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CONTE DE PAQUES 

C'était une tou te  peti te  école dans  u n  tou t  p e 
tit village. Tout  y était  r i a n t  et  agréable à voi r .  
Le jardinet  où  l a  j e u n e  institutrice cultivait des  
roses, soignait  des groseilliers e t  semai t  du persi l  
et de l'oseille ; l a  grande classe pe in te  en vert 
clair, si  p ropre  avec ses tables bien cirées, d a n s  
laquelle quelques m e n u s  ouvrages coquets j e 
taient u n e  n o t e  féminine  presque élégante à côté 
de l 'austérité des  grandes  ca r tes  géographiques ; 
la cour b i en  sablée  où  s 'ébat taient  garçons e t  
fillettes, tout charmai t  à l a  première vue . '  

Le bonheur  habitait- i l  en ce t  Eden? — Toujours  
est-il q u e  ce  jour- là ,  qu i  était  le jeudi  saint ,  l'ins
titutrice é t an t  sortie d e  sa  maison  l a  f e rma  soi
gneusement, pr i t  à gauche  l a  Ruelle aux champs,  
son b t a u  et  p u r  visage tou t  empre in t  de  m é l a n 
colie. 

Seule s u r  la  t e r re ,  elle n'avait plus, comme au
trefois, s a  vieille mè re  p o u r  lui  t en i r  compagnie 
après les fatigues d e  l a  classe, et  elle sentait peser  
de tou t  son poids sur  s a  j eune  dest inée l ' ant ique  
•mot de  Dieu a u  début des mondes  : « î l  n 'es t  p a s  
bon que  l ' h o m m e  soit s e u l ;  » — n i  les jeunes  
filles non  plus,  sans doute.  

•L'institutrice entreprenai t  donc u n e  p romenade  

soli taire.  Ses élèves é ta ient  en congé, ses collè
gues des villages environnants étaient  re tournées 
joyeuses à l a  maison paternelle  pour  y fa i re  les 
petites filles auprès  d e  leurs  vieux parents  et  s'y 
reposer  de faire  les m a m a n s  à l 'école. Elle seule,  
pauvre oiseau pe rdu ,  n'avait plus de  n id  où  a l ler  
s 'abr i ter .  Qu'il es t  Iriste d ' ê t re  orphelin ! 

Elle allait, à t ravers l a  campagne encore e n 
dormie du sommeil  d e  l 'hiver,  le long des champs  
où  pointait à peine le  vert  tendre  des  blés, j e t an t  
u n  coup d'oeil dis t ra i t  sur  les a rbres  tou jours  s i 
lencieux e t  n u s ,  s u r  les haies  où commençai t  
pour tan t  à s'éveiller l a  violette odo ran te .  Élle 
allait, l en tement ,  rêvant  à ce q u e  l a  veille m ê m e  
sa  sœur  lu i  avait écrit  : « Viens m e  voir dans  ce 
beau  Par i s  où  l 'on s ' amuse  si bien,  où  J 'on sait 
si b ien  se  fa i re  belle avec quelques  chiffons. Qui 
sai t  si j e  n e  pourra i  te  faire en t re r  au  Louvre 
avec m o i ?  Tu n 'y  végéteras pas  a u  milieu des 
paysans ,  t u  m a n i e r a s  toute l a  j o u r n é e  des  soie
r ies  e t  des dentelles. C'est u n e  besogne charmante  
pour  u n e  j eune  fille : décide-toi. » 

E t  elle revoyait e n  imagination le  magasin  im
mense ,  bourdonnan t  comme u n e  ruche ,  où  l a  
foule s e  presse  toute  l ' année ,  où  elle avait failli 
étouffer p a r m i  les  f e m m e s  acharnées  au tour  d e s  
« occasions », où  elle avait vu avec une sorte d e  stu
p e u r  et  n o n  sans  g rande  pit ié, ' l 'a ir  presque pieux 
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d e  quelques  d a m e s  touchan t  avec respect  l e s  
coupons  d e  velours,  et surpr i s  les  éclairs  d e  con
voitise d ' au t r e s  visiteuses qu i  n ' ava ien t  p a s  l ' e s 
p o i r  d 'en  fa i re  j a m a i s  l 'emplet te .  A ce moment - l à  
el le  avai t  bien sen t i  qu'el le é ta i t ,  elle, u n e  a u t r e  
f e m m e ,  u n e  manieuse  de  choses plus précieuses  
cen t  fois q u e  les  velours,  les b i joux  e t  les d e n 
telles,  u n e  manieuse  d ' âmes .  — « Ma s œ u r  embell i t  
les  visages,  se dit-elle, ma i s  moi ,  j e  p u i s  embel l i r  
l e s  espr i ts  e t  les  c œ u r s .  N o n ;  c'est u n  m a u v a i s  
conseil  q u e  j e  reçois  là .  E t  p o u r t a n t  !. . .  » 

Elfe é ta i t  arrivée s u r  les bords  de  l 'Almette ,  
ru i sseau  habi l leur  ; elle s 'appuya cont re  l a  p a s 
serel le ,  c h a r m é e  p a r  l e  mouvement  d e  l 'onde.  La  
vue d e  cet te  eau q u i  courai t  é cuman te  e t  bondis
s a n t  s u r  les  p ie r res  polies,  en t r a înan t  pêle-mêle 
des  br ins  d 'he rbe  e t  des  b r a n c h e s  mor t e s ,  dé 
t o u r n a  u n  ins tan t  son  espr i t  d e  ses p r é o c c u p a 
t ions  a t t r is tantes .  Elle se laissa vivre e t  c o m p a r a  
s o n  plaisir  à celui qu'el le prenai t  l e  so i r  à voir  
d a n s e r  l a  f l a m m e  d e  son f e u  d a n s  l a  cheminée  
avec mi l le  f o r m e s  fan tas t iques .  

Tout à coup d e s  sonne r i e s  d e  cloches empl i ren t  
l 'a i r .  De  toutes les paroisses  envi ronnantes  elles 
sembla ient  s 'appeler ,  se r é p o n d r e  e t  se j o ind re ,  
c o m m e  des  hi rondel les  prêtes  a u  voyage d ' a u 
t o m n e .  Cette idée s ' imposa  s i  fo r t e  à l ' espr i t  d e  
l ' inst i tutr ice qu 'e l l e  s ' éc r i a  ; « Eh ! ma i s ,  ce  s o n t  
l e s  cloches q u i  p a r t e n t  pour  R o m e  ! » — E t  elle 
sour i t  a u  souvenir  d e  ses  jo ies  d ' en fan t ,  d e  l a  
confiance na ïve  avec laquel le  elle s e  préc ip i ta i t  
à l a  f enê t re  d e  leur  c h a m b r e  p o u r  voir l e s  voya
geuses qui ,  a u  d i r e  d e  s a  m è r e ,  é t an t  dé j à  b ien  
loin ,  d e m e u r a i e n t  invisibles.  Oh 1 les jo l i s  rêves 
qu 'e l le  faisai t  a lo r s  ! Comme  elle suivait  par-delà  
les n u a g e s  les  cloches r ap ides ,  appe l an t  l eu r  r e 
t o u r  d e  tous  ses v œ u x  I E t  l e  s amed i  sa int ,  c o m m e  
on a t t e n d a i t  avec impat ience  l ' h eu re  d e  l e u r  a r 
r ivée ! On n e  les apercevai t  pour t an t  p a s  p l u s  a u  
r e t o u r  q u ' à  l ' a l l e r ;  m a i s  c o m m e n t  dou t e r ,  pu i s 
q u e  le j a rd ine t  s 'emplissait  d 'œufs  de  tou tes  l e s  
couleurs ,  rouges ,  j a u n e s ,  b r u n s ?  U n  j o u r  m ê m e  
el les  avaient  laissé t omber  u n  b e l  œuf  e n  c h o 
colat qui  con tena i t  d e s  boucles  d 'ore i l les  p o u r  
les poupées .  Ce souvenir  enfant in  r a m e n a  u n  sou
r i r e  sur  les  lèvres d e  la j e u n e  fille ; p u i s ,  à l a  
pensée  q u e  ces b o n h e u r s  na ï fs  é ta ient  à j a m a i s  
perdus ,  deux  l a r m e s  a l l è ren t  g ross i r  l e  c o u r s  d e  
l 'Almette s u r  laquel le  elle se p e n c h a i t .  

— Bon jou r ,  Mademoiselle, fit u n e  voix m â l e  
der r iè re  elle.  

L' inst i tutr ice se r e t o u r n a ,  confuse d ' ê t r e  s u r 
pr i se  e n  ce  m o m e n t  d ' émot ion ,  mais  avec cet te  
souplesse p r o p r e  a u x  f e m m e s  m ê m e  les  plus 
f ranches ,  ce  f u t  d ' u n e  voix a i m a b l e  e t  q u i  s o n 
n a i t  p resque  joyeuse  qu'elle r épondi t  a u  b o n j o u r  
d e  s o n  in te r locu teur .  , 

— Vous n 'ê tes  donc  p a s  e n  vacances ? repri t - i l .  
Les yeux  d e  l a  j e u n e  fil le t r ah i ren t  m a l g r é  elle 

l a  détresse d e  son à m e .  
— Noh, j e  n ' a i  p a s  de  famil le ,  dit-elle.  E t  sou- '  

d a i n ,  p lus  ga iement  : J 'é ta is  venue  gue t t e r  l e  
d é p a r t  des  cloches.  

Le j e u n e  ins t i tu teur  s e  m i t  à r i r e  : 
— Les avez-vous vues? 
— Non,  hé las  ! j e  n e  les ai pas  vues  p a r t i r ,  e t  

j ' a i  p a r  conséquent  b ien  p e u r  d e  n e  p a s  l e s  voir 
reveni r  : e l les  n e  m ' a p p o r t e r o n t  r i en .  

— Qui s a i t ?  fit-il avec d e  l a  gravi té  d a n s  l e  
r ega rd  e t  d a n s  l a  voix.  Espérez t o u j o u r s .  

La jeune  fille se sentit  gênée .  E l l e  ques t i onna ;  
— Vous allez chez  vos p a r e n t s ?  

— Mais oui,  ils son t  cult ivateurs à Fleury,  à 
12 k i lomètres  d' ici  : c 'est  p o u r  m o i  une  p r o m e 
n a d e ,  et  j e  vais  voir, c o m m e n t  va  l a  m a m a n .  

— Vous êtes b ien  h e u r e u x ,  repr i t  l a  j e u n e  fille 
avec u n  s o u p i r .  

Le j e u n e  ins t i tu teur  observait  s a  collègue ; il 
l 'avait vue  quelquefois  à des  conférences,  des  
réunions  d ' ins t i tu teurs ;  elle bavardai t  a lors  joyeu
s e m e n t  avec  d 'aut res  e t  para issa i t  h e u r e u s e ;  elle 
lui avait semblé  douce  e t  d i s t inguée ;  m a i s ,  t rès  
occupé l u i - m ê m e  d e  s o n  école,  i l  n 'ava i t  j a m a i s  
glissé s u r  l a  p e n t e  d u  rêve .  Ce mat in- là ,  cette 
r encon t re  inopinée  a u  b o r d  d e  l 'eau n e  lui dé
plaisai t  p a s ,  n o n  plus q u e  c e t  a i r  de  mélancol ie  
qu i  Oottait s u r  l e s  t r a i t s  d e  l a  jo l i e  p e r s o n n e .  
Les d e u x  l a r m e s  d o n t  il avait  su rpr i s  l e  secre t  
sans  e n  r i e n  la isser  pa ra î t r e ,  ces  deux l a rmes  qui 
t o m b a i e n t  d e  d e u x  b e a u x  yeux ,  avaient  bou
leversé s o n  cœur  p e u  blasé  s u r  des  émot ions  de  
ce  gen re .  

I l  é ta i t  n a tu r e l  d e  s e  d i r e  a d i e u ;  e t  c 'es t  ce  q u e  
l 'on û t  d 'ai l leurs tout  aussi tôt .  Le j e u n e  h o m m e  
avait à pe ine  d i spa ru  a u  tou rnan t  d e  l a  rou te ,  que 
l a  j e u n e  fllle r e p r i t  e l le-même le  chemin  d e  sa 
demeure .  Ren t r ée  chez elle, elle s e  m i t  a u  t r a 
vail,  c a r  c 'é tai t  u n e  l abor ieuse ;  m a i s ,  tou t  occu
p é e  qu 'el le  f û t ,  elle éprouvai t  u n e  t r is tesse  vague  
qu 'e l le  essaya  vainement  d e  secouer .  

« Je n ' a u r a i s  p a s  d e  ces  mauva i s  m o m e n t s ,  si 
j ' é t a i s  avec m a  s œ u r  à P a r i s .  P a s  d ' ennu i  dans 
s a  vie fiévreuse : elle vit  double ,  e t  elle r i t  aux  
éclats q u a n d  j e  lui  con te  m e s  h e u r e s  d e  décou
r a g e m e n t .  Irai- je  l a  retrouvfer?.. .  » 
. E t  t o u t  l e  j o u r  c e  f u t  u n e  obsession : « Irai-
j e ? . . .  Mais q u o i ?  ce  b o n  a i r  qu i  empl i t  e t  as 
sainit m a  maison ,  m e s  f l eu r s  q u i  e m b a u m e n t ,  
m e s  bo i s  p le ins  de  p insons  e t  d e  f ra i ses ,  les  mi
n o i s  éveillés d e  m e s  fillettes, les  gros  bouquets  
d o n t  elles m e  c o m b l e n t ;  sacrif ier  t o u t  cela pour  
vivre d a n s  des  salles surchauf fées ,  éclairées à 
l 'électricité,  t o u j o u r s  en to i le t te  e t  debou t ,  au 
mi l i eu  d ' u n  b r o u h a h a  perpé tue l ,  pu is ,  l e  soir,  
ha ra s sée  d e  f a t i g u e ,  s ' en  r e t o u r n e r  t r è s  lo in ,  
m o n t e r  s ix  é tages  e t  d o r m i r  sous  les  to i ls  ! Je 
n ' i r a i  p a s .  » 

Le vendredi  s a i n t  f u t  u n  m a u v a i s  j o u r  : toutes  
les  paysannes  qu i  s e  r e n d a i e n t  à l 'office étaient, 
vêtues d e  noir ,  las cloches é t a i en t  m u e t t e s ,  l 'air 
é ta i t  p le in  d e  t r is tesse ,  

« C'est b i e n  vra i ,  o h !  oui ,  q u e  l a  c a m p a g n e  
es t  t r is te  ! « se r e p r i t  à pense r  l a  p a u v r e  solitaire. 

E t  elle alla j u s q u ' a u  b u r e a u  p o u r  re ten i r  l a  di
l igence p o u r  l e  l e n d e m a i n .  

« Cela n e  c h a n g e r a  en r i e n  m a  dest inée,  se dit-
elle, m a i s  j e  m e  d is t ra i ra i  d e u x  j o u r s .  Je p a r t i r a i  
d e m a i n  à mid i .  » 

Le lendemain ,  l a  j e u n e  ins t i tu t r ice ,  cédant  à 
une  sor te  d e  supers t i t ion,  voulut  re fa i re  l a  pro
m e n a d e  d e  l 'avant-veille. Elle se d i r igea  u n e  fois  
encore  vers  les  b o r d s  d e  l 'Almette e t ,  accoudée 
su r  l a  passerel le ,  elle a t t end i t .  Mais, q u a n d ,  à 
d i x  h e u r e s ,  éclata  l a  f a n f a r e  d e s  cloches,  quand  
elles empl i r en t  à nouveau l ' a i r  se re in  d e  l eu r s  voix 
joyeuses  e t  sonores,  s ' appe lè ren t ,  se r é p o n d i r e n t ,  
l 'enveloppant  d e  vibrat ions caressantes ,  l a  j e u n e  
fille n e  vit,  hé las  ! n i  l e  r e t o u r  des  voyageuses, 
s u r  lequel  elle compta i t  peu ,  n i  l e  r e t o u r  d e  sort 
j e u n e  collègue s u r  l e q u e l  elle n e  compta i t  sans  
dou te  p a s  d u  t o u t .  Elle longea  l e  ru i s seau ,  cueillit 
quelques  f leure t tes  t r è s  r a r e s  encore  à ce t te  épo 
que ,  e t  s ' en  r e v i n t  à l 'école. 

D a n s  l e  village, t ous  les  en fan t s  é t a ien t  e n  jo ie  : 
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on visitait encore  les  j a r d i n s  p o u r  voir  si l ' on  
n'avait p a s  oubl ié  que lque  p r é s e n t  d e s  c loches .  
Les ga rçons  e t  l e s  filles accoura ient  a u t o u r  d e  
« Mademoiselle >) e t  l u i  m o n t r a i e n t  l eurs  tab l ie rs  
pleins d 'œufs  mul t ico lores  ; e t  l a  maî t resse ,  o u 
bl iant  s a  p r o p r e  in fo r tune ,  sour ia i t  d u  b o n h e u r  
de tous  ces pe t i t s .  

EQ a r r ivan t  à l a  {grille d e  l 'école, elle a p e r ç u t  
dans l e  j a r d i n ,  s u r  le b u i s  en  bo rdu re ,  quelque  
chose d e  b l a n c .  « E h  ! ma i s ,  les cloches on t  d o n c  
pensé à m o i  ? » s e  dit-elle.  Bien v i le ,  elle ouvrit  
la po r t e .  I l  n ' y  avai t  p a s  à d o u t e r .  C o m m e  a u  
temps d e  s o n  e n f a n c e ,  les c loches  ava ien t  p a s s é  
au-dessus d u  j a r d i n e t ,  e t  u n  b e l  œuf  en  chocolat ,  
enveloppé d e  pap ie r  blanc,  é ta i t  l à  d a n s  l a  v e r 
dure d u  buis .  T rès  i n t r i g u é e ,  l a  j e u n e  ins t i tu
trice le r e t o u r n a  e n  t ous  s e n s  ; elle vit  qu ' i l  s 'ou
vrait ,  e t  s o n  c œ u r  se m i t  à b a t t r e  t r è s  vite e n  
t rouvant  non p l u s ,  c o m m e  j a d i s ,  des boucles 
d'oreilles p o u r  s a  poupée ,  m a i s  u n e  toute  pet i te  
lettre à son  adresse  : 

« Mademoiselle,  
« Tout  l e  l o n g  d u  c h e m i n  j ' a i  pensé  q u e  vous 

pleuriez, co tpme j e  passais ,  pa rce  q u e  vous  n'avez 
pas d e  famil le .  Je n ' a i  p a s  d e  s œ u r ;  e t  m a  m è r e ,  
à qui  j ' a i  conté  l a  chose , 'm 'a  d i t  qu 'e l le  a i m e r a i t  
bien avoir  u n e  fille. Si vous vouliez faire  .plus 
ample connaissance avec  nous  e t  devenir  l a  fllle 
de bien bonnes  gens, m o n t e z  donc  dans  l a  d i l i 
gence d e m a i n  e t  v e n e z à F l e u r y  fêter  P â q u e s  avec 
nous. 

« Vous savez, c 'est d e  b o n  c œ u r .  « 
C'était s imple ,  na ï f ,  honnê t e  ; cela n 'é ta i t  peu t -

être pas  t r è s  correct ,  m a i s  à l a  c a m p a g n e  fai t -on 
tant d e  façons ? 

— Le b rave  ga rçon  ! s 'écria-t-elle.  
E t  q u a n d  u n e  j e u n e  fille di t  ce la  avec l ' accen t  

ému e t  r econna i s san t  qu 'e l le  y m i t ,  elle es t  b ien  
près d e  p e n s e r  à ce « b r a v e  garçon » p o u r  m a r i .  

Quand l a  dil igence s ' a r rê ta  devant  s a  por te ,  à 
midi, elle l a  r envoya  ; 

— Je n e  p a r t i r a i  q u e  dema in ,  dit-elle.  
— Vous partez à Par i s  un  j o u r  d e  P â q u e s !  fit 

le cocher  d ' u n  a i r  scandalisé.  
— Oh ! n o n ,  repr i t -e l le  en  rougissan t  u n  p e u  : 

j e  n e  vais p a s  si lo in ,  j e  va i s  à F l eu ry . . . '  

JULIE SKVRETTË. 

ENQUÊTE SUR L'ENSEIGNEMENT 
PRIIVIAIRE SUPÉRIEUR' 

Le d i rec teur  d e  c e  j o u r n a l  a r e ç u  l a  le t t re  su i 
vante : 

Monsieur le Directeur, 
J'ai rhonneur de vous transmettre, au nom de l'As

sociation amicale du personnel enseignant des écoles 
primaires supérieures de la Ville de Paris, le texte 
de délibération qui suit, en vous priant de vouloir 
bien l'insérer dans votre journal : 

« Le  Manuel général de l'Enseignement primaire, 
dans son numéro du 25 janvier 1902, a ouvert une 
enquête sur l'Enseignement primaire supérieur. Le 
bureau de l'Association amicale du personnel ensei
gnant des écoles primaires supérieures de la Ville 
de Paris, dans sa séance du  13 février 1902, a estimé 
qu'il n 'y  avait pas lieu de répondre à ce questionnaire. 

les écoles primaires supérieures de Paris étant abso
lument distinctes de celles de province par leur ori
gine, leur organisation et leur régime. » 

Veuillez agréer, etc. 
Le secrétaire, 

G .  PAGES.  

Nos collègues par is iens ,  m e m b r e s  d u  b u r e a u  
d e  l 'Association amicale  d u  personne l  ense ignant  
d e s  écoles p r ima i r e s  supér ieures  d e  Par is ,  main
tenan t  q u e  n o u s  avons  r épondu  à l e u r  dés i r ,  m e  
permet t ront - i l s  d e  l eu r  dire,  e n  tou te  f r a n c b i s e  
e t  sans  vani té ,  q u e  j e  suis  b ien  placé p o u r  savoir  
q u e  nos  écoles p r i m a i r e s  supé r i eu re s  d e  P a r i s  
sont  abso lumen t  distinctes des  écoles p r ima i r e s  
supér ieures  d e  province p a r  l e u r  origine,  l e u r  
organisa t ion  e t  l eur  r ég ime ,  m a i s  n o n  p a r  l eu r s  
p r o g r a m m e s .  I l  eû t  é té  facile,  d 'a i l leurs ,  d e  d i s 
t i ngue r  dans  n o t r e  enquête  l e s  écoles d e  Par i s  
d e  celles d e  province,  a u  mo ins  e n  c e  q u i  c o n 
cerne  l 'organisat ion e t  le r ég ime ,  e t  chacun  a u 
ra i t  p u  appor te r  le concours  d e  s o n  expérience 
personnel le ,  d a n s  u n  i n t é r ê t  généra l .  

Les quest ions qui  f o n t  l 'objet  d e  cette e n q u ê t e  
n ' o n t  p a s  é t é  réd igées  à l a  l égè re .  Toutes  m ' a y a n t  
é t é  e n  pa r t i e  suggérées  p a r  d e s  p ro fesseurs  d e s  
écoles p r ima i res  supér ieures  d e  Pa r i s ,  soit  dans  
des  conversat ions amicales ,  soi t  dans  d e s  r a p 
por t s  officiels, soit  enf in  d a n s  n o s  r éun ions  p é 
dagogiques ,  j e  croyais pouvoi r  compte r  s u r  . l a  
collaborat ion d e  n o m b r e u x  professeurs  éclairés.  
Mais pu i sque ,  d e  l eu r  p rop re  aveu,  n o s  collègues 
pa r i s i ens  c ro ien t  devoi r  s 'exclure ,  p r e n o n s  acte 
d e  l e u r  solidarité ; p o u r  n e  comprome t t r e  a u c u n e  
s i tuat ion n o t r e  enquê te  n e  p o r t e r a  q u e  s u r  les 
écoles p r imai res  supér ieures  d e  province .  J u s 
q u ' à  ce j o u r  j ' a i  r eçu  u n  assez g r a n d  n o m b r e  d e  
réponses ,  auss i  b i e n  dé  nos  collègues d e  province 
q u e  d e  ceux  d e  Pa r i s .  Quelques-uns m ' o n t  p r é 
v e n u ,  e t  j e  m ' e n  r é j o u i s  d ' avance ,  qu ' i l s  m e  ré 
pond ra i en t  ap rès  u n e  en ten te  e n t r e  tous  les maî
t res  d e  l a  m ê m e  école. 

Je p r i e  t rès  i n s t amment  n o s  collègues qui  v o u 
d r a i e n t  col laborer  à n o t r e  œuvre  c o m m u n e  d e  
se h â t e r  e t  d e  m e  fa i re  parveni r  l e u r s  réponses ,  
individuelles o u  collectives, p o u r  l a  rentrée-  d e  
P â q u e s .  

J .  BOU'F.L. 

P .  S .  — Au m o m e n t  d e  me t t r e  sous presses ,  
n o t r e  collègue e t  a m i ,  M. Roulfic,  p rofesseur  à 
l 'école p r ima i r e  supér ieure  d e  Toulon,  n o u s  
envoie ce t te  l e t t r e  : 

« Je viens d e  recevoir ,  p a r  voie h ié ra rch ique ,  
l a  no te  suivante : 

« Monsieur le Ministre, p a r  décision d u  17 cou
r a n t ,  a accordé  a u x  professeurs  d e s  écoles p r i 
m a i r e s  supér ieures  l 'autorisat ion demandée  p a r  
M. Rouffic d e  se r é u n i r  à P a r i s  p e n d a n t  l e s  va
cances  d e  Pâques ,  e n  vue de  s e  concer ter  a u  su
j e t  d e  l a  créat ion d ' u n e  Société d e  secours  
m u t u e l s .  .>) 

J ' a i  r é p o n d u  à no t re  collègue q u e  j e  serai  t r è s  
heu reux ,  avec l ' autor isa t ion  d e  M. Je Directeur  
d e  l ' ense ignement  p r i m a i r e  d e  l a  Seine, d e  m e t t r e  
à l a  disposition d e s  f u t u r s  nïutualistes l e  g r a n d  
amphi théâ t r e  d e  l 'Ecole Turgo t .  

J .  B. 

1. Voir l e  Manuel général du 25 janvier 1902. 
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La récitation des morceaux choisis. 
3'ai e u ,  en  ces de rn ie r s  t emps ,  l a  sat isfact ion 

d e  passer  d a n s  u n e  école de  filles o ù  les enfants  
réc i ta ien t  t rès  gen t iment .  J ' a i  prié l a  maî t resse  
d e  fa i re  conna î t r e  à ses collègues les m o y e n s  
qu 'e l le  emploie  p o u r  a r r ive r  à ce  résu l ta t .  Voici 
ce  qu 'el le  m'envoie : 

« P o u r  q u e  l ' en fan t  récite b ien ,  i l  fau t ,  a v a n t  
tout ,  qu ' i l  comprenne  ce qu'i l  r éc i t e .  C'est pou r 
quo i  j e  n e  donne  à apprendre  à m e s  élèves q u e  
d e s  morceaux  à l eu r  por tée .  

« Avant m ê m e  d e  f a i r e  l a  lec ture  d u  m o r c e a u  
choisi ,  j e  commence  p a r  l e  racon te r  a u x  en fan t s  
af in  de leur fa i re  voir  quel  sera  l e  t o n  général  
e t  quels sent iments  elles a u r o n t  à r e n d r e .  Je 
c o m m e n c e  ensui te  l a  lecture,  l en t emen t  e t  à 
h a u t e  voix, a r t i cu lan t  aussi  n e t t e m e n t  qu ' i l  est  
possible d e  le fa i re .  J 'ai  so in  d e  bien m a r q u e r  le 
i-epos a u x  signes d e  ponctuat ion e t  d e  m e t t r e  e n  
re l ief ,  p a r  u n e  in tonat ion  spéciale,  les m o t s  e t  
expressions de  valeur.  Cela fa i t ,  j 'essaie,  p a r  des  
explications auss i  claires e t  auss i  s imples  q u e  
possible,  d e  faire  c o m p r e n d r e  le sens général  d u  
m o r c e a u ,  le s e n s  des  m o t s  i n c o n n u s  à l ' en fan t  
e t  l a  beau té  d e  cer ta ines  expressions.  

« Après  m ' ê t r e  a s su rée  q u e  les explicat ions o n t  
é t é  comprises ,  j e  fais  f a i r e  e n  c o m m u n  l a  lec
t u r e  à h a u t e  voix.  Le m o r c e a u  a été copié avan t  
l a  classe a u  tableau noi r ,  l e s  s ignes  d e  ponc lua-

LÉGISLATION ET 

LAÏCISATIONS 

La loi du  30 octobre 1886 a b i e n  décidé q u e ,  
dai is  l e s  écoles publ iques  d e  tou t  o rd re ,  l 'ensei
g n e m e n t  serai t  exclusivement  confié  à un  p e r 
sonnel  la ïque,  m a i s  elle a oublié d e  nous  d i re  — 
p o u r  les écoles d e  filles t o u t  a u  m o i n s —  d a n s  
combien d 'années  ou  d e  siècles se ra i t  achevée 
cet te  opéra t ion .  Seize a n s  se son t  écoulés depu is  
l e  vote de  l a  loi.  Nous  avons vu f in i r  le d ix -neu
v ième  siècle, commence r  l e  v ingt ième.  E t  i l  y a 
t o u j o u r s  des  congréganistes  d a n s  les écoles p u 
bl iques d e  filles. Il f a u t  c ro i re  q u e  ces i n s t i t u 
t r ices  n e  m e u r e n t  p a s  ou qu'elles sont  en t r ée s  
b i e n  j e u n e s  d a n s  l ' ense ignement ,  car l a  loi d e  
1886 défendai t  d e  n o m m e r  a u c u n e  inst i tu t r ice  
publ ique congréganis te  d a n s  l e s  dépa r t emen t s  
o ù  u n e  école no rmale  fonct ionnai t  depuis  qua t r e  
ans .  Or, il n ' y  a pas ,  j e  crois ,  un  seul  dépa r t e 
m e n t  qu i  n ' a i t ,  depuis  p lu s  d e  q u a t r e  a n s ,  son  
école no rma le  d ' inst i tutr ices.  

Commen t  se fa i t - i l  donc  q u e  le mouvement  de  
la ïc isat ion,  si r ap idement  achevé pour  l e s  écoles 
d e  garçons ,  soi t  si l e n t  à s 'accomplir  dans  les 
écoles d e  filles? 

« Malgré les invi tat ions réi térées,  l i sons -nous  
d a n s  le r a p p o r t  d u  budget ,  adressées  p a r  diffé
r e n t e s  commissions  d u  budge t  au minis tè re  d e  
l ' Instruction pub l ique ,  l e  mouvement  des laïcisa
tions, commencé  depuis  seize a n s  e t  subordonné  
à la b o n n e  o u  à l a  mauva ise  volonté des  a d m i 

t ion  sont  fo r t emen t  accusés e t  les  m o t s  d e  valeur 
soulignés. Quelques élèves f on t  ensu i te  séparé
m e n t  l a  l ec tu re  à h a u t e  voix ;  j ' ex ige  u n e  pro
noncia t ion  correcte ,  u n e  a r t i cu la t ion  n e t t e ,  et 
j e  r ecommence  ce t  exercice j u s q u ' à  ce  q u e  j 'ob
t ienne un  résul ta t  sat isfaisant .  

« L e  plus difficile e s t ' d ' o b t e n i r  l e  t o n  conve
nab l e .  P o u r  y ar r iver ,  j ' essaye ,  p a r  u n e  diction 
auss i  expressive q u e  possible ,  d e  l e u r  fa i re  p a r 
tager  les s en t imen t s  q u e  j ' ép rouve  m o i - m ê m e  à 
l a  lecture d u  m o r c e a u ,  d o n n a n t  u n e  fo rme  sen
sible a u x  personnes  e t  a u x  choses,  j o i g n a n t  m ê m e  
parfois  l e  ges te  à l a  pa ro le .  J 'arr ive ainsi  à leur  
f a i r e  comprendre  l a  pensée  d e  l ' au teu r ,  à leur  
f a i r e ' s e n t i r  ce  qu ' i l  a sent i ,  e t  p a r l a n t  à leur  
f a i r e  d o n n e r  le t o n  convenable.  J e  fa is  r e l i r e  une 
fois  encore  l e  m o r c e a u  p a r  u n e  o u  plus ieurs  
élèves s épa rémen t ,  r é compensan t  celles qu i  di
sent  b i en ,  encourageant  celles q u i  f o n t  quelque 
effort  e t  j e  t e rmine  enf in  m a  leçon p a r  u n e  lec
t u r e  e n  c o m m u n .  ' • 

« J 'avoue q u e  l e s  résu l ta t s  n'ont pas  tou jours  
été sa t is fa isants ;  i l  a fa l lu  u n  ce r t a in  t e m p s  pour  
a t t é n u e r  l ' accen t  loca l  t r è s  p r o n o n c é  d a n s  le 
p a y s  ; d e  p lu s  les  enfants  é ta ien t  saisies d 'une 
fausse  h o n t e  contre  laquel le  i l  a fallu r é a g i r ;  
m a i s  peu  à p e u  le progrès  s 'es t  f a i t  s en t i r  e t  au
j o u r d ' h u i  j ' a i  l a  satisfaction d e  voir  m e s  efforts 
r écompensés .  » 

Mlle M.. . .  
{Bulletin de l'inspection primaire 

des Sables-d'Olonne.) 

ADMINISTRATION 

nis t ra t ions  préfec tora les ,  a é t é  t r è s  inéga l  et 
d ' une  e x t r ê m e  l en teur .  » 

Pourquoi  cet te  inégal i té  ? Pourquoi  ce t te  l en
t e u r  ? Les  p r é f e t s  manquera ien t - i l s  des  pouvoirs 
nécessa i res  p o u r  m e n e r  l 'œuvre  à b o n n e  f in  ? 
Mais s u r  ce po in t ,  c o m m e  su r  t o u t  ce  q u i  touche 
à l ' ense ignement  p r i m a i r e  , i ls ont des  at t r ibu
t i ons  for t  é tendues  e t ,  si l eu r s  m a i n s  sont  liées 
o u  leurs  pieds nickelés ,  ce  n ' e s t  p a s  assurément  
p a r  l a  loi.  Alors  que ,  p o u r  u n e  fou l e  d e  questions, 
l ' adminis t ra t ion  pré fec tora le  es t  soumise  a u  bon 
p la is i r  d e s  corps  dél ibérants ,  elle e s t  maîtresse 
absolue e n  m a t i è r e  d e  la ïc isat ion.  Elle p e u t  agir 
à son h e u r e  avec  o u  sans  l ' assent iment  d e s  m u 
nic ipal i tés .  

P o u r  quel le  ra ison a lors  l e s  préfe ts  républi
ca ins  apportent-i ls  t an t  d e  t i édeu r  d a n s  l 'appl i 
ca t ion  d ' une  d e s  lo i s  fondamen ta l e s  d e  l a  répu
b l ique  ? 

I l  r es te  encore  à laïciser a u j o u r d ' h u i  3 S43 éco
les d ç  filles obligatoires,  317 écoles maternelles,  
374 écoles mix te s .  Trois dépa r t emen t s  seuls ont 
achevé l a  subst i tu t ion d u  personnel  l a ïque  • au 
pe r sonne l  congréganis te ;  c e  s o n t :  l a  Creuse,  les 
Pyrénées-Orientales  e t  l a  S e i n e .  Mais i l  reste 
encore  224 écoles publ iques  congréganis tes  dans 
l 'Aveyron,  126 d a n s  les Cûtes-du-Nord, 139 dans 
r i l l e -e t -Vi la ine ,  138 d a n s  l a  Loire ,  126 dans  le 
Maine-et-Loire,  128 d a n s  l a  Manche e t  140 dans 
l a  Mayenne. 

Faut- i l  croii'e q u e  l e  zèle d e  que lques  préfets 
se t rouve t e m p é r é  p a r  l ' intervention d e  certains 
députés  d ' a r rondissement ,  f a rouches  laïcisateurs 
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en c h a m b r e  o u  p lu tô t  à l a  Chambre ,  m a i s  qu i ,  d e  
re tour  dans  leurs  circonscript ions,  oubl ient  l ' aus  
térité d e  l e u r s  pr incipes p o u r  ménage r  l a  chè
vre congréganis te  e t  le chou é lec tora l?  C'est u n  
point  in téressant  s u r  lequel  ^}. Maurice F a u r e  
aura i t  b ien  fa i t  d e  nous  écla i rer .  

On n e  p e u t  m ê m e  p a s ,  p o u r  les filles, m e t t r e  
en avan t  l a  « cr ise  d u  r e c r u t e m e n t  », c a r  elle n e  
sévit, c o m m e  n o u s  l ' avons  d é m o n t r é ,  q u e  p o u r  
les écoles n o r m a l e s  d e  garçons.  Le pe r sonne l  f é 
minin la ïque  es t  au jou rd 'hu i  suffisant,  peut -ê t re  
m ê m e  s u r a b o n d a n t .  E t  a u  l ieu  d e  s ' ap i toye r ,  
comme on  l e  fa i t ,  s u r  le sor t  d e  ces pauvres  j e u n e s  
« déclassées » q u i  n e  savent  q u e  f a i r e  d e  l e u r  
instruction e t  d e  l eurs  brevets ,  n e  vaudrai t - i l  p a s  
mieux les c lasser  d a n s  les  postes  qu'elles d e m a n 
dent  e t  q u e  l e  légis la teur  a voulu l e u r  réserver  ? 

La commiss ion  d u  b u d g e t  s 'es t  émue^ à b o n  
droit,  d e  ce t  é t a t  d e  choses .  F r appée  d e  cet te  
anomalie in jus t i f iée  en t re  les écoles d e  filles e t  
les écoles d e  garçons ,  elle a voulu fixer, a u x  u n e s  
comme a u x  au t re s ,  u n  délai p o u r  l a  complète  
application d e  l a  loi d e  1886. 

Elle a donc  inscr i t  d a n s  l a  loi d e  finances l e  
texte suivant  qu i  a é t é  voté s a n s  discussion : 

« Dans  les écôles p r ima i r e s  publ iques  d e  t o u t  
ordre a y a n t  u n  pe r sonne l  f é m i n i n ,  l a  subs t i t u 
tion d u  personne l  la ïque  a u  pe r sonne l  congré 
ganiste d e v r a  ê t r e  complè te  d a n s  l e  l a p s  d e  t r o i s  
ans a p r è s  l a  promulga t ion  d e  l a  p résen te  lo i .  » 

On n o u s  d i t  q u e  l e  Sénat ,  o u  d u  m o i n s  s a  com
mission d u  b u d g e t ,  t r o u v a n t  ce déla i  t r o p  cour t ,  
serai t  disposée à l e  r e p o r t e r  d e  t ro i s  à h u i t  a n s .  
C'est encore  u n  t e r m e ,  s a n s  doute ,  m a i s  es t -ce  
bien l e  cas  d e  d i r e  q u e  le t e m p s  n e  f a i t  r i en  à 
l 'affaire? On p o u r r a i t  peu t - ê t r e ,  sans p réc ip i t a 
tion intempest ive,  m o n t r e r  p l u s  d e  zèle p o u r  l 'ap
plication d ' u n e  loi e n  suspens  depu i s  seize a n s .  
Enfin,  l e  s eu l  f a i t  d 'accepter  u n  t e r m e  est d é j à  
significatif. L'essentiel ,  c 'es t  q u e ,  p o u r  laïciser 
les écales d e  filles, l e  Sénat  reconnaisse  l a  néces
sité de  fixer u n e  échéance .  Espérons  qu ' en  s é a n c e  
publique l ' admin is t ra t ion  n ' a u r a  p a s  d e  p e i n e  à 
lui d é m o n t r e r  qu 'avec  l e  p e r s o n n e l  d o n t  elle 
dispose, elle est  e n  mesure  d e  suff i re  à toutes  les 
exigences. . .  a v a n t  1910. 

A N D R É  B A L Z .  

PETIT GUIDE ADMINISTRATIF 

Dn traitement de l'ihstitutenr. 
A )  B R R K O R S  DANS L E  MANDATEMENT. 

En règle générale, l'instituteur doit retourner à 
l'Inspection académique le mandat qui lui est adressé 
avec une erreur dans le décompte de son traitement : 
un autre mandat sera établi, s'il y a lieu, par  les 
soins de la Préfecture, après annulation du preinier. 

Admettons cependant, qu'en violation de cette rè
gle, l'instituteur ait touclié u n  mandat renfermant une 
erreur de calcul. Quelles sont les formalités néces
saires pour l'acquittement de la créance réellement 
due ? • -

Distinguons trois cas : 
1° La somme portée sur le mandat est inférieure 

à celle que doit recevoir Vintéressé. — L'opération la 
plus simple consiste à établir u n  mandat supplémen
taire représentant la différence entre la somme due 
et la somme payée. 

2° La retenue du Ï / Ï 2  d'augmentation a été indû
ment exercée sur son traitement. — Il  est préférable 
alors que le fonctionnaire attende une nouvelle pro

motion de classe, — s'il peut y prétendre, — pour ob
tenir satisfaction. 

Ayant subi la retenue du 1/12 sur une augmenta
tion de 100 francs, par  exemple, il ne la subira pas 
de nouveau sur une augmentation équivalente. 

A u  cas où il insisterait, le trésorier-payeur général 
ne  pourrait évidemment s'opposer à ce que sa d e - .  
mande en remboursement soit prise en considération, 
mais celui-ci devrait demander à. la Cour des Comptes 
justification qu'il a déjà subi la retenue indûment; 
prélevée ; Ce qui complique les formalités et entraîne 
de longs délais. 

3" La somme portée sur le mandat est supérieure 
à celle qu'il. doit recevoir. — C'est l'article 137 du 
règlement de comptabilité publique en date du  16 oc
tobre 1867 qui, en l'espèce, est applicable : 

« Les reversements de fonds provenant de restitu
tion pour cause de trop payé à des créanciers de 
l'Etat sont effectués d'office ou en vertu d'un ordre 
de reversement. Ils sont suivis à la diligence des li
quidateurs ou ordonnateurs des dépenses. 

« Ces reversements ont lieu à la Caisse centrale du 
Trésor public, à Paris, ou aux Caisses des receveurs 
des finances dans les départements. 

<1 Le débiteur est tenu de rapporter, pour sa dé-  , 
charge, u n  récépissé à talon de la somme par lui 
versée, lequel doit être adressé à la division de comp
tabilité pour l'annulation, s'il y a lieu, en tout ou en 
partie, de l'ordonnance du mandat acquitté. » 

Peut-il s'opposer au reversement? — E n  cas de 
refus de reversement, il est statué par  le ministre 
sur la proposition des chefs de services administratifs 
et l 'arrêté qui constate le débet est. adressé au mi
nistre des Finances pour l'enregistrement du débet et 
la transmission de l 'arrêté au Directeur du conten
tieux des finances qui fait  poursuivre le recouvre
ment par  l'agent judiciaire du Trésor. 

B ) .  — L E S  AGENTS CHARGÉS D E  L A  DISPENSE 
P E U V B N T - I L S  SE R E F U S E R  A P A Y E R  U N  MANDAT ? 

L'article 120 du Règlement de 1841 statuait que le 
payement d'une ordonnance ou d'un mandat ne pou
vait être suspendu que pour cause d'omission ou d'ir
régularité matérielle dans les pièces produites ; c'est-
à-dire lorsque la somme portée dans l'ordonnance en 
le mandat n'était pas d'accord avec celle qui résultait 
des pièces justificatives ou lorsque ces pièces n'étaient 
pas conformes aux prescriptions des règlements. 
Dans l'article 136 du Règlement du 16 octobre 1867, 
il est dit que l'irrégularité matérielle peut résulter 
d'une fausse indication non seulement de somme, 
mais aussi de nom et de service. Le même article spé
cifie, en outre, comme pouvant donner lieu à un  re
tins de payement, le cas oii il se produirait des réqui
sitions qui eussent pour effet, soit de faire acquitter 
une dépense sans qu'il y eût disponibilité de crédit 
chez le comptable ou justification du service fait ,  
soit de faire effectuer u n  payement suspendu par des 
motifs touchant à la validité de la créance. 

E n  cas de refus de payement, le comptable est 
tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite 
et motivée de son refus au porteur de l'ordonnance 
ou du mandat et il en dresse copie le jour  même au  
ministre des Finances. Si malgré cette déclaration, le 
ministre de l'Instruction publique ou l'ordonnateur 
secondaire re(^uiert, par  écrit, et sous sa responsa
bilité, qu'il soit passé outre au payement, le comp
table y procède sans autre délai... 

C ) .  — U N  MANDAT P E U T - I L  Ê T R E  ACQUITTÉ SUR. DES 
CRÉDITS AUTRES QUE CEUX D E  I . 'EXERCICE AUQUEL 
I L  S E  R A P P O R T E ?  QUAND EST-IL F R A P P É  PAR LA 
PRESCRIPTION Y 

Toute créance qui n 'a  pas été acquittée sur les cré
dits de l'exercice auquel elle se rapporte ne peut 
plus être payée qu'à titre de rappel sur exercice clos, 
dans les délais fixés par  l'article 159 du Règlement 
précité ; « Sont prescrites et définitivement éteintes 
au  profit de l 'Etat les créances qui, n'ayant pas 
été acquittées avant la clôture des crédits de l'exer
cice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à dé
faut de justifications suffisantes, être liquidées, o r 
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donnancées et payées dans u n  délai de 5 années, à 
partir de l'ouTerture de l'exercice, pour les créanciers 
domiciliés en Europe, et de 6 années pour les créan
ciers résidant hors du territoire européen. » 

Cette disposition n'est évidemment pas applicable 
aux créances dont l'ordonnancement et- le payement 
n'ont p a  être effectués dans les délais déterminés par 
le fait  de l'Administration ou pa r  suite de pourvois 
formés devant le Conseil d'Etat.  (Décret du 31 mai 
1862, art .  136 et 137.) 

Le mandat de traitement. 
PAIÎ. QOI LE MANDAT PEUT-IL ÊTRE TOOCHli? 

En  conformité des règlements sur la matière, les 
acquits de mandats doivent être datés et signés par  
la partie prenante, devant l'agent de la dépense, et 
au moment même du payement. — Il est recommandé 
aux comptables « de s'assurer de l'identité des parties 
prenantes et de ne payer qu'au titulaire lui-même ou 
à son mandataire dûment accrédité. » (Circulaire, 
comptabilité publique, 20 septembre 1880.) 

L'article 10 du décret du 31 mai 1862 dispose d'ail
leurs « qu'aucun payement ne  peut être effectué 
qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et 
pour l'acquittement d'un service fait :> 

Si donc l'instituteur ne  peut toucher lui-même son 
mandat, il devra remettre au comptable du Trésor 
une procuration sur timbre à 0 f r .  60, donnant cette 
faculté à une autre personne. (Instruction du 1®'' 
janvier 1810, a r t .  23.) 

>Sa signature sera légalisée par le maire de la com
mune qu'il habite et celle du maire par le sous-pré
fet ou le préfet pour l'arrondissement chef-lieu. (Loi 
du 2 mai 1861, circulaire du  ministre de l'Intérieur, 
21 mai 1886.) 

E n  aucun cas, le comptable n'a le droit d'exiger 
que la procuration sous-seing privé soit enregistrée. 
(Circulaires des 25 août 1864, 5 mai 1881, g 4, 21 
janvier 1892, Caisse des dépôts et consignations.) 

Quand il s'agit de mandats collectifs, il peut être 
suppléé aux quittances individuelles par  des états 
d'émargements dûment certifiés, mais alors l'état no
minatif de liquidation doit porter l'émargement des 
ayants droit et être acquitté par la personne autorisée 
à recevoir en leur nom le montant du mandat.  — 
Les pouvoirs d'émarger que donnent, en cas d'éloi-
gnement de leur résidence et pa r  forme de lettre, 
conformément à l'article 1985 du Code civU, les em
ployés et préposés des administrations, sont dispensés 
du timbre et de l'enregistrement. (Décret du 16 oc
tobre 1867, ar t .  19.) 

o u  LE MANDAT PEUT-IL ÊTRE TOUCHÉ ? 

Le mandat revêtu du : « Yu," bon à payer » est 
payable indistinctement par  tous les comptables du 
département : trésorier-payeur général, receveurs par
ticuliers, percepteurs, receveurs des revenus in
directs ' (Ordonnance du 20 juin 1859, ar t .  661). 

Lorsque le percepteur ne  réside pas dans la com
mune où exerce l'instituteur, celui-ci ne doit donc 
pas hésiter à demander le paiement de son mandat 
soit au receveur des régies financières, soit au rece
veur d'enregistrement, soit au receveur des postes 
(jui peut être en fonctions dans ladite commune : il 
évitera ainsi une longue attente ou une démarche au 
lieu de la perception. 

Cette facilité lui est même reconnue dans le cas où 
le percepteur serait absent pour cause réglementaire : 
tournée de recouvrement, versement à l a  Recette 
particulière ou à la Trésorerie générale ; l 'un quel
conque des receveurs ci-dessus énumérés pourrait ef
fectuer le paiement demandé. 

Supposons maintenant que l'instituteur se trouve 
dans un autre département que celui où a été établi 
et visé son mandat;  peut-il le toucher ? 

En  principe, les comptables du Trésor ne sont pas 
tenus de payer les mandats de dépenses publiques 
qui leur sont présentés et qui sont assignés payables 
dans d'autres départements. C'est seulenient une fa-

1. Ces receveurs no peuvent intervenir qu'à défaut du 
.percepteur .Ordonnance du 50 juin 1859, art. 061). 

culté qui leur est accordée quand les titulaires leur 
sont connus, et le paiement peut toujours être su-
ïjordonné à l'encaissement des valeurs par le comp
table sur la caisse duquel elles sont délivrées 
payables. 

PERTE DU MANDAT. 

En  cas de perte d'un mandat, i l  en est délivré un 
duplicata sur la déclaration motivée de la partie in
téressée, et d'après l'attestation écrite du comptable 
chargé du paiement, portant que le mandat n'a été 
acquitté ni par  lui, ni pour son compte _,et sur son 
visa, par aucun autre comptable concourant au ser
vice des paiements. (Règlement du 16 octobre 1867 
sur la comptabilité publique, a r t .  100.) 

LE MA^^)AT DE TRAITEMENT EST-IL SAISISSABLE ? 

La loi du 12 janvier 1895 établit que les traitements 
des fonctionnaires publics et employés civils sont 
saisissables, mais seulement jusqu'à concurrence du 
dixième lorsqu'ils ne  dépassent pas 2 000 francs.  — 
A u  delà de 2 000 francs, i l  est lait application de la 
loi da  21 ventôse, an IX ; la retenue est alors du 1/5 
sur les premiers 1 000 francs, du  1/4 sur les 5 000 f r .  
suivants et du 1/3 sur la portion excédant 6 000 f r . ,  
à quelque somme qu'elle s'élève ;.et ce, jusqu'à l'en
tier acquittement des créances. 

' ALBERT LANTENOIS, 
Commis d'Inspection académique. 

OPINIONS DE NOS LECTEURS 

Les vraies causes du malaise dans les 
ménages d'instituteurs. 

RÉPONSE A L'ANCIENNE INSTITUTRICE 1 

Madame, 
Mes parents.étant cultivateurs, j 'a i  touché à toutes 

les «besognes ménagères» et jamais j e  ne  les ai con
sidérées comme humiliantes ; aussi pour ne pas faire 
des dettes et même pour essayer d'économiser quelques 
sous (hélas! j 'en ai vu bientôt l'impossibîlit^ j e  me 
suis mis résolument à faire mon ménage. J 'en ai tou
jours trouvé largement le temps, car j e  n'ai jamais pu 
acheter une bicyclette et j e  ne  fais pas le cours 
d'adultes, trouvant, comme mon directeur, qu'il est peu 
intelligent de faire du zèle lorsque l'administration 
supérieure fait tout pour nous leurrer et nous ber
ner 2, 

'Mais dois-je être satisfait d'obtenir ce résultat néga
tif : vivre sans faire de dettes? A vingt-cinq ans, un 
jeune homme sérieux ne devrait-il pas songer à se 
marier? N'est-ce pas cruel, décourageant d'être obligé 
d'y renoncer pour longtemps à cause de la certitude 
que j 'ai  de ne  pouvoir vivre deux sur u n  si misérable 
traitement? Ainsi ce n'est pas la nécessité de prépa
rer  mes aliments qui me désole, c'est la perspective de 
vivre toujours seul, de cette vie démoralisante de cé
libataire, ou de vivre dans l a  misère... 

Madame, vous oubliez que Tolstoï, c'est Tolstoï, 
c'est-à-dire u n  des plus grands hommes de notre temps 
et que nous, instituteurs, nous sommes le commun des 
mortels et  nous devons avoir une tenue dont ce grand 
écrivain peut se moquer. Sous ce rapport on a aggra
vé notre misérable situation en répétant sur tous .les 
tons que la République a beaucoup fait pour les ins
tituteurs. Cela est vrai pour les vieux, mais pour les 
jeunes c'est faux, on n'a rien fait pour eux, absolu
ment rien. Cela n'empêche pas que tout le monde croit 
que nous sommes des fonctionnaires aisis et on 
s'étonne quand je fais une quinzaine de kilomètres à 
pied pour économiser 30 sous et quand j e  porte des 
habits rapiécés... 

A'̂ ous voyez, madame, l'unique cause du  méconten
tement de l'instituteur célibataire dans la nécessité où 
il se trouve de préparer lui-même sa nourriture. Pour 

1. Voir Manuel général, n® 7 e t  suivants. 
2. L'année dernière, on nous a payés  avec  une lettre do fé

licitations ; comme à des gamins on donno aux instituteurs des 
imafres. 
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quelques-uns, j'avoue que cela peut être pénible; mais 
la TOritable cause de son découragement, c'est la mo
dicité de son traitement. Enfin, pourriez-vous m'objec-
ter, puisque l'institutrice vit heureuse avec 900 francs, 
pourquoi l'instituteur fait-il retentir tous les échos de 
ses plaintes ? Madame, une pareille question dénote
rait une ignorance profonde J e  la vie de l'institutéur, 
de l'homme en un  mot. Qui ne  sait que les dépenses 
forcées d'un homme sont bien plus nombreuses, bien 
plus importantes que celles d'une femme? Sérieuse
ment, pouvez-vous exiger qu'à l'exemple de Tolstoï 
l'instituteur lave son linge "? Peut-il se dispenser tota
lement d'aller au café? N'a-t-il pas à faire une année 
do service militaire dont le premier résultat est celni-
ci : dépense de 200 ou 300 francs que les çarents sup
portent parce que leur fils n'a pas pu  l'économiser 
pendant un  ou deux ans d'enseignement ; et le deuxième, 
le suivant : retard dans l'obtention du C. A. P . ,  perte 
d'un an pour l'avancement. E t  pendant ce temps, ces 
demoiselles sont titularisées,* promues de 4® classe et 
avec <1 leur bonne humeur constante » touchent un  
traitement supérieur à celui des instituteurs, ce gui 
est révoltant. Enfin, n'est-ce pas à l'homme qu'in
combe la plus grande par t  de la lourde charge de la 
famille?... C'est pour toutes ces raisons que des législateurs, 
considérant que l 'Etat devait avant tout assurer la 
becquée à ses fonctionnaires et  non leur faire des 
rentes, proposaient de donner aux instituteurs le né
cessaire en laissant les institutrices au  traitement 
actuel. Comme l'idée est à la fois raisonnable et équi
table, elle sera abandonnée... 

J'aurais à dire encore un  mot à propos du  jardin 
de l'instituteur, mais ma lettre est déjà trop longue. 
Je vous prie d'agréer. Madame, etc. 

JEAN KRAMER, 
Instituteur. 

COIVliVIUNICATIONS DIVERSES 

Projet (l'établissement d'une cantine scolaire 
rurale pendant 4 mois d'hiver. 

Dans les villes, on n 'a  aucune idée des minces res-
sourcfes dont on dispose dans les campagnes pour 
créer des associations de prévoyance. Il est utile et 
intéressant d'étudier les moyens de réaliser ces amé
liorations avec le plus d'économies possibles. 

Une œuvre bien nécessaire serait la fondation de 
cantines scolaires qui fonctionneraient pendant 4 
mois d'hiver. Les écoliers habitent souvent à trois ou 
quatre kilomètres du bourg ; dans la mauvaise sai
son, ils partent de chez eux vers sept heures du  ma
tin après un déjeuner bien sommaire. Les enfants en
trent en classe gi?elottants, parfois mouillés ; ils n'ont 
pour se réconforter qu'un peu de pain et du  fromage, 
et c'est la seule nourriture qu'ils prendront avant de 
rentrer pour souper.^ U n  bol de bouillon bien chaud 
serait pour eux u n  grand bienfait. Ceci reconnu, 
cherchons le moyen de le réaliser. J e  suis sûre que 
les instituteurs toujours si dévoués ne  refuseront pas  
leur aide pour accomplir cette œuvre humanitaire. 

Prenons pour type une école de trente élèves, tous 
ne sont pas dans la même position d'aisance. 

Comptons-en dix très pauvres auxquels il faudra 
fournir le pain et le bouillon gratuitement. Ceux-là 
donneront leur travail : ils éplucheront les légumes, 
prépareront le bois, laveront la vaisselle, tailleront le 
pain ; ils paieront ainsi leur cotisation sans charger 
la collectivité. 

La soupe, cuisant sur le poêle de l'école, reviendra 
environ à 5 centimes par j ou r  et par  tête. 

En supprimant du mois les jeudis et les dimanches, 
nous aurons environ 22 jours à fournir le potage. La 
dépense étant, comme je  l'ai dit, de 5 centimes par 
enfant, donnera un  total de 11 f r .  par mois pour les 
dix. 

Recettes .  Dépenses .  
-Soit 44 francs pour 4 mois, donc 

pour les .dix, dépenses 4'i 
Dix autres plus aisés pourront payer 

3 centimes par  jour et  fournir leur 
pain, même quelques légumes, ce qui 
donnera une recette de 6 f r .  60 par  
mois, soit pour les 4 mois 26 40 

Mais comme nous devons défalquer 
u n  déboursé de 2 centimes par jour  et 
par élève pour fourniture du bouillon, 
il y aura une dépense de 4 f r .  40 par  
mois, pour les 4 mois 17 60 

Dix autres écoliers pourront enfin 
payer 4 centimes par  jour et fournir le 
pain, ce qui donnera une recette de 40 
centimes par  jour,  soit 8 f r .  80 par  
mois, pour 4 mois 85 20 

Déboursé par tête ; 2 centimes pour 
fournir le bouillon 17 60 

Frais  imprévus 10 
Total . . . . 61 60 89 20 

Le déficit serait donc à peine de  27 f r .  que les 
communes pourraient facilement combler. 

Un tronc pourrait être placé à la porte de l'école 
avec cette inscription : Soupe pour les petits enfants. 

I l  me semble que bien des gens eu passant laisse
raient tomber leurs 5 centimes. 

Naturellement il serait juste de donner une petite 
gratification à l'instituteur, qui d'abord tremperait 
son potage avec le bouillon commun. 

Cette méthode aurait un  double avantage : 1» sou
lager l a  misère de l'enfant ; 2" donner les premières 
leçons d'éducation sociale : aide mutuelle et mise en 
pratique de l'union d u  capital et  du travail. 

J 'ai  fait  u n  essai, en bien petit, mais i l  m'a con
vaincue qu'on obtiendrait, non seulement un  grand 
bien physique pour les tout petits, mais encore une 
leçon de fraternité qui se graverait dans leur esprit 
et dans leur cœur .  

Veuve DESTRICHÉ, 
Officier d'Académie. 

La Chollerie-Courdcmanche {Sarthe). 

Aux présidents des Associations amicales. 

Monsieur le Président et cher Collègue, 
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'un Con

grès régional des Amicales d'Anciens Elèves des 
Ecoles publiques se tiendra à Trouville-sur-Mer, les 
5 et 6 juillet 1902.- ^ 

Au nom du Comité, j e  viens vous inviter à parti
ciper à ses travaux. 

Les questions que l'Association de Trouyille se pro
pose de soumettre au Congrès sont les suivantes 

1° De l'esprit de solidarité entre les anciens élèves 
de l'école et ceux qui la fréquentent encore. — For 
mes diverses, sous lesquelles doit se manifester cette 
solidarité. — De la constitution d'une caisse dite 
« Caisse de Solidarité ", en faveur des élèves néces
siteux ; 

2» De l'organisation des Cercles des Amicales. — 
Installation. — Réunions; 

3° De la participation des Amicales aux fêtes sco
laires. — Matinées et concerts. — Programmes ; 

4° Examen et discussion du vœu suivant, émis par 
le comité de l'Amicale de Trouville : « Les écoles de 
l'Etat, dites écoles primaires publiques, prendront le 
nom d'écoles primaires nationales ». 

Le Comité vous serait très reconnaissant, M. le 
Président et cher Collègue, de bien vouloir mettre à 
l'étude ces différentes questions ou tout au moins 
l'une d'elles. Les mémoires, accompagnés de vo^ux 
précis, devront parvenir au secrétariat de 1 Amicale 
de Trouville avant le 1"' mai. 

Chaque association adhérente sera représentée offi
ciellement au  Congrès par  u n  ou deux délégués. 

Pourront être admis néanmoins aux séances du  
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Congrès, mais seulement à titre individuel, les mein-. 
bres participants des Amicales d'anciens élèves d'é
coles publiques. 

Le Congrès recevra également, au même titre, toute 
/personne appartenant à l'enseignement laïque ou amie 
de cet enseignement et déjà affiliée à une société 
d'éducation populaire. 

Les adhésions des délégués des Amicales et celles 
des membres assistant au Congrès à titre individuel, 
devront parvenir au secrétariat de l'Association de 
Trouville avant le 15 avril, en même temps que la 
somme de trois francs, réprésentant le droit d'adhé
sion par congressiste. 

Le Comité permanent des fêtes de Trouville orga
nisera, à l'occasion du Congrès, de grandes fêtes nau
tiques dont le programme sera arrêté ultérieure
ment. 

Vous n'ignorez pas, d'autre part, M. le Président 
et cher Collègue, les attractions nombreuses qu'offre 
notre ville pendant les mois de juillet, août et sep
tembre. Elle, joint aux distractions mondaines les plus 
variées l'avantage d'une situation unique comme sta
tion balnéaire. Située à l'embouchure de la Touques, 
à 3 h. 1/2 de Paris, en face du Havre, auquel elle est 
reliée par un  service régulier et quotidien de bateaux 
il vapeur, elle possède une plage immense de sable 
fin et des promenades délicieuses sur les coteaux boi
sés qui l'environnent. Inutile d'ajouter que si vous 
nous faites l'honneur d'accepter notre invitation, vous 
trouverez dans notre ville, toute dévouée aux œuvres 
laïques, l'accueil le plus empressé et le plus cordial. 
Le Comité se mettra également à votre disposition 
pour vous procurer, aux conditions les plus avanta
geuses, toutes facilités de séjour à. Trouville. Une 
circulaire, adressée en temps opportun, fera connaître 
ces conditions et réglera les détails d'organisation du 
Congrès. 

Permettez-moi d'espérer, M. le Président et cher 
Collègue, que l'appel que je vous adresse sera en
tendu, et veuillez agréer, etc. 
Le président d'honneur Le président de l'Amicale 

E . - C .  COÛTANT, de Trouville 
Maire de Trouville, inspecteur  D .  LEMAZURIER, 

général de rUnivorsité.  2I,r .de3Rosiers,Trouvil le-s/-Mer.  

NOTA. — Toute demande ou communication relative 
au Congrès devra être adressée soit au président, soit 
au secrétaire de l'Amicale de Trouville. 

Afin d'activer, nous vous serions très obligés de 
convoquer d'urgence votre Association, pour lui com
muniquer notre circulaire. 

CORRESPONDANCE PÉDAGOGIQUE 
INTERNATIONALE 

A V I S .  
M. A. Thierry, instituteur en Tunisie, désire pour 

deux de ses élèves, deux correspondants habitant, 
l'un, la France, l'autre, la Russie. 

Comrades AU. 
Selon la promesse faite, le numéro 2 du Bulletin 

de la Correspondance interscolaire internationale 
paraît pour Pâques. Il a, cette année, quatre éditeurs 
au lieu de trois : notre vénérable collègue, M. Magill 
d'Amérique, s'est joint à MM. Hartmann, Mieille et 
Stead, et malgré les distances, malgré la difficulté de 
l'entente entre collaborateurs si éloignés, le bulletin 
vient à son heure : c'est un bel exemple de ponctua
lité ; même dans les petites choses, il faut tenir, non 
pas plus, comme un personnage d'Addison, mais au
tant qu'on a promis. . • 

Le n» 1 avait 76 pages, le n" 2 en a 86, dont deux 
en italien et en espagnol, le reste en français, en alle
mand et en anglais. Des Américains y parlent; mais 
leur langue,—^ M. Magill insiste sur cette remarque — 
est de l'anglais pur, et non un patois dérivé de l'an

glais. Comme l'année dernière, M. Stead a écrit une 
remarquable préface dont nous détachons les lignes 
suivantes : 

« Toute arrogance nationale provient de l'ignorance 
internationale. Le ic jingoïsme » et le « chauvinisme » 
de l'heure présente ne sont autre chose qu'une actuelle 
recrudescence des passions et des préjugés de ces 
siècles de sauvage barbarie où tout homme étranger 
à la tribu était un ennemi qu'il était légitime de tuer 
comme une bête féroce. 

(1 Je me réjouis à la pensée que vous, jeunes gens 
de la génération actuelle, tournez résolument le dos 
à la large route dont les trop faciles étapes mènent 
tout droit à la Barbarie, pour vous avancer au con
traire, d'un pas assuré et d'un cœur vaillant, vèrs les 
royaumes de la Lumière, là où la civiBsation trouvera 
son fondement naturel dans la Fraternité des Peuples. 

<( Un conseil encore, en guise de post-scriptum à ce 
salut que j e  vous envoie. Jeunes camarades, en qui 
nous saluons l'espoir de l'avenir, n'oubliez pas qu'il 
est au pouvoir de chacun de vous de procurer, aussi 
bien que d'empêcher, le triomphe de la bonne cause. 

« Car chacun de vous représente auprès de celui 
ou de celle avec qui vous correspondez, votre pays 
tout entier. Peut-être que de tous les millions de 
Français, d'Allemands, ou d'Anglais, vous êtes et se
rez le seul avec lequel votre correspondant entrera 
jamais en relations. 

« Que vous vous en rendiez compte ou non, votre 
correspondant, toute sa vie durant, pensera à vous 
quand il pensera à votre pays, et les impressions qu'il 
aura reçues de vos lettres influenceront le jugement 
qu'il portera de vos compatriotes pour toute sa vie à 
venir. 

« Si vous êtes gai, franc, de bonne humeur, inté
ressant et communicatif, il aura de votre pays une 
idée favorable. Si vous vous montrez roide, morose, 
susceptible, sournois, son opinion de votre pays sera 
défavorable. 

(( A chacun de vous est donc réellement confiée, 
jusqu'à, un  certain point, la charge de garder l'hon
neur et la réputation de votre Patrie. Nous vous en 
prions, ne trahissez pas cette mission de confiance. » 

En  deux pages charmantes, M. Mieille rêve un  pa
cifique avenir et invite nos adhérents à être des ou
vriers de la grande cause de la paix. M.  Bouchor a 
permis qu'on lui empruntât un délicieux conte alsa
cien 

A mesure que j e  feuillette les pages du numéro 
que j e  viens de recevoir, je  vois des photographies 
d'écoles, des vues pittoresques, des portraits de cor
respondants, des descriptions de collèges, de lycées, 
où tour à tour sont dépeintes les heures de travail et 
les heures de plaisirs. Les écoles normales, les écoles 
de commerce, les écoles professionnelles de France, 
et même de Belgique paraissent dans ces pages ; on y 
voit des noms de tous les points de la France : on y 
voit fréquemment celui de l'infatigable M. Mieille 
dont la féconde initiative a toujours quelque bonne 
idée à proposer et à faire réussir. 

Les parties allemandes et anglaises sont également 
diverses et intéressantes. Chacune des portions de 
l'opuscule se termine par la liste des lauréats des 
cent prix que, comme l'année précédente, M. Stead a 
généreusement offerts aux élèves qui ont le plus ré
gulièrement et le plus fructueusement correspondu. 
Nous ne doutons pas que cette brochure soit bien 
accueillie et nous espérons que le succès qu'elle mé
rite lui permettra de vivre une autre année. A l'heure 
où paraîtront ces lignes, nos souscripteurs auront 
probablement reçu leur bulletin. Quelques-uns nous 
ont déjà remis le montant de leur souscription. Nous 
attendons l'envoi des autres souscripteurs pour 
adresser le tout ensemble aux éditeurs : ce sera d'ail
leurs une bien faible somme et qui contribuera pour 
une toute petite part à « ne pas » couvrir les frais 
qu'a faits M. Stead pour cette publication. 

G A S T O N  M o n o n E T .  
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REVUE DE LA PRESSE 

La question des fonctionnaires. 

Pauvres fonc t ionna i r e s !  L e u r s  orei l les t i n t e n t  
souvent, m a i s  c'est s u r t o u t  p o u r  s ' en tendre  ma l 
traiter. Voici d a n s  Le Volume u n  son  b i e n  diffé
r e n t .  

jVoti-e confrère  se pose  ce t te  quest ion : « Le  
Fonctionnarisme est-il u n e  p la ie  sociale ? » Avan t  
d'y r épondre ,  i l  fa i t  u n e  g r a n d e  s ta t is t ique.  On 
compte .environ 400 000 fonct ionnaires ,  d e  t ous  
ordres ; ce  n o m b r e  a doublé ,  paraî t - i l ,  e n  SO a n s ,  
mais il n e  f a u t  p a s  oubî ier  q u e  ce t te  augmenta 
tion es t  d u e  p o u r  70 0/0 à l ' Ins t ruc t ion  p u b l i  
que, a u x  Postes ,  a u  Réseau d e  l 'E ta t ,  a u x  colo
nies. 

Deux m o t s  d e s  t r a i t emen t s  : 140 000 (les o u 
vriers d e  l 'E t a t  compris )  gagnen t  m o i n s  d e  
I 000 f r .  ; 50 000 d e  1 000 à 2 000 f r .  ; 36 000 à 
3 000 f r .  ; 26 000, d e  3 à 6 000 ; 6 000, d e  6 à 10 000, 
et enfin 20000 gagnen t  p lu s  d e  10 000 f r .  — Il 
faut reconna î t re  q u è  si l e  n o m b r e  des  budgétivo-
res est  n o m b r e u x ,  l a  p i t a n c e  d e  l a  p l u p a r t  n ' a  
rien d 'exagéré .  Passons a u x  g r i e f s .  On r e p r o c h e  
au fonc t ionnar i sme  ses  l en teu r s .  Et  l ' on  n ' a  p a s  
tort. Trop d e  chefs conservent  les  habi tudes  e t  
l'état d 'espr i t  d e s  échelons infér ieurs  e t  s e  per 
dent d a n s  les  détails  a u  l i e u  d e  laisser  a u x  subor
donnés p lus  d'initiative e t  d e  responsabi l i t é .  Le  
fonctionnarisme, a joute- t -on ,  es t  t r o p  r é g l e m e n -
tateur ; c 'est  e n c o r e  v ra i  ; m a i s  i l  se ra i t  facile 
de laisser  a u x  chefs  d e  service p lu s  d e  l ibe r t é  
pour in te rp ré te r  l e  r èg lemen t .  

Gela di t ,  il f a u d r a  se r é s igner  à voir  l e  n o m b r e  
des fonct ionnai res  c ro î t re .  Les  lo i s  d 'expropr ia
tion, d e  pol ice ,  d 'hygiène,  d 'assurance ,  d e  p r é 
voyance, etc. ,  von t  n o u s  fonctionnariser d e  p l u s  
en p lus .  Mais ce  m a l  s e  t r adu i t  e n  fin d e  compte  
par plus d e  sécur i té ,  d e  b ien-ê t re ,  d e  fo rce  so
ciale. 

Voici l a  conclusion,  l a  r é p o n s e  a t t e n d u e .  El le  
ne peu t  m a n q u e r  d e  r a v i r  l e s  f onc t i onna i r e s .  

n y a d'ailleurs beaucoup de bien à dire du fonc
tionnaire français : l'honorabilité, la dignité de \ifi en 
sont des traits' distinotifs. Ajoutons, le dévouement : 
« Nul maître n'est mieux servi » que l 'Etat, et en 
particulier, les instituteurs ont u n  sentiment du de
voir qui est une des forces de notre démocratie. 

Considérée superficiellement, notre histoire semble 
être une suite de convulsions : Révolution, Consulat, 
Empire, Abdication, Restauration, Ceot-Jours, Etïon-
ilrement définitif du  l " '  Empire, Restauration du  
pouvoir royal. Révolution de 1830, Monarchie consti
tutionnelle, Révolution de 1848, Coup d'Etat et E m 
pire, Effondrement dans la.honte du dernier- Napo
léon, Luttes politiques incessantes depuis 1870, voUà 
le spectacle peu banal qu'offre aux regards l'histoire 
de la France depuis 18(10. 

Souŝ  ces tempêtes de surface, on constate la vie 
tranquille et normale de la nation, et que rien n'est 
brisé sinon une dynastie, un  trône, un  gouverne
ment. 

Aussi Stuart Mill, frappé de ce contraste, découvre-
t-il que la France n'est ni une mOnarcliie, n i  une r é 
publique, mais « une bureaucratie ». 

En effet, Varmature de la nation, ce sont ses ad
ministrations. 

Après chaque révolution, le cyclone passé, Varma-
Lure de la vie nationale tient l 'Etat debout comme si 
de rien n'était. 

En outre,^ chaque jour,  l'administration résiste, so
lde, à l'arbitraire, aux caprices des pouvoirs élus : sa 

sage lenteur permet aux principes de <• reprendre le 
dessus », comme fedt en nous la raison après le bouil
lonnement des passions. 

* 
* * 

L'art à l'école. 
On e n t e n d  souhai ter  souvent ,  et  avec r a i s o n ,  

q u e  l ' a r t  p é n è t r e  davantage  à l 'école sous f o r m e  
d e  tab leaux  v ra imen t  dignes d ' ê t r e  fixés s u r  
ses m u r s .  Mais les moyens  d e  s e  p rocu re r  ces t a 
b l e a u x ?  M. Gougère,  d i r ec t eu r  d 'école n o r m a l e  
à Angoulême,  e n  ind ique  u n  d a n s  ÏEoole Nou
velle. Il y s ignale  l a  « Société populaire  des  
Beaux-Arts  » ayan t  s o n  siège à Par is ,  16, r u e  de  
l a  Grange-Batel ière,  d o n t  l e  b u t  es t  d e  vu lgar i 
s e r  l ' a r t ,  c e  qu i  n ' e s t  p a s  d u  t o u t  l a  m ê m e  chose  
qu ' encourage r  l ' a r t  vulgaire .  

Moyennant  u n e  cotisat ion annuel le  d e  c inq 
f rancs ,  on a d ro i t  à u n e  magn i f ique  gravure ,  r e 
product ion d ' u n  chef-d 'œuvre,  e t  à u n  billet  q u i  
donne  chance  d e  g a g n e r  un d e s  t a b l e a u x  achetés  
p a r  l a  Société d a n s  les salons annue ls .  Mais voici 
qui  es t  m i e u x  e n c o r e :  si l ' a d h é r e n t  e s t  u n e  école,  
ce n ' e s t  p a s  une  gravure  q u ' i l  reçoi t ,  m a i s  t ro i s .  

Est-i l  b i e n  difficile d e  recuei l l i r  d a n s  u n e  
école, à p lus ieurs  classes su r tou t ,  u n e  s o m m e  d e  
S f r ancs  ? Non,  ce r t a inement .  E t  c ependan t  si 
cbla étai t ,  pou rquo i  n e  s 'adresserai t-on p a s  à l 'As-
sociat ion d e s  anc iens  élèves? Pourquo i  encore ,  à l a  
sui te  d ' une  conférence ,  d ' u n e  ma t inée  sco la i re ,  
n e  f e r a i t -on  p a s  u n e  pe t i te  q u ê t e  ? P o u r q u o i  n e  
s 'adresserai t -on p a s  à l a  générosi té  d u  délégué 
cantonal  ? 

Nous  auss i  n o u s  engageons n o s  lec teurs  à re-
coui'ir à ce t  excel lent  m o y e n  d e  s e  p r o c u r e r  quel
ques  œuvres  d ' a r t  v r a i m e n t  d ignes  d e  ce  n o m  ; 
e t  nous  l e u r  r e c o m m a n d o n s  d e  les m o n t r e r ,  d e  
l e s  expl iquer  e t  d ' e n  prof i te r  p o u r  l e u r  incu lquer  
que lques  no t ions  s u r  l ' a r t .  A ceux qu i  d e m a n d e 
r a i e n t  q u e l  ouvrage pour ra i t  l e s  gu ider ,  nous  i n 
d iquer ions  r<( Histoire d e  l ' a r t  », d e  M. Bayet.  — 
Répondons  e n  finissant à u n e  ques t i on  q u e  l 'on 
p o u r r a i t  n o u s  poser :  « Q u a n d  voulez-vous q u e  n o u s  
trouvions l e  t e m p s  d e  faire  ces  causer ies  a r t i s t i 
ques  ! » Rien d e  p lus  fac i le ,  d i rons-nous ,  vo t re  
emplo i  do i t  c o m p r e n d r e  d e s  exercices  d e  langage .  
E h  b i en ,  consacrez que lques -uns  d e  ces  exercices 
à l ' é tude  d e  cette g ravure .  Ce s e r a  u n e  v ra ie  con
versa t ion d ' ap rè s  l ' image .  

* 
* * 

Aimable instituteur ! 
Ce n ' e s t  p a s  e n  P'rance, c 'est  e n  P r u s s e  q u e  

s 'est  passé  ce  f a i t  r a p p o r t é  p a r  l e  Temps : 

« Le maire d'Ojrzanovo, une commune de la Po
logne prussienne, avait écrit au préfet pour se plain
dre de l'instituteur qu'il accusait de martyriser ses 
élèves. Le préfet envoya cette lettre au procureur du 
roi qui, d'office, poursuivit le maire pour diffamation 
de l'instituteur prussien Kuehn. 

A l'audience, l'instituteur Kuehn a déposé : « Je 
n'ai pas dépassé l a  mesure, j 'ai  f rappé les enfants 
avec une badine, sur le nez ; naturellement ils ont sai
gné. J'avais 167 enfants dans mes classes, cela expli
que ma nervosité qui m'a poussé à distribuer des 
coups de poing et à. casser des ardoises sur la tiHe de 
mes élèves qui m'exaspéraient. » 

Une gamine de onze ans raconte que le maître l 'a 
frappée un  jour  douze fois de suite sur la tête ; elle 
a dù garder le lit pendant deux jours. 

Une autre élève a reçu des coups de poing qui lui 
ont cassé deux dents. 
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qu ' aucune  ques t ion  soit  posée  a u x  élèves n i  avant,  
ni p e n d a n t ,  n i  a p r è s  : 

« Que d e  se rmons ,  q u e  d e  monologues  dans 
t r o p  d 'écoles!  Alors c 'est  l e  d é s e r t ,  c 'es t  l a  n é 
cropole,  c 'es t  l ' ennui  mortel ,  c 'est t ou t  ce  qu'on 
veu t ,  h o r m i s  l a  vie joyeuse  e t  féconde  d e  l ' intel
l igence.  » 

A u n  a u t r e  inst i tutei i r ,  qu i  m e t  beaucoup de 
cha leu r  d a n s  ses  exposés,  ma i s  q u i  m a n q u e  de 
pat ience e l  précipi te  ses  expl icat ions  : 

« Du ca lme,  m e s  ami s ,  d u  ca lme  ! Certes, il 
e s t  b o n  d ' a n i m e r  u n e  classe ; m a i s  l 'animation 
n 'es t  point  d e  l 'agitat ion.  Le  sang-froid e t  l a  pos
session d e  soi son t  l a  condit ion d u  succès .  Un 
exerc ice  m e n é  avec u n e  a r d e u r  m a l  contenue 
a p p a r a î t  confus .  La  précipitation, n u i t  à l a  clarté .  
Les élèves son t  b i e n t ô t  déconcertés  p a r  cette vi
vacité i m p a t i e n t e .  Sous  ces  a t t aques  éperdues 
l e u r  a t t en t ion  succombe,  l e u r  personnal i té  s'éva
n o u i t .  Quand,  p a r  mirac le ,  i ls fourn issen t  une 
r éponse ,  ce  n 'es t  p lus  q u ' a u  h a s a r d ,  a u  pet i t  
b o n h e u r ,  e t  l ' o n  en tend a lors ,  t r op  souvent ,  ces 
rép l iques  bizarres ,  saugrenues ,  q u i  n ' o n t  qu ' un  
lointain r appo r t  avec le s u j e t .  » 

(Atsnê.) 
* 

Courageux dévouement d'une institutrice. 
D a n s  le couran t  d u  mo i s  d e  j anv i e r ,  u n e  j e u n e  

élève d e  l 'école publ ique  de  filles d e  Tilly-sur-
Seulles, s ' é t a n t  t r o p  approchée  d e  l a  cheminée 
d e  l a  classe, s a  robe  p r i t  f e u .  L ' e n f a n t  affolée 
couru t  d a n s  l a  d i rec t ion  d e  s a  ma î t r e s s e ,  MlleFé-
r o n ,  qu i  donnai t  u n e  l e ç o n  à d ' au t r e s  élèves. La 
f l a m m e  envahissait  l a  r o b e  e t  a t te ignai t  les  che
veux.  N'écoutant  q u e  s o n  cou rage ,  Mlle Féron 
s 'é lança  vers  l a  fillette, l a  p r e s sa  con t re  elle et, 
avec les  m a i n s ,  c o m p r i m a  l a  chevelure e t  l'étoffe 
q u i  f l amba ien t .  

Les au t res  enfan ts ,  t remblan tes  d 'effroi ,  étaient  
blott ies d a n s  u n  coin d e  l a  sal le ,  e t  poussaient 
des  appels  d é c h i r a n t s .  Q u a n d  l a  directr ice ,  Mlle 
Audes ,  a r r iva ,  t ou t  d a n g e r  avai t  d i spa ru .  L a  robe 
d e  i a  j e u n e  élève a ins i  q u e  s a  chevelure  étaient 
e n  g r a n d e  pa r t i e  b rû lées ,  m a i s  l a  cha i r  n'avait 
pas  heu reusemen t  é t é  a t te in te .  Il n ' e n  étai t  pas 
d e  m ê m e  p o u r  Mlle Fé ron ,  d o n t  l e s  m a i n s ,  pro
f o n d é m e n t  en t amées ,  son t  à p e i n e  guér ies .  

Après ces dépositions, le tribunal a acquitté le maire 
d'Ojrzanovo. 

Aimable  i n s t i t u t e u r !  Le j o u r  où i l  a u r a  d e u x  
c e n t s  élèves, i l  c a s se r a  des  j a m b e s ;  à t ro is  cen ts  
i l  s e r a  au tor i sé  à a s s o m m e r .  Ce n e  s e r a  pas  s a  
fau te ,  m a i s  cel le  d e  s a  nervos i té .  Peut-être c e  
jour - l à ,  son m a i r e  p o u r r a - t - i l  signaler l e  f a i t  
s ans  s ' e x p o s e r a  être  poursuiv i?  

REVUE 
DES BULLETINS DÉPARTEIVIENTAUX 

DE L'ENSEIGNEMENT PRimAIRE 

Les petites cantines scolaires. 
L ' ingénieux dévouement  des  ins t i tu teurs  e t  des  

inst i tutr ices  a provoqué l 'o rganisa t ion  d e  pet i tes  
cant ines  scolaires d a n s  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  
c o m m u n e s  d u  dépar t ement  d é  l a  Haute-Loire.  
Un appel  l e u r  avait  été adressé  l o r s  des  dernières  
conférences  pédagogiques ;  ils y o n t  r é p o n d u  
avec empressement .  

Le  résul ta t ,  a u  po in t  de  vue d e  l a  f r é q u e n t a 
t ion,  est  man i f e s t e .  « Le n o m b r e  des  absences a 
d iminué ,  » écrit u n e  inst i tutr ice.  Un ins t i tu teur  
s ' expr ime a ins i  : « Grâce à l a  soupe scolaire,  i l  
m e  v ient  d e s  villages voisins 8 élèves d e  p lus  q u e  
les  années  précédentes ,  e t  j e  cons ta te  avec  sat is
fact ion q u e  les p a r e n t s  son t  contents ,  que  les 
e n f a n t s  des  villages f r équen ten t  p l u s  volontiers 
e t  q u e  les  absences  d u r a n t  l a  mauva i se  saison 
son t  beaucoup m o i n s  nombreuses  qu 'autrefois .»  
Un deux ième  croit  pouvoir  a f f i rmer  q u e  3 ou 
4 élèves a u  m o i n s  f r équen ten t  cer ta ins  j o u r s  
d 'h iver ,  qu i  n e  v iendra ien t  p a s  sans  l a  cer t i tude  
d 'avoir  à m i d i  u n e  bonne  soupe  c h a u d e .  Enf in ,  
u n e  a u t r e  di t  : « Les familles voyan t  l ' in térê t  
q u e  l ' on  por te  à l eurs  enfants  f o n t  tous  l eu r s  
efforts  p o u r  q u e  ceux-ci f r équen t en t  l 'école l e  
p lus  r égu l i è rement  possible. « 

(Haute-Loire.) 
* 

>)< * 

A propos de quelques notes d'Inspection. 

M. Fo r fe r ,  inspecteur  d 'académie ,  à p ropos  d e  
que lques  no tes  d ' inspection,  d o n n e  les  conseils 
suivants.  

A u n e  inst i tutr ice à l aque l l e  s o n  inspec teur  
reproche  d e  se fa t iguer  inu t i l ement  en  pa r l an t  
t r o p  e t  t r o p  h a u t ,  i l  d i l  : 

« Ah ! m e s  enfan ts ,  prenez ga rde  à l a  laryngi te  
menaçan te  ; prenez garde  à l ' épuisement  précoce ; 
p renez  ga rde  a u  congé tout  à l ' heu re  nécessa i re .  
Ne parlez p a s  t rop ,  vous serez mieux ,compr i se s ;  
n e  pa r lez  p a s  t r o p  h a u t ,  o n  vous  en tendra  m i e u x .  
E t  votre gorge s ' en  t rouve ra  m i e u x  p a r  surcroît .» 

A u n  j e u n e  ma î t r e  qu i  n e  p a r a î t  p a s  savoir  
q u e  p o u r  enseigner  bien,  il f a u t  enseigner  p e u ,  
e t  d o n t  la leçon d e  géographie n'est q u ' u n  défilé 
d e  n o m s  d e  pays,  d e  fleuves, de monts ,  d e  vi l les:  

« Si c eux  qu i  e n  s'ont r e s tés  à l a  géographie  
encyclopédique s 'efforçaient  d e  subst i tuer  des 
choses à des  mo t s ,  u n  peu  d e  descript ion e n  r e 
lief e t  e n  couleur  à u n e  sèche e t  décevante logo
mach ie ,  i ls  seraient vite p r è s  de* l a  véri té  p é d a 
gogique. » 

A u n  a u t r e  qu i  s 'explique c la i rement  et avecbon  
sens,  mais  d o n t  l a  l eçon  es t  u n  s e r m o n ,  sans  

{Calvados.) 
* Ht * 

Les écoliers sauveteurs. 
Le j e u d i  10 octobre  1901, le j e u n e  Char les  Clé

m e n t ,  âgé  d e  9 a n s  i / 2 ,  élève d e  l 'école  publ ique 
d e  garçons  d e  l a  r u e  Ju les-Ferry ,  à Poi t ie rs ,  a 
sauvé d ' u n e  m o r t  à p e u  p r è s  cer ta ine l e  j e u n e  
Pap inaud  Gaston, â g é  d e  4 ans ,  tombé  acciden
t e l l emen t  d a n s  l a  Boivre e t  qu i  é ta i t  s u r  l e  point  
d e  se n o y e r .  

(Vienne.) 
* 

* * 

Le recrutement des écoles normales. — La 
fréquentation. 

Ecole normale d'instituteurs de Lescar. — « Nous 
« espérons  q u e  l e  n o m b r e  d e  n o s  élèves, qui 
« avait  é t é  d i m i n u é  ces  dernières  a n n é e s ,  va  r e -
« venir  progress ivement  à l 'effectif nécessaire 
« p o u r  a s su re r  l e  r e c r u t e m e n t  d u  p e r s o n n e l  des 
« écoles p r i m a i r e s .  » 
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fréquentation. — Si l a  f r é q u e n t a t i o n  e s l  a s sez  
régulière d a n s  l e s  écoles  u r b a i n e s ,  e l le  l a i s se  
beaucoup à d é s i r e r ,  u n e  b o n n e  p a r t i e  d e  l ' a n n é e ,  
dans les  écoles  r u r a l e s .  L a  s i t u a t i o n  à c e  p o i n t  
de vue n e  s ' a m é l i o r e  p a s  e t ,  m a l g r é  l a  c l a s se  u n i 
que subs t i tuée  a u x  d e u x  c l a s se s  d u  j o u r  d a n s  u n  
assez g r a n d  n o m b r e  d e  c o m m u n e s  p e n d a n t  l a  
période d e s  t r a v a u x  d e s  c h a m p s ,  t r o p  n o m b r e u 
ses sont l e s  écoles  o ù  a l o r s  o n  c o m p t e  à p e i n e  
une dizaine d 'é lèves.  (Basses-l'yréniies.) 

* 
* 

L'examen du certilicat d'aptitude pédagogique 

Nous c o n t i n u o n s ,  d a n s  l ' i n t é r ê t  d e s  c a n d i d a t s  
au C. A . P . ,  à a n a l y s e r  l e s  r a p p o r t s  d e s  p r é s i d e n t s  
des c o m m i s s i o n s  d ' e x a m e n .  I l  s ' ag i t  a u j o u r d ' h u i  
du d é p a r t e m e n t  d u  F i n i s t è r e  : 

Aspirants  : 86 — A d m i s s i b l e s  ; 68.  
Aspirantes : 63 —• Admiss ib les  : 4 3 .  
Le s u j e t  é ta i t  l e  s u i v a n t  : 
De l'enseignement des sciences physiques et na

turelles à l'Ecole primaire. — Objet, méthodes et 
procédés. — Dites ce que vous faites dans la classe 
qui vous est confiée en vous appuyant sur une de 
vos précédentes leçons. 

Le s u j e t  é t a i t  m o d i f i é  a i n s i  qu ' i l  s u i t  p o u r  l e s  
maîtres e t  m a î t r e s s e s  q u i  n ' a v a i e n t  p a s  à d o n n e r  
cet ense ignemen t  sc ien t i f ique  p r o p r e m e n t  d i t  : 

fies leçons de choses, objets, e t c .  
Voici ies p r i n c i p a l e s  o b s e r v a t i o n s  r e l evées  d a n s  

le r appor t  : 

« Tout  d ' a b o r d ,  q u e l q u e s  compos i t ions  o n t  d û  
être s y s t é m a t i q u e m e n t  é c a r t é e s  p a r c e  q u e  l e u r s  
auteurs n e  s e  s o n t  p a s  t e n u s  d a n s  l e  c a d r e  q u i  
leur é t a i t  t r a c é  ; t e l  e s t  l e  c a s  d e s  c a n d i d a t s  qu i ,  
sous p r é t e x t e  qu ' i l s  é t a i e n t  c h a r g é s  d ' u n  c o u r s  
préparatoi re ,  o n t  t r a i t é  l a  q u e s t i o n  d e s  exerc ices  
de l angage ,  à l a q u e l l e  l a  ques t i on  d e  l ' en se igne 
ment sc ien t i f ique  é l é m e n t a i r e  n e  s au ra i t ,  e n  a u 
cune m a n i è r e ,  ê t r e  a s s i m i l é e .  D a n s  l e  c a s  p a r t i 
culier o ù  ils s e  t r o u v a i e n t ,  i l s  n e  p o u v a i e n t  
évidemrnent e x p o s e r  l e u r  m a n i è r e  d e  f a i r e  a c 
tuelle;  i l s  a v a i e n t  s i m p l e m e n t  à d i r e  c e  q u ' i l s  
f e ra ien t  s ' i l s  é t a i e n t  c h a r g é s ,  so i t  d ' u n  c o u r s  
moyen, so i t  d ' u n  c o u r s  é l é m e n t a i r e .  

«L 'obje t  des  l e ç o n s  d e  c h o s e s  o u  d e s  l eçons  d e  
sciences n ' a  p a s  n o n  p l u s  p a r u  b i e n  n e t  à t o u s  
les candida t s  ; c e r t a i n s  n ' e n  o n t  v u  q u e  l ' u t i l i t é  

p r a t i q u e ,  i m m é d i a t e  o u  l o i n t a i n e  ( h y g i è n e ,  a g r i 
c u l t u r e ,  i n d u s t r i e ) ;  d ' a u t r e s  o n t  la i ssé  d e  cô té ,  
a u  con t ra i r e ,  ce l t e  cons idé ra t ion  e t  s e  s o n t  b o r 
n é s  à ins i s t e r  s u r  l a  v a l e u r  éduca t ive  d e  c e s  l e 
ç o n s  ( éduca t ion  des  s e n s ,  h a b i t u d e  d e  l ' o b s e r v a 
t i o n ,  e s p r i t  d ' e x a m e n ,  g u e r r e  a u x  p r é j u g é s )  ; 
T e r r e u r  l a  p l u s  g rave  a é t é  c o m m i s e  p a r  u n e  
t ro i s ième c a t é g o r i e  d e  c a n d i d a t s  q u i  o n t  s u r t o u t  
v u  d a n s  c e t  e n s e i g n e m e n t  u n  m o y e n  d e  dévelop
p e r  l e  vocabu la i re  : ce t t e  f a u t e  a s a  s o u r c e  d a n s  
u n e  c o n f u s i o n  t r o p  f r é q u e n t e  d e  l a  l e ç o n  d e  
chose s ,  q u i  vise à d o n n e r  a u x  e n f a n t s  d e s  c o n 
n a i s s a n c e s  nouve l l e s ,  e t  d e  l ' exerc ice  d e  l a n g a g e  
o u  d e  vocabu la i r e ,  d o n t  l ' ob j e t  p r o p r e  e s t  d ' e x e r 
c e r  les  e n f a n t s  à p a r l e r  à p r o p o s  d e  choses  q u i  
l e u r  s o n t  c o n n u e s  e t  d e  l e u r  a p p r e n d r e  l e s  t e r m e s  
n o u v e a u x  c o r r e s p o n d a n t  à d e s  i d é e s  acqu i ses  o u  
e n  v o i e  d ' o r g a n i s a t i o n .  « Le r a p p o r t  s e  t e r m i n e  p a r  ce t t e  r é f l ex ion ,  q u i  
e s t  c o m m u n e  à u n  g r a n d  n o m b r e  d e  d é p a r t e 
m e n t s  : 

« I l  y a u r a i t  b e a u c o u p  à d i r e  a u s s i  d e  l a  f o r m e  
r é e l l e m e n t  nég l igée  d e  q u e l q u e s  c o m p o s i t i o n s  ; 
' ce  s e r a i t  r e v e n i r  s u r  d e s  observa t ions  q u e  l e  
c o m i t é  d e  cor rec t ion  d u  Bulletin pédagogique a 
d é j à  f a i t e s  b i e n  d e s  f o i s .  Qu' i l  n o u s  suf f i se  d e  
r a p p e l e r  a u x  c a n d i d a t s  d o n t  l a  p l u m e  e s t  m a l 
h a b i l e  à e x p r i m e r  l e u r s  p e n s é e s  q u e  l e  s e u l  m o y e n  
r é e l l e m e n t  ef f icace  d e  s e  p e r f e c t i o n n e r  à c e  p o i n t  
d e  v u e  e s t  d e  l i r e  d a v a n t a g e ,  m a i s  d e  l i r e  m é t h o 
d i q u e m e n t  e t  d e  n e  p a s  s ' e n  t e n i r  a u x  m a n u e l s  
c l a s s i q u e s ;  i l s  do iven t  e n t r e r  r é s o l u m e n t  e n  c o m 
m e r c e  a v e c  t o u s  l e s  g r a n d s  m a î t r e s ,  f r a n ç a i s  e t  
é t r a n g e r s ,  q u i  o n t  é c r i t  s u r  l ' éduca t ion  ; i l s  t r ou 
v e r o n t  à c e t  é g a r d ,  a u p r è s  d e  l e u r s  d i r e c t e u r s  o u  
d e  . l eu r s  i n s p e c t e u r s ,  l e s  consei ls  l e s  p l u s  b i en 
ve i l l an t s  e t  l e s  p l u s  éc la i rés .  >> 

(Finistère.) 

LA CLASSE DU SOIR 

P o u r  r ecevo i r  g r a t i s  e t / ' m n c o  l a  Classe du  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 s a g e  d e s  c o u r s  d ' a d u l t e s ,  i l  suff 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  e n  t imbres -pos t e s  ( r e p r é s e n t a n t  les  
f r a i s  d ' envo i )  ; 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  e s t  a b o n n é  a u  j o u r n a l .  

CORRESPONDANCE 

Q U E S T I O N S  S C O L A I R E S  

ENGAGE.MKNT DÉCENNAL. 

L. à T .  (Côtes-du-Nord). 
« Les années passées à l'école normale à par t i r  de 

18 ans comptent-elles pour  l a  réalisation de l 'engage
ment décennal (Art. 60 d u  décret du  18 janvier 1887), 
ou l'élève-maître doit-il accomplir dix années de ser
vice effectif? (Instruction ministérielle d u  80 décem
bre 1890.)» 
, M. le niinistre a décidé que l a  seconde interpréta

tion devait être admise, parce que l a  loi du 19 juil
let 1889, dont l'article 2 a mis les dépenses d'entretien 
des élèves-maîtres à la charge de l 'Etat, le décret du  

mars 1890 et l 'instruction du 30 décembre de la 

même année, ont modifié l a  législation sur  ce point.  
<i Les écoles normales, écrit-il, sont des établissements 
destinés à former  des instituteurs et des institutrices 
pour les écoles publiques; non seulement les élèves-
maîtres, pendant  le séjour qu'ils y font ,  n e  rendent  
p a s  de  services à l 'enseignement, mais l 'Etat  fa i t  au 
contraire de  grands sacrifices pour  les élevet et les 
instruire .  I l  serait donc anormal et contraire aux 
intérêts de l 'Etat  autant  q^u'à l a  logique, d'admettre 
que les années passées à l 'école normale fussent va
lables pour  la réalisation de l 'engagement décennal. 
Un  ancien élève-maître ou une ancienne élève-maî
tresse n'est libre envers l e  ministère de l 'Instruction 
publique et ne  peut  quitter l'enseignement public, sans 
que l 'Etat  ait aucune répétition à exercer contre lui, 
que le j o u r  oii il a accompli dix années de  service 
effectif. » (Circulaire rectorale du  21 ju in  1901.) 
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HKSEIGNEMEXT DU D E S S I N .  — P R I X  EUGÈNE I IONNIER.  

J .  T . ,  k Toulouse. 
" EN quoi consiste et comment est attribué le prix 

Eugène Monnier pour  l'enseignement du dessin? » 
M.  Eugène Monnier, membre de la Société centrale 

des Architectes français, a institué une fondation con
sistant en .une grande médaille de bronze à attribuer 
à u n  instituteur qui se sera distingué dans son école 
pour  l'enseignement du  dessin. Cette médaille, accom
pagnée d 'un diplôme, doit être décernée chaque année 
à la distribution solennelle des récompenses de l a  
Société qui a lieu ordinairement au  mois de ju in .  

L E S  P R O F E S S E U R S  D'ÉOOLES P R I M A I R E S  SUPERIEURES 
SO N T- ILS  DES INSTITUTEURS?  

J .  D., à Paris .  
« Les professeurs d'écoles primaires supérieures 

sont-ils des instituteurs et peuvent-ils voyager à demi-
tar if?  » 

Les instituteurs stagiaires sont délégués pa r  l ' Ins
pecteur d'Académie; les instituteurs titulaires sont 
nommés dans les écoles primaires, élémentaires ou 
supérieures,par le préfe t ;  les professeurs d'écoles pri
maires supérieures sont nommés p a r  le ministre'. Nous 
pensons qu'ils ne  sont pas plus instituteurs que leurs 
collègues qui exercent dans les écoles normales, parce  
qu'ils sont nommés pa r  le ministre. 

Cependant M .  le ministre de l 'Instruction publique 
a décidé, au mois de décembre dernier, que les direc
teurs, les professeurs, les instituteurs adjoints des 
écoles primaires supérieures, sont électeurs et éligi-
bles au Conseil départemental. C'est une  interpréta
tion très large de la loi. 

Mais M .  le ministre de l a  Guerre, dans une  circu
laire de novembre 1901, relative à l'application de la 
loi du 23 février 1901 (dispensés d 'une période d'exèr-
cic'es dans l a  réserve), qui  vise les instituteurs publics, 
déclare que cette loi n'est pas applicable aux direc
teurs,  professeurs, instituteurs-adjoints titulaires des 
écoles primaires supérieures, mais qu'elle l'est aux 
fonctionnaires délégués pour  une année scolaire dans 
ces écoles, at tendu qu'ils continuent "de compter dans 
le cadre des instituteurs publics. 

Enfin.  M. le ministre des Travaux publics n ' a  j a 

mais p u  obtenir que ces fonctionnaires fussent admis 
de droit à voyager à demi-tarif ; toutefois, certaines 
compagnies n e  se montrent pas t rès  rigoureuses  d a n s  
le contrôle des cartes délivrées p a r  l'inspecteur d'Aca
démie, mais ce n'est qu'une tolérance. 

C .  A .  A L 'ENSEIGNENENT DU DESSIN DANS LES  ÉCOLES 
NORMALES.  

(Session de  mars  1902.) 
R E L E V É  QÉOMÉTRAL E T  P E R S P E C T I V E .  — Faire  le cro

quis coté, à main levée, le relevé géométral et la 
mise en perspective d'une  BOITE  avec couvercle, dé
finie géométriquement ainsi qu'il suit : elle affecte la 
forme d'un prisme droit k base hexagonale régulière, 
reposant sur  le ' plan horizontal ; une des faces verti
cales du prisme fa i t  u n  angle de 20 degrés avec la 
partie de droite du  plan vertical de projection. La 
hauteur de l a  boîte est' de 160 millimètres, son épais
seur de 6™", le côté de là. base de  100"̂ ™. A l a  partie 
supérieure de chacune des faces verticales et en de
hors  est pratiquée, en retrait ,  une  feuillure de 10mm 
de hauteur  et de 3™» d'épaisseur, destinée à loger 
u n  couvercle. Ce couvercle, de 40™® de hauteur et de 
même épaisseur que l a  feuillure, est articulé par  une 
charnière à l a  face postérieure de l a  boîte qui  est in
clinée de 20 degrés sur  le plan vertical. On supposera 
la boîte entr'ouverte, l a  face supérieure du  couvercle 
faisant u n  angle de 45 degrés avec le plan horizontal. P o u r  la perspective, l'horizon sera placé à la hau
teur de 200"™. (Durée de l'épreuve ; 4 heures.) 

R É D A C T I O N .  — Comment concevez-vous l a  prépara
tion des élèves-maîtres et des élèves-màîtresses en vue 
de  l'enseignement du  dessin qu'ils sont appelés à 
donner à l'école primaire élémentaire ? (Durée de l'é
preuve : 2 heures.) 

D E S S I N  D'UN ORNEMENT E N  R E L I E F .  — Rosace Renais
sance por tant  le n "  2 936 du  catalogue de  l'Ecole na
tionale des Beaux-Arts, et  faisant partie de  la collec
tion des écoles normales (Durée de  l'épreuve : 4 h.i .  
' D E S S I N  D'UNE T Ê T E  D ' A P R È S  L ' A N T I Q U E .  — Suste 
d'Ariane, portant  le n "  1468 du  catalogue de l'Ecole 
des Beaux-Arts et faisant part ie de l a  collection des 
écoles normales. (Durée de l'épreuve : 4 heures.) 

P .  M.  

VARIÉTÉS 

VICTOR HUGO 

C h a n t e r  Hugo ! L u i  seul  p u t  l e  f a i r e ,  — e t  l ' a  f a i t .  
Dans  l ' ode ,  d a n s  l e  d r a m e  o ù  s o n  r ê v e  é t o u f f a i t ,  
D a n s  l e  r o m a n  s u p e r b e  o u  s o n  r ê v e  s ' é l à l e .  
D a n s  l a  c h a n s o n  d u  s o i r  e t  d a n s  l 'o r ienta le ' ,  
S o n  â m e  s e  déba t ,  s ' é t e n d ,  s 'ensevel i t ,  
E t  s o u d a i n  r e s susc i t e ,  é c l a t a n t e ,  s o n o r e ,  
Son  â m e  d e  b e a u t é ,  d e  l ibe r t é ,  d ' a u r o r e ,  
Qui f u t  l ' â m e  d u  s iècle  i m m e n s e  q u ' i l  r e m p l i t .  

T o u t  ensemble ,  d a n s  s a  h a u t e u r  ̂ u i  n o u s  e n i v r e ,  
11 f u t  l e  m o n t  s a c r é ,  l ' a r d e n t  b u i s s o n ,  l e  l i v r e :  
Mont  s a c r é  ve r s  l e q u e l  villes, p l a i n e s  e t  bo i s ,  
l i l ève ron t  s a n s  f i n  l eu r  e n c e n s  e t  l e u r  v o i x  ; 
A r d e n t  b u i s s o n  q u ' é p a r g n e  u n  f e u  t o u j o u r s  avide  ; 
Livre divin q u ' o n  p e u t  c o n t e m p l e r  d e  t o u t  p r é s . . .  
E t  l ' o n  v e u t ,  s u r  ce  l ivre ,  a j o u t e r  q u e l q u e s  t r a i t s .  
C o m m e n t ?  L a  m a i n  d é f a i l l e .  O ù ?  P a s  d e  p l a c e  

[vide. .  

Son  l ivre éb lou i s san t  l e  c o n t i e n t  t o u t  e n t i e r .  
I l  con t i en t ,  a u  h a s a r d  d u  s o r t  o u  d u  s e n t i e r .  
S o n  e n f a n c e  s a n s  b u t ,  d e u x  fo i s  a v e n t u r e u s e ,  
Qui  f u t  t o u j o u r s  n o m a d e  e t  t o u j o u r s  a m o u r e u s e ;  

S o n  f r o n t  s ' é l a rg i s san t  s o u s  t a n t  d e  d e u x  divers ; 
S o n  â m e  q u i  p longea i t ,  é p e r d u m e n t  l a n c é e ,  
I c i ,  d a n s  l a  N a t u r e  e t ,  l à ,  d a n s  l a  P e n s é e ,  
E t  q u i ,  d u  f o n d  d e  t o u t ,  f a i s a i t  v i b r e r  d e s  vers ; 

S o n  d é b u t ,  à l a  f o i s  c a n d i d e  e t  g r a n d i o s e  ; 
S o n  f a s t u e u x  l a b e u r  d e  s avan t  v i r t u o s e  ; 
Ses  j o u r s  d ' e f for t  c rue l  q u i  l u i , s e m b l ê n t  s i  doux;  
S e s  ango i s se s  d e  f i ls ,  e t  d e  f r è r e ,  e t  d ' é p o u x ,  
Et  d e  p è r e :  son c œ u r  l a i s sa i t  donc ,  c o m m e  en 

[rêve. 
Des p o è m e s  t o m b e r ,  r y t h m i q u e s  e t  f l e u r i s .  
Pe r l e s  d ' u n  Or i en t  s a n s  n u a g e  e t  s a n s  p r i x .  
L a r m e s  d ' u n e  d o u l e u r  s a n s  r e m è d e  e t  sans  t rêve .  

Voici l ' ex i l ,  avec  t a n t  d ' éc la i r s  a u  c ie l  n o i r ;  
S a  l u t t e  p o u r  l e -d ro i t ,  q u i  f u t  s o n  g r a n d  devoir:  
F idè le  à l a  p i t i é  q u i  d é s o r m a i s  l e  m è n e .  
I l  s e  f a i t  l ' avoca t  d e  l a  S o u f f r a n c e  h u m a i n e  ; 
Tou te  v i c t ime  : esc lave,  e m p e r e u r ,  peup le ,  eri-

[fant, 
Trouve  e n  s o n  f ier  gén ie  u n  d é f e n s e u r  subl ime,  
Et  l ' u n i v e r s  e n t e n d  g r o n d e r  d e  c i m e  en  c ime  
Son  ve rbe  d ' équ i té  q u e  l ' a r t  r e n d  t r i o m p h a n t .  
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Oui, dans  son oeuvre, e n  t ra i t s  d ' inext inguible  
[Hamme, 

A tous les yeux ,  à tous  les cœurs ,  il d i t  son  â m e ,  
Ses rêves, ses  a m o u r s ,  ses  deuils  et  son effort ,  
Sa vie ent ière e t  m ê m e ,  ô p rophè t e ,  s a  m o r t .  
Il le dit  en des  ve r s  q u i  sont  a u t a n t  d e  gloires  : 
Des vers  q u ' u n  m o t  réveille e n  u n  p u r  r a y o n  d 'o r  
Et dont  l 'aile,  en  s ' ouvran t  p o u r  r e p r e n d r e  l 'essor ,  
Jette u n  souffle infini  dans  tou tes  les m é m o i r e s .  

Son n o m  m ê m e ,  à quo i  b o n  l e  d i re ,  e n  vér i té  ! 
Le Pan théon ,  r ouve r t  à l ' immor ta l i t é ,  

Porte a u  f r o n t  d e  P a r i s  ce  n o m  dans  s a  cou-
[ronne ; 

Ce nom,  P a r i s  en t ie r  qu i  s ' incline e t  f r i s sonne ,  
L'ajoute à t o u t  son  b ru i t ,  d ' u n  c œ u r  r econna i s -

[ san t  ; 
C'est u n  d e s  h u r l e m e n t s  d u  l i on  popula i re  ; 
Les Soldats d e  l 'An Deux l ' o n t  p r i s  p o u r  cr is  de  

(guer re  
Et Waterloo pensif  l ' éc r i t  avec s o n  s a n g ;  

Les siècles, à ce  n o m  a p p o r t a n t  l e u r  o f f r ande ,  
Én sont  l e  commenta i r e  a u t a n t  q u e  l a  L é g e n d e ;  
Des m o n t s  d 'Es t ran iadure  a u x  b u r g s  c rou lan t s  

[ d u  Rh in ,  
Le cor d e  H e r n a n i  l e  l ance ,  souvera in ,  
Et l'Océan sur tou t ,  — c a r  ce  Maître d u  d r a m e ,  
Comme u n  au t r e ,  l e  l ac ,  l e  f leuve o u  l e  ru i s seau ,  
Avait p r i s  l 'Océan ,  m i r o i r ,  t ombe  ou  be rceau ,— 
L'Océan aux c e n t  b ru i t s  le chuchote  o u  l e  c l ame .  

Les feuilles d e  l ' a u t o m n e  e t  les  oiseaux d u  bo i s ,  
Aux passants  d u  chenain l e  disent  à l a  fois ; 
Ce nom,  l e  m e n d i a n t  l e  m ê l e  d a n s  s a  p la in te ,  
Le vitrail l e  pro je t te  à l a  mura i l l e  sa in te  
Lorsque d ' u n  dern ie r  f eu  l e  so i rv ien t  l ' embrase r  ; 
On le di t  q u a n d  o n  m e u r t ,  o n  l e  di t  q u a n d  o n  

[a ime ,  
Gavroche n o u s  l e  siffle e n  s a  cl iansoa s u p r ê m e ,  
Cosette l e  soupire  e n  son p r e m i e r  b a i s e r .  

Ecoutez! C'est le c œ u r  d u  g e n r e  h u m a i n ,  d a n s  
[ l 'ombre ,  

Qui le r ed i t ,  ce  n o m  r emp l i  d 'espoirs  s a n s  n o m b r e ,  
Ce nom a u p r è s  duque l  t o u t  n o m  roya l  pâl i t ,  
Ce nom sor t i  d u  peuple  e t  q u ' u n  peup le  anob l i t . . .  
Ne dis p a s :  « 11 es t  g r a n d  p o u r  tou jours  » .  T u  

[dois d i re ,  
0 peuple : « 11 es t  t o u j o u r s  p lus  fo r t ,  t o u j o u r s  

[plus g r a n d !  » 
Puisque ton  c l a i r  génie,  ô peup le ,  l e  c o m p r e n d  
Et l ' imite d e  p lu s  en  p lu s  t a n t  il l ' admi re  ! 

E M I L E  H I N Z E L I N .  

UNPEUDETOUTXDEPARTOUT-

L ' E A I C N A T I O N  A M A D A G A S C A R  I QUELQUES CONSEILS 
UTILES.—Tous l e s  r e g a r d s  commencen t  à s e  t o u r 
ner  vers  Madagascar  où ,  a ins i  q u e  l ' annonça i t  
dernièrement  l e  Bulletin des renseignements colo
niaux, des  p lacers  v iennen t  d ' ê t r e  découverts ,  
dont l a  g r a n d e  r ichesse  f a i t  e spé re r  p o u r  n o t r e  
colonie u n e  prospér i té  r ap ide ,  qu i  s e r a  probable
ment aussi  g r a n d e  q u e  celles d ' au t res  pays  f a 

m e u x  p a r  l e u r s  m i n e s  p réc ieuses .  Rien  n ' a t t i r e  
r é m i g r a n t  c o m m e  l 'or ,  e t  puisqu ' i l  e s t  ce r t a in  
m a i n t e n a n t  q u e  Madagascar  r e n f e r m e  e n  a b o n 
dance  l e  p r éc i eux  m é t a l  d a n s  les  f lancs  d e  ses  
m o n t a g n e s  e t  d a n s  l e  l i t  d e  ses rivières, nous  
c ioyons  le m o m e n t  o p p o r t u n  p o u r  donne r  à c e u x  
q u e  travail lerai t  i c i  l a  fièvre d e  l ' o r  que lques  
conseils utiles,  d ' après  le  Comité de Madagascar, 
dont  l e s  in té ressants  t ravaux  son t  h a u t e m e n t  
appréciés d e  t ous  ceux q u i  suivent  ces  ques t ions  
d e  colonisation. 

Le colon q u i  se propose  d 'a l le r  à Madagascar  
do i t  ê t re ,  a u  p o i n t  d e  vue  phys ique ,  complè t e 
m e n t  fo rmé,  c 'es t -à-di re  avoir  vingt-quatre ou 
vingt-cinq ans d'âge e t  pos séde r  encore  tou tes  
ses forces,  n 'ayant  p a s  p a r  sui te  dépassé  l a  c i n 
q u a n t a i n e .  Sa santé doit être bien robuste, t ous  ses  
o r g a n e s  doivent ê t r e  s a i n s .  Evi ter  s u r t o u t  d e  par
t i r  si l 'on a l ' e s tomac  ou  les  in tes t ins  dél icats .  

La  sobriété  e t  l a  bonne  condu i te  s o n t  i nd i s 
pensables .  L'alcool e t  l a  d é b a u c h e  usen t  r a p i d e 
m e n t  l eu r  h o m m e  a u x  colonies .  

L' intell igence,  i l  v a  d e  soi,  es t  éga lement  n é 
cessa i re :  u n e  intell igence p r a t i que  q u i  p e r m e t t r a  
a u  colon d e  s e  débrouil ler  r a p i d e m e n t ,  d e  s e  
suff ire  à l u i -même  dans  les cas  difflciles.  Il faut 
qu'il soit capable de faire un peu de tout, d'être 
son propre médecin, son menuisier, son charpen
tier, son boulanger, son cuisinier, e tc .  Les colonies 
n e  son t  p a s  bonnes  a u x  « r êveu r s  » ! 

Mais ce q u i  est  enco re  plus nécessai re  q u e  
l ' intel l igence,  c 'est  l e  caractère, c 'est  l a  vo lon té .  
C'est  l e  c a r a c t è r e ,  c 'es t  l ' énergie  q u i  f a i t  n o n  
s eu l emen t  e n t r e p r e n d r e ,  m a i s  p e r s é v é r e r ,  q u i  
d o n n e  l a  force d e  rés is ter  a u x  déboires  e t  d e  sur
m o n t e r  les  obs tac les ,  si n o m b r e u x  d a n s  l a  vie 
d u  colon .  I l  f a u t  ê t r e  convaincu d 'a i l leurs  q u e  
les entreprises coloniales ne sont pas jeux d'enfants, 
q u e  l ' on  n e  p e u t  r é u s s i r  q u ' a p r è s  d e  longs  t â 
tonnements ,  e t  a p r è s  p lus ieurs  a n n é e s  de^persé-
vérance ,  d 'effor ts  sou tenus ,  d e  l abeu r  a c h a r n é .  
Du ressor t ,  d e  l a  ténaci té ,  e t ,  a u t a n t  q u e  poss i 
ble,  u n e  cer ta ine  expérience d e s  h o m m e s  e t  des  
choses : voilà ce  qu ' i l  f a u t  p o u r  fa i re  f o r t une  
aux  colonies. 

Il e s t  désirable  q u e  l ' émigran t  p a r t e  avec u n  
ou  plus ieurs  c o m p a g n o n s ;  à deux o u  t rois ,  o n  
se soutient ,  o n  s ' encourage ,  o n  s ' enhard i t .  E t  d u  
r e s t e  l 'exploitat ion d ' u n e  concession e s t  b e a u c o u p  
plus  faci le  à c eux  q u i ,  é t a n t  p lus ieurs ,  peuven t  
compte r  les  u n s  su r  les a u t r e s ,  se remplacer ,  se 
charger  c h a c u n  d ' u n e  par t i e  d u  travail .  

Ceux qu i  r é u n i s s e n t  ce r ta ines  condi t ions  d é 
te rminées  peuvent  ob ten i r  d u  m i n i s t r e  le passage  
g ra tu i t .  

La  p remiè re  des condi t ions  imposées  a u  p o s 
t u l a n t  es t  qu' i l  possède  u n  capital suffisant p o u r  
pouvoi r  vivre p e n d a n t  que lque  t emps  d a n s  l a  
colonie s u r  ses  p rop res  ressources ,  ou ,  à défau t  
d e  capi ta l ,  qu ' i l  jus t i f ie  qu ' i l  a u n  emplo i  à Ma
dagascar ,  a s s u r é  d 'avance  par contrat. 

I l  est  r e c o m m a n d é  de  n e  f a i r e  a u c u n  p r é p a -
rat i f  d e  d é p a r t  avant  d'avoir»reçu u n  avis officiel 
d ' emba rquemen t .  Les é m i g r a n t s  son t  e n  ou t r e  
prévenus  qu ' i l s  n e  saura ient ,  e n  a u c u n  cas,  comp
t e r  s u r  le passage  d e  r e t o u r  aux  f r a i s  d e  l ' a d m i 
n i s t ra t ion .  

L A . M Ï O P I E  S C O L A I R E .  — L a  Société d 'ophtalmolo
gie d e  P a r i s  a cha rgé  le D'' Bell iard de, r éd ige r  
l e  modèle  d ' une  ins t ruc t ion  dest inée  a u x  ma î t r e s ,  
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a u x  p a r e n t s  e t  a u x  élèves, e n  vue d e  les  p r é m u 
n i r  con t re  l a  myop ie  scolaire.  Voici l e  texte  de  
cette ins t ruc t ion ,  qu ' i l  se ra  b o n  d e  fa i re  con
na î t re  : 

Écriture droite, sur papier droit, corps droit. 
(G. S a n d . )  

L'œil m y o p e  es t  u n  œil incapable  de  yo i r  n e t 
t e m e n t  u n  objet  éloigné.  

Avec l e  développement  d e  l ' instruct ion,  l e  
n o m b r e  des  myopes  e n  F r a n c e  a a u g m e n t é  d a n s  
des p ropor t ions  considérables.  

La  myopie  se développe p e n d a n t  le cours  des  
é tudes  e t  reconnaî t  p o u r  cause  pr inc ipale  l a  vi
s ion  d e  près ,  conséquence  des  condit ions défec
tueuses  d u  travail d a n s  l e s  écoles .  

D a n s  l a  vision prolongée de près, l 'œ i l  s e  s u r 
m è n e ,  s 'allonge, se déforme ; e n  u n  m o t ,  i l  d e 
vient m y o p e  p o u r  tou jours .  

La  vue rapprochée é tant  l a  cause pr incipale  d e  
l a  myopie,  e n  aucun  c a s  les élèves n e  doivent 
travailler à u n e  d is tance  m o i n d r e  d e  30 cent i 
mèt res .  

P o u r  obtenir  l e  t ravai l  à dis tance,  s a n s  d a n 
ger  p o u r  les yeux ,  i l  est  indispensable d'avoir un 
bon éclairaç/e, q u i  augmen te  l a  lisibilité des  ca
rac tères .  

C'est en  écr ivant  q u e  les élèves on t  su r tou t  d e  
l a  t endance  à se p e n c h e r  e n  avant .  L'écriture 
droite, avec u n  mobilier scolaire convenable, a l ' a 
vantage  d e  r e n d r e  les  carac tè res  plus lisibles e t  
d e  s 'opposer  a u  r approchement  cont inu d e  l a  
tè te  vers  le p^ipier. 

On p e u t  fac i lement  passe r  d e  l ' éc r i tu re  d ro i t e  
à l 'écr i ture  penchée  ; il suffi t  d ' incl iner  l e  pap i e r  
vers  l a  gauche  en  la issant  l e s  p le ins  d e s  le t t res  
perpendicula i res  a u  b o r d  d e  l a  table .  

Il est ut i le  q u e  les  ma î t r e s  p r év i ennen t  les p a 
r e n t s  des  élèyes qu i  n e  p o u r r a i e n t  p a s  t ravai l ler  
à l a  distance voulue,  af in qu ' i l  l e u r  so i t  donné  
d e s  soins spéciaux.  

Les  élèves q u i  s e  des t inen t  aux  écoles mi l i t a i 
r e s  e t  navales devront ,  s ' i l s ' n ' o n t  p a s  u n e  vue 
n o r m a l e ,  s ' assurer ,  avan t  de  se p r é p a r e r ,  qu ' i l s  
p résen ten t  l e s  condi t ions  d e  vision requ i ses  
p o u r  e n t r e r  à, ces  écoles. 

AUX ÉLÈVES 

i" Travaillez toujours avec un bon éclairage. 
2° Tenez les yeux à la distance d'au moins 

30 cenlimèlres du livre et du cahier. 
3° Travaillez le corps droit, bien en face de la 

table. 
4 °  Écrivez sur papier droit. 
S" A'e travaillez pas sur les livres imprimés trop 

fin. 
6° Prévenez vos maîtres si vous ne- pouvez pas 

travailler à la distance voulue. 

Q U E L Q U E S  OBJETS PRÉCIEUX RETROUVÉS DANS D ' É 
TRANGES CIRCONSTANCES. — L'histoire de  F r a n c e  
n o u s  a appr i s  à tous ,  d isent  les Lectures pour 
tous, les cur ieuses  pér ipét ies  t raversées  p a r  l e  
célèbre d i a m a n t  q u e  por ta i t  Charles l e  Téméra i re  
à l a  batai l le  d e  Granson,  j u s q u ' à  ce qu ' i l  devînt 
l a  p ropr ié té  d u  p a p e  Jules  I I .  Au mi l i eu  d e  l a  
déroute ,  l e  d i a m a n t  f u t  trouvé,  dans  u n e  boîte 
ornée d e  perles ,  p a r  u n  soldat suisse qui ,  l e  pre

n a n t  p o u r  u n  caillou, j e t a  l e  d i a m a n t  e t  garda 
l a  bo î t e .  Se ravisant,  l ' h o m m e  r a m a s s a  d e  nou
veau l a  p ier re ,  qu' i l  r e t rouva  sous  u n  chariot ,  et 
la vendi t  u n  écu au  c u r é  d ' u n  b o u r g  voisin.  Le 
curé cède l e  « cai l lou» p o u r  trois écus à u n  mar
c h a n d  be rno i s  q u i  le r evend  5,000 duca t s  (envi
r o n  30,000 f rancs) ;  Ludovic-le-Maure l e  paye  plus 
t a r d  14,000 duca t s ,  e t  e n f i n ,  i l  e s t  ache té  20,000 
ducats  p a r  l e  p a p e  Jules I I .  Le d i a m a n t  d e  Charles 
l e  Téméra i re  o r n e  encore l a  t i a re  pontificale.  
Avant d 'ê t re  suspendu  a u  col d u  d e r n i e r  duc  de 
Bourgogne,  i l  avai t  bri l lé ,  d i t -on ,  s u r  l 'armure 
d u  Grand Mogol. 

Voici que lques  exemples  d 'objets  p r é c i e u x  per
d u s  e t  re t rouvés ,  e u x  auss i ,  d a n s  d e s  circons
tances  q u i ,  pour  n ' ê t r e  po in t  h i s to r iques ,  n'en 
son t  p a s  mo ins  dignes d ' in té rê t .  Un propriétaire  
g rand  ama teu r  de  j a r d i n a g e ,  greffai t  u n  arbre 
e n  espa l ie r .  I l  al lai t  r e j o ind re  s o n  logis, quand 
il s 'aperçoit  q u ' u n  magn i f ique  d i a m a n t  qu ' i l  por
ta i t  a u  doigt  s 'étai t  é chappé  d u  c h a t o n  d e  s a  ba
gue.  I l  cherche  à t e r r e ,  secoue  l e s  b r a n c h e s  de 
l ' a rb re ,  r echerche  e n c o r e :  r i e n .  

Quelques m o i s  après ,  l ' ama teu r  de  j a rd inage  
se p romena i t ,  examinan t  les  f r u i t s  qu i  mûris
saient  à ses  espal iers ,  q u a n d  s e s  r e g a r d s  furent 
a t t i rés  p a r  u n  p o i n t  br i l lant  qu ' i l  p r i t  d'abord 
p o u r  u n e  gout te  d e  p l u i e  s u r  u n e  feuille.  Machi
n a l e m e n t ,  i l  s ' approcha .  Le po in t  b r i l l an t ,  frappé 
p a r  l e  soleil,  é t incelai t .  I l  n e  se t rouva i t  pas  sur 
l a  feuil le,  m a i s  d a n s  u n e  f issure  d u  m u r .  L'ama
t eu r  ébah i ,  t oucha  avec l e  doigt .  Ce q u i  brillait, 
c 'était  u n e  p ie r re .  L a  p i e r r e  étai t  son  diamant, 
qu ' i l  re t rouvai t  l à  p o u r  s a  p lus  g rande  j o i e .  

Comment  l e  d i a m a n t  étai t- i l  a r r ivé  à se nicher 
d a n s  ce t te  fissure d u  m u r  su r  lequel  s'ap
puya i t  l ' a rb re  gretfé  a u p a r a v a n t ?  C o m m e n t  l'a
m a t e u r  n e  l 'avait-il p a s  v u  e t  r e t rouvé  quand  il 

'se f u t  aperçu d e  s a  pe r t e?  C'est qu ' i l  avai t  été 
t o u t  d ' a b o r d  p o r t é  à c ro i re  q u e  l e  d i a m a n t  était 
t o m b é  s u r  l ' a r b r e  o u  à t e r r e .  Or, i l  é t a i t  liien 
t o m b é  s u r  l ' a r b r e ,  m a i s  i l  avai t  glissé,  l e  long 
d ' u n e  feuil le,  j u s q u ' à  la f issure,  à moi t i é  obstruée 
p a r  d e  l a  t e r r e .  Le d i a m a n t  avai t  rou lé  d a n s  la 
f issure e t  .était tombé  d a n s  u n  v ide  où i l  était 
r e s t é  caché .  Les pluies  avaient  r o n g é  l a  ter re ,  et 
l e  d i a m a n t  avai t  é té  m i s  à l ' a i r  l ibre .  Son éclat 
avait  vite révélé  s a  p r é sence ,  dès  q u e  l e  soleil 
ava i t  f r a p p é  ses  face t tes .  

Au t re  h is to i re  d e  d i a m a n t  p e r d u  e t  re t rouvé .  
Lors de  l ' insur rec t ion  d e s  Indes ,  u n  soldat  an
glais  a r r a c h e  d e  l 'œil d ' u n  Bouddha  u n e  pierre 
qu ' i l  vend à s o n  officier.  Celui-ci, p e n s a n t  avoir 
ache té  u n  ob j e t  cur ieux,  n e  reconnaî t  l a  valeur 
d e  l a  p i e r r e  q u e  lorsqu ' i l  l a  p résen te  à un 
joai l l ier .  L'officier f a i t  m o n t e r  l a  p i e r r e  e n  ba
gue .  Un j o u r ,  i l  s 'aperçoi t  qu 'el le  a d i spa ru .  
Où est-elle t o m b é e ?  Toutes, les  r e c h e r c h e s  pour  
la découvr i r  s o n  vaines .  Ce n 'es t  que. p a r  le plus 
g r a n d  des  h a s a r d s  qu 'el le  es t  découver te  un 
j o u r  d a n s  u n  co in  d ' u n  pas sage  obscur  conduisant 
à l a  sa l le  d e  b i l la rd  d u  cercle  d o n t  fa i sa i t  partie 
l 'officier.  

• 
L E S  COQUILLES CÉLÈBRES.  — L a  m o r t  récente  de 

M. Henri  d e  Bornier  rappe l le  a u  Gaulois u n e  co
quille célèbre d o n t  f u t  vict ime l e  poè te ,  — il 
n ' é ta i t  p a s  encore  l ' au t eu r  d e  l a  Fille de Roland, 
— et  q u i  obt int ,  i l  f a u t  bien l ' avouer ,  u n  succès 
d e  fou  r i r e  ; 
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M. de Bornier avait écrit u n  poème inti tulé : 
Pour le monument de Ponsard, qui  f u t  récité a u  
Théâtre-Français, le  IS m a i  1871. Dans  u n  pas
sage de  ce morceau  poét ique se trouvaient  ces 
vers : 

Tu marchais en pleine lumière, 
Et  la victoire coutumière 
Ne t'abandonna qu'au tombeau. 

Quelle n e  f u t  pas  l a  stupéfaction de  M. d e  Bor

n ie r  quand,  l e  lendemain ,  il lu t  dans  un  grand 
jou rna l  quotidien les vers suivants : 

Tu marchais eu pleine lumière, 
E t  Victoire, la  couturière, 
Ne t'alîandonna qu'au tombeau. 

Le bon poète  faillit e n  f a i r e  u n e  maladie,  et il 
y avait de  quoi,  car  « on  n e  s 'a t tendait  guère à 
voir  une  couturière e n  cette affaire >>. 

ACTES OFFICIELS 
CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Conseils départementaux. 
l'i mars.  — L e s  inspecteurs de rense ignement  primaire 

ci-après dés ignés  sont  nommés  membres  du  conseil  dépar
temental : 

BASSIÎS-ALPE.S ; M .  Phil ibert ,  à S is teron.  
PAs-DK-CAiiAis : MM. David,  ù. Arras;  — Delsériès ,  à 

Arras. 

P E R S O N N E L  — N O M I N A T I O N S  

Inspection académique. 
Commis. 

S mars M .  Escoffier,  d e  Saint-Et ienne,  e n  c o n g é ,  e s t  
admis sur s a  demande,  à fa ire  valoir  s e s  droits à une  p e n 
sion de retraite, à partir du m a r s  1902; — M. Durlot v a  
(le Vesoul à. Saint-Etienne.  

Écoles normales primaires. 
I N S T I T U T E U R S .  

8 mars. — >1. Brinon, admissible a u  concours  pour l'ad
mission à Saint-CloTid, e s t  dé légué ,  jusqu'à l a  fin de  l'an

n é e  scolaire,  pour l 'ense ignement  d e s  le t tres  à r é c o l c  nor
male  d'Orléans, e n  remplacement  d e  M. Cuminal. 

INSTITUTRICES.  

Prc 
12 mars.  — M®® Gardes, d'Albi, e s t  admise à fa ire  valoir 

s e s  droits à l a  retraite pour c a u s e  d'ancienneté d'âge e t  do 
services ,  à partir du l'''" avril  1902. 

H O N O R A R I A T  

Instituteurs e t  Institutrices-
12 mars.  — L e s  instituteurs e n  retraite ci-après dés ignés  

sont  nommés  instituteurs honoraires : 
MM. Mouret, à Thoissier (Jura)' — Mulot, à Arge le t  

(Jura); — Pégui l le t ,  à Lons-le-Saunier (Jura);  — Bié ,  à 
Bazens  (Lot-et-Garonne); — Chatelet,  à, l a  Ro'clie-Guyon 
(Seine-et-Oise) ; —I lédr icourt ,  à Guevauvi l lers  (Somme).  

L e s  institutrices e n  retraite ci-après dés ignées  sont  nom
m é e s  institutrices honoraires : 

.̂̂ mcs Rouget ,  née Perrod, à Moissy  (Jura); — Malzon, à 
Castelnau-de-Cancon (Lot-et-Garonne). 

Vient de paraître : 
L A  N O T I C E  I L L U S T R É E  N" 1 0 7  

contenant l a  nomenclUture d e  toutes  l è s  p i è c e s  dé tachées  
et l e s  rense ignements  nécessaires  a u  montage  de  notre 

M o d è l e  e n  r é d u c t i o n  a u  1 / 2 5 °  d ' u n e  
H i o c o x n o t i A ^ e  O o n p e - v e ï i t  

âV grande vitesse P.-L.-M. 
Cette notice cont ient  aussi  l a  description de  l a  chau

dière e t  dos différents s y s t è m e s  de  distribution simple 
ot à détente,  changements  de  marche ,  freins,  e t c . ,  e m 
ployés dans l e s  machines  à grande v i tesse .  P r i x  : 0 fr.  7 5 .  

Pour recevoir la NOTICE ILLUSTRÉE 107 iranco, 
prière d'adresser cette annonce acconxiiagnèe de 0 fr. BO en timbrcfi-poste à 

13 et  15, boul. des Filles-du-Galvaire (Cirque d'Hiver) PARIS 

Franco à l'essai.^ Spêc/men des 
TiflBAUDEAUl 

k L e s  KabquesdoG.TRXBAUDEAUjF'princJpal 
^ » - l à  B E S A N Ç O N ^  l i v r e n t  p a r  a n  P l  u s  d e  5 0 0 . 0 0 0 ^  

^ ^ o b j e l s  : M o n t r e s , C h r o n o m è t r e s ,  Bi joux,  
iiHâ^Fenâules,Orfèvrerie,Réparations.mnco Tarifs llluatri» 

R e m i s e  a u x  F o n c t i o n n a i r e s .  

Contre 13 CONSTIPATION 
. et ses conséquenoes : 

VtPURGATIFS,. DÉPURATIFS 
IS — ANTISEPTIQUES — 
I f  E X I Â E R  l e s  V É R I T A B L E S  

.Viieé l'Étiqiieff e ci-joiote en 6 coufeurt 
et le N O M  dî D O C T E U R  F R A N C K  

1* l'BO U1/8 B̂ (50 grains); 3 fr.laP'tlOS graiDi). 
Notice dans chaque Bofto»Toum PHARUACUI 

deSiantë 
dadocteue 

OEGUES D'ALEZANDEE 
SI, Rne La Fayette, PARIS 

OBGUES-HARIîONIUHS. depuis 100 (r.Joî a'à 8,000 fr. 
GRAND-PRIX 
P A R I S  I 9 0 0  M I 

F R A N C O  
snr «îpmsrdfi, dn Cntslogne lilsfitré. 

H lUTOCOPISTE-NOfR Imprimez 
vous-même 

C i r c u l a i r e s ,  D e s s i n s ,  P l a n s ,  M u s i q u e ,  P h o t o g r a p h i e .  —» 
SPECIMENS franco. J. OilBOULOZ, 9 ,  Paissonnière ,  P a r i s .  
i H O R S - O O N C O U E S .  MEMBRE DU JCRY. P a r i s  1900-

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

CRAIE E T  PASTELS ROBERT 
D u r i e u ,  Us ine  e t  Bureaux,  rue Broca, Paris, XIII® 

Arrond. ,  Succ '  de  F. Jacquier et G". 
Seu le  fabrique d e  Craie e t  P a s t e l  « JRoôei'î « de  toutes  cou

leurs pour tableaux noirs, e tc .  — E x i g e r  l a  marque à f e u  sur 
l e s  boites  : Craie Rober t  (déposée).  L a  craie artificielle « Ro
b e r t » ,  t r è s  douce, a l 'avantage de  n e  p a s  rayer  l e s  tableaux 
e t  de  n e  p a s  salir l e s  d o i ^ s .  Craie « Robert » pour  tailleurs 
e t  billards, e n  toutes  couleurs, qualité supérieure. — Toi les  
e t  tableaux ardoisés.  Ardoises  naturelles e t  f a c t i c e s  a v e c  
encadrement métall ique perfectionné e t  breveté .  Envoi  
franco d e  tarifs e t  écnantillons. 

R e m i s e  aux membres  du corps ense ignant .  
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JLiltrairie Hachette et Cie, 79, ItoiileTard Saint-G-ermaiu, Paris. 

Vient de paraître : 
J .  D U S S O U C H E T  

PROFESSEUR AGRÉGÉ DE GKAMMAIRE AU LYCÉK HENRI IV 

C O U R S  P R I M A I R E  
D E  

G R A M M A I R E  F R A N Ç A I S E  
R É D I G É  CONFORMÉMENT A U X  PROGRAMMES O F F I C I E L S  E T  A L ' A R R Ê T É  MINISTÉRIEL 

D U  2 6  F É V R I E R  1 9 0 1  R E L A T I F  A L ' O R T H O G R A P H E  

C O U R S  É L É M E N T A I R E  

L I V R E  D U  M A I T R E  
COMPRENANT : 

I. T h é o r i e ,  avec commentaires explicatifs à Tusage des Maîtres. 
II. E x e r c i c e s  : 1° Corrigés de S3S exercices du livre de l'Élève. 

2° Supplément de 305 exercices d'orthographe, de rédaction et d'élocution avec 
leurs corrigés. 

Total : 840 exercices corrigés, dont 195 rédactions, le tout abondamment illustré 
de jolies gravures. 

Un volume in-16 de 320 pages, cartonné 2 fr.  5 0  

A i d e :  s i = » E : c : i 3 V E E : 3 N r  

Un  exemplaire de cet ouvrage sera expédié franco à m o i t i é  p r i x  à 
MM. les Membres de l'Enseignement p r ima i re ;  soit contre l'envoi de 1 f r .  2o 
en timbres-poste avec leur nom et adresse (bureau de poste et département). 

En vente ; 
L i v r e  d e  l ' é l è v e .  1 volume in-16, avec gravures . . . .  0 fr!»75 

LE COURS COMPLET D E  GRAMMAIRE FRANÇAISE 
à l 'usage  d e  l 'Ense ignement  primaire comprendra 8 v o l u m e s  in -16 ,  cartonnés  : 

I, Coursprcjparaloirc. Livre de l'élève. 1 volume » » 
Livre du maître. 1 volume « » 

II. Cours élémentaire. Livre de l'élève. 1 volume avec gravures (en vante) .• 7 5  cent. 
— Livre du maître. 1 volume [en vente) 3 f r .  5 0  

III. Cours moyen. Livre de l'élève. 1 volume isous presse) « • » 
— Livre du maître. 1 volume ' » » 

IV. Cours supérieur. Livre de l'élève, i volume » » 
— Livre du maître. 1 volume ». » 

P a r i s .  — E .  KAPP ,  imps imeur ,  83,  r u e  d u  B a c .  Le Gérant : A .  T E M P L I E R .  



Année scolaire 1901-1902 i\" I :{ e t  14 2!> Mars e t  5 Avril 1902. 

S E M A I N E  SCOLAIRE 
DIRECTIONS E T  EXERCICES 

D ' A P R È S  L E S  PROGRAMMES OFFICIELS D U  1 8  J A N V I E R  1 8 8 7 -

S O M M A I R E  

SEMAINE SCOLAIRE : Morale (C. L É G E R ) .  — Langue française (C. R .  e t B .  P . ) .  — Arithmétique et 
Système métrique ( L E Q A Y ) .  — Histoire ( H .  H A U S E R ) .  — Géographie ( P .  G . ) .  — SciencÉs ^physiques et 
naturelles ( R É M O N ) .  — Dessin ( G .  R . ) .  — Lectures et récitations se rapportant aux leçons de la 
semaine. — Sujets de compositions donnés dans les examens et concours. 

NIORALE 

L'àme. 
Nous nous sommes beaucoup occupés jusqu'ici du 

corps, mes enfants. C'est qu'en eflfet le corps est une 
partie essentielle de nous-mêmes, dont la santé ou la 
maladie, la vigueur ou la faiblesse retentissent dans 
tout notre être. Cependant le corps n'est pas ce qu'il 
y a de plus profond en nous.  Ce qui est vraiment 
nous-mêmes, c'est notre âme. Qu'est-ce que notre âme? 
C'est l'ensemble de nos pensées et de nos sentiments 
les plus intimes. Quand nous nous ennuyons ou que 
nous nous amusons, quand nous sommes gais ou tris
tes, quand nous désirons quelque chose, quand no,us 
aimons ou que nous liaïssons, quand nous voulons, 
quand nous portons un jugement sur les gens ou sur 
les choses, c est notre âme qui agit. Quand notre âme 
agit, nous seuls le savons. Les autres ne connaissent 
pas nos pensées, même quand nous pensons en leur 
présence, à moins que nous ne les leur disions. Au 
contraire quand notre corps agit, tous peuvent le voir. 
Les autres peuvent même mieux connaître notre corps 
que nous-mêmes. Ainsi nous ne connaîtrions pas notre 
visage si nous ne  nous étions jamais regardés dans 
une glace. On peut enchaîner le corps, l'empêcher de 
faire tels ou tels mouvements : on ne peut enchaîner 
l'âme. Au nioinent où un  tyran condamne à mort un 
innocent, il ne  peut empêcher celui-ci de le juger.  
L'âme est le for intérieur dont le corps est comme le 
vêtement vivant. Sans doute notre corps nous est bien 
plus intimement uni qu'un vêtement, puisque nous sen
tons ce qui se passe dans notre corps. Cependant de 
même que nous changeons de vêtement, de même nous 
changeons de corps. Sans doute nous ne changeons 

as de corps en une seule fois comme de vêtement, 
haque jour une partie de notre corps s'use, se dis

sout, nous quitte et est remplacée par une autre. 
Ainsi les savants vous diraient, mes enfants, que 
dans l'espace de sept ans à peu près, la matière du 
corps se renouvelle complètement. Dans sept ans votre 
corps ne comprendra plus aucune des molécules et 
des cellules qui le composent aujourd'hui : de nou
velles auront peu à peu pris leur place. Votre âme, 
au contraire, aura saus doute un  peu changé, mais 
en grande partie elle sera restée la même. Votre ca
ractère se sera sans doute modifié, mais non complè
tement. Chacun de vous se reconnaîtra encore le 
mênie au régiment que le petit garçon qui est aujour
d'hui sur les bancs de l'école;, ainsi qu'il se r e 
connaît aujourd'hui l e  même qu'il y a trois ou quatre 
ans. 

Les corps e t  les visages diffèrent les uns des au
tres : ainsi les âmes. Chacun d é  nous a une manière 
particulière de sentir, de jouir et de souffrir, de vou
loir et d'aimer, qui le différencie de tous les autres. 
I l  y a, vous le savez bien, des natures gaies, d'autres 
tristes, des enfants naturellement étourdis, d'autres 
plus réfléchis. C'est là ce qu'on appelle le caractère. 
Le caractère, c'est l'ensemble des dispositions de notre 
âme. Si nous jugeons notre caractère au point de vue 
moral, nous voyons que chacun de nous a un certain 
nombre de qualités, mais aussi de défauts. Bh bien, 
les défauts sont pour l'âme ce que la faiblesse, la 
mauvaise conformation, la laideur sont pour le corps. 
Nous avons longuement insisté sur les moyens de re
médier aux défauts du corps. Combien plus encore il 
importe de remédier aux défauts de l'âme, qui est la 
partie la plus importante de nous-mêmes ! Ces défauts, 
vous les connaissez, hélas ! par l'expérience que vous 
en avez. Vos parents et vos maîtres vous les signalent 
tous les jours. Ils ne sont d'ailleurs autre chose que 
des manquements habituels à tous ces devoirs envers 
nous-mêmes et envers les autres que la morale énu-
mère et justifie. Il dépend de nous que ces manquements 
soient de moins en moins fréquents, ou au contraire que 
leur nombre aille en augmentant. Il dépend de nous 
de prendre l'habitude d'agir conformément au devoir 
ou au contraire de nous laisser aller peu à peu aux 
mauvaises habitudes. Il dépend de nous de nous per
fectionner, de nous élever de plus en plus vers le 
bien ou au contraire de tomber vers le mal. Or, cha
que acte que nous faisons, chaque journée que nous 
vivons nous rapproche du bien ou nous en éloigne. 
Voilà ce qu'il faut bien nous dire : nous ne  pouvons 
pas rester immobiles; si nous ne  méritons pas, nous 
déméritons. Nous devons donc avoir le souci cons
tant de nous améliorer : il faut  que cela devienne 
chez nous une .idée fixe. Ce n'est pas en faisant de 
temps en temps seulement de grands efforts que nous 
arriverons à être vertueux, c'est en faisant de petits 
efforts constants et répétés. De même que pour qu'une 
pièce soit propre il ne suffit pas d'y faire de temps en 
temps u n  grand nettoyage, mais qu'il faut  l'entretenir 
soigneusement tous les jours, de même pour que notre 
âme soit propre il faut en avoir un soin constant. Il n'est donc pas mauvais, mes enfants, de nous de
mander chaque matin ce que nous pourrions faire 
dans la journée qui vient pour nous améliorer, de 
réfléchir aux occasions que nous aurons de faillir afin 
de prendre l a  ferme résolution de les éviter et d'être 
ainsi mieux armés contre elles. I l  est bon aussi, le 
soir, de faire un  retour sur l a  journée écoulée, non 
pour gémir sur le mal que nous avons fait ,  mais pour 
réfléchir aux raisons qui nous ont empêchés d'être 
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aussi bons que nous en avions l'intention. Songez-y, 
mes enfants ; un danger qu'on connaît et qu'on re-
.garde en face est à moitié vaincu. 

Pour que l'enseignement moral que nous vous 
donnons soit efficace, il faut en somme que vous 
le preniez grandement au sérieux. Il faut que vous 
ayez à cœur de vous améliorer, de devenir des hom
mes bons, justes, sobres, travailleurs. Vous-verrez 
les joies profondes que l'on éprouve à. se sentir en 
voie de progrès et de plus en plus capable de vaincre 
ses défauts. Ce sont là des joies sans mélange, que 
personne ne peut nous enlever : ce sont les joies les 
plus hautes de l'homme. 

Résumé. 
L'âme, c'est l'ensemble .de nos pensées et de nos sen

timents les plus intimes, que personne ne voit, que, 
nous sommes seuls à connaître. C'est par conséquent 
ce qu'il y a de plus profond en nous, ce qui est le 
plus proprement nous-mêmes. 

L'àme, au point de vue moral, est un ensemble de 
qualités et de 'défauts qui constituent notre caractère. 
><otre caractère peut s'améliorer ou au contraire de
venir pire. De même que nous pouvons corriger les 
défauts de notre corps et le perfectionner, de même 
nous pouvons, par une attention de tous les jours, 
corriger les défauts de notre âme et prendre de bon
nes habitudes. 
.Nous devons avoir ua grand souci de notre amé

lioration morale et ne pas laisser passer u n  seul jour 
sans effort vers le bien. 

Il faut faire chaque jour son examen de conscience 
et prendre la ferme résolution de s'améliorer. 

Questionnaire. 
Quelle différence y a-t-il entre l'âme et le corps ? 
Qu'est-ce que le caractère ? 
Pourquoi ne doit-on pas laisser passer un seul jour 

sans s'améliorer? 
Etes-vous arrivés à vous corriger de quelques dé

fauts ? Lesquels? 
En  avez-vous éprouvé de la joie? 

; Songez-vous quelquefois le matin à. ce que vous fe
rez dans la journée poar le bien? Cela vous sert-il à 
éviter quelques fautes ? 

C .  L É G E R .  

LANGUE FRANÇAISE 

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

E x e r c i c e  d e  l a n g a g e .  — U T I L I T É  DES PLANTES.  
— Après quelques explications préalables sur les 
fonctions des diverses parties des plantes, on rappel
lera l'utilité des plantes les plus connues. — A quoi 
sert la  racine d'une plante? A quoi sert la feuille, la 
fleur, la graine? A quoi sert l'arbre lui-même? A quoi 
sert le blé, le lin, l'olivier, la vigne, le houblon, 
la betterave, le pommier? etc. 

Questions inverses : Quelles plantes cultive-t-on 
comme légumes? Quelles plantes nous fournissent la 
farine, l'huile, le sucre ? Avec quels fruits fa:it-on le 
vin, le cidre? Quels 'fruits servent à faire des confi
tures ? Quels arbres nous fournissent des fruits ayant 
un noyau? Quelles plantes des champs servent à la 
nourriture des bestiaux? etc. 

L e c t u r e .  E c r i t u r e .  — LETTE.ES  NULLES A LA P I N  
DES MOTS.  — Après ou : des choux, des genoux, des 
verrous, des clous. — Après on : des charbons, un 
vagabond, des plafonds, le front .  — Après an : je 
répands, des brigands, des charlatans, des fabricants. 
— Après ci : les toits, la voix, la proie, des renvois. 
— Après eu : les feux, je  veux, il pleut, un pares
seux. — Après ieu : les lieux, cela va mieux, une 
lieue, la  banlieue. — Après in : vingt, des moulins, 

•des chemins, des dessins. — Après oin : le moins, un 
going, des coins, un point. 

P E T I T E S  PHRASES.  — Nous allons à l'ocole ; nous 
apprenons à lire, à écrire et à compter; nous mar
chons au pas _; nous écrivons au tableau et sur nos 
cahiers; nous jouons dans la cour; nous sautons à la 
corde ; nous chantons avec plaisir ; nous retournerons 
chez nous ce soir. 

M O T S  EN  eux ÉTUDIÉS DANS L E S  LEÇONS DE LECTURE.  
— Celui qui aime la paresse est paresseux. Celui qui 
a peur es t . . .  Celui qui a des malheurs, celui qui a 
du courage, celui qui a de la honte, celui qui a soin 
de ses ali'aires, celui qui boite, celui qui se met faci
lement en colère, celui qui montre sa joie, celui'qui 
a de la chance, etc. 

Conjugaison  ora le .  .— Que regardes-tu par la 
fenêtre? Je  regarde. . .  les gens qui passent. Conju
guer ce verbe au singulier et au pluriel. — Faites de 
même pour chacune des réponses aux questions sui
vantes : Que portes-tu dans ce sac? Qae coupes-tu 
avec ton couteau ? Que ranges-tu dans cette boîte ? 
Que caches-tu sous ton tablier? Que ramasses-tu dans, 
la cour? Que trouves-tu sur ton chemin? Que ren
contres-tu .en venant à l'école? Qui salues-tu dans la 
rue? etc. 

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

"Verbes d ' a c t i o n .  .—' P E R S O N N E S .  — Quelle action 
font ordinairement les personnes suivantes ? — L'i
vrogne. . .  (boit), le boulanger. . . ,  le tisserand, le 
cultivateur, le malade, le rémouleur, le général, le 
tailleur, le marchand, le serrurier, etc. 
, A 'NIMAUX.  — Quelle action font ordinairement les 
animaux suivants? — Le l o u p . . ;  (hurle), le serpent, 
la dinde, l'oiseau, la jument, la grenouille, le pigeon, 
l'âne, etc. 

C H O S É S .  — Quelle action peut-on attribuer le plus 
ordinairement à chacune des choses suivantes ? — La 
lune . . .  (brille), le canon. . .  (gronde), la balle, la rose, 
la flamme, l'étoile, la pluie, la rivière, le fouet, le 
drapeau, etc. 

D e u x  v e r b e s .  — Trouver un second verbe, une 
seconde action qui puisse être faite par le sujet in
diqué. 

L'écolier étudie e t . . .  (récite). Le jardinier sème 
e t ; . .  Le menuisier scie e t . . .  Le médecin soigne et... 
La pendule avance o u . . .  Le feu chaufl'e e t . . .  Le so
leil se lève e t . . .  Le ruisseau murmure e t . . .  Le feuil
lage des arbres jaunit e t . . .  

T r o u v e r  d e s  v e r b e s  d 'act ion .  — 1. Trouver 
un verbe indiquant une action faite par le premier 
nom et se rapportant au second nom. 

Les jardiniers (cultivent) les fleurs. Les pêcheurs, 
les poissons. Les chasseurs, les lièvres. Les institu
teurs, les enfants. Les médecins, les malades. Les co
chers, les chevaux. Les rémouleurs, les couteaux. Les 
aveugles., la charité. Le chat, la  souris. La vache, du 
lait. Le cheval, la voiture. L'hirondelle, les insectes, 
etc., etc. 

2. — QueUe action peut-on faire avec chacun des 
objets suivants ? 

Avec un crayon, on peut (dessiner). Avec une clef, 
on peu t . . .  Avec une échelle. Avec un fusil. Avec une 
pelle. Avec un  canif. Avec une plume. Avec une 
règle. Avec une scie. Avec un marteau. Avec, une 
charrue. Avec une aiguille. Avec un bateau. Avec une 
raquette, etc. 

L e s  t r o i s  t e m p s  p r i n c i p a u x .  — Dites si les 
verbes soulignés expriment une action au présent, au 
passé ou au futur .  

Le cultivateur a labouré-son champ, il a hersé^ il 
a cassé les grosses mottes de terre, puis il a semé le 
blé. Maintenant la pluie, tombe, le blé germe, l'herbe 
pousse, mws le vent souffle et le, ciel est couvert de 
nuages. Bientôt il fera froid, il gèlera, la neige tom
bera. et elle protégera le blé contre les fortes gelées. 

L e s  t r o i s  p e r s o n n e s .  — Indiquer si chacun des 
verbes soulignés sont employés à la première, à la 
deuxième ou à la troisième personne. 

Un lièvre, je vois un lièvre, je l'aperçois très bien. 
Tu le vois très bien aussi là-bas au bout de la prai
rie ; tu remarques qu'iZ fuit avec rapidité. Ah I voici 
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im chasseur qui s'apprête à tirer. Il vise... et pan!... I 
Le lièvre cou/rt encore. Le chasseur maladroit ren-
trera à la maison avec la gibecière r ide .  , 

Dictées. 
1.  — L a  ta j ipe .  — Pauvre petite taupe, t u  vis 

presque toujours sous la terre ; tu  creuses, tu  fouilles; 
t u  cherches les vers blancs dévastateurs et les larves 
nuisibles : tu rends de bons services à nos jardiniers 
et à nos cultivateurs. Pourquoi les ignorants te font-
ils donc la guerre? Parce qu'ils ne  savent pas que tu  
ne manges rien autre chose que les insectes et les 

/vers ; sans cela, ils t'épargneraient sans doute. 
Relever tous les verbes et en indiquer la  personne. 
2. — L o g e m e n t  i n s a l u b r e .  — Un logement 

mal éclairé, mal aéré, est un  logement insalubre, car 
la maladie entre où l'on ne voit pas le soleil. Un lo
gement est également insalubre quand U est habité 
par un  trop grand nombre de personnes, car on ne  
peut respirer sans dommage un air qui a déjà été res
piré et empoisonné par les poumons de ses voisins. 

Conjuguer au présent : j 'ai un logement sain. Con
juguer également : j e  suis heureux d'avoir un loge
ment bien éclairé. — Faire passer aussi ces verbes ' 
par tous les temps simples du mode indicatif étudiés 
précédemment. 

3. — L ' a n c i e n  cocl ie .  — Figurez-vous une lourde 
voiture, sorte de maison roulante, attelée de sis che
vaux. Sur le devant, resplendit le postillon armé d'un 
long fouet ; derrière lui, sur une banquette incom
mode, deux ou trois personnes sont, entassées. Dans 
l'intérieur de la .voiture, on met huit voyageurs où il 
y a à peine quatre places; sur le dessus, on entasse 
les malles et les paquets. Tout cela passe avec grand 
bruit sur la route. Le coche a l'air de courir, mais il 
ne va guère vite, puisqu'il faut trois jours pour aller 
de Paris à Orléans. 

Après avoir souligné les verbes, les élèves cherche
ront oralement-leur sujet, puis ils feront passer par 
tous les temps simples de l'indicatif les' deux phrases 
suivantes : le postillon a un long fouet; le coche est 
lourd et peu commode. 

• C. R. 
Composition française. 

Les nids d'oiseaux. 
Les oiseaux, comme nous, ressentent la souffrance : 
Cher enfant, que dirait ta pauvre mère, u n  jour. 
Si, de ce petit lit où fleurit ton enfance ' .  
Quelque méchant t'allait ravir à son amour 1 
Ta mère pleurerait, et, pleine de tristesse. 
Elle t'appellerait, hélas ! peut-être en vain ! 
E t  toi, de qui la joie est toute en sa tendresse. 
Et  toi, que dirais-tu, mon flls, le lendemain 
Prends donc aussi pitié de la frêle famille 
Qui dort sous les rameaux ou dans le vert gazon, 
De ce jeune oisillon qui gazouille et sautille, 
Et  n'a point peur de toi, parce qu'il te croit bon. 

M ' I "  L O D I S A  S T A P P A E R T S .  

ELOCUTION.  — A qui l'auteur s'adressè-t-il, ici?  ( A  
un enfant,) Que dit-il, d'abord, à cet enfant? Quelle 
supposition fait-il ensuite? Quel ^appel adresse-t-il 
enfin à. l'enfant? 

. DEVOIR ÉCRIT .  

Trois enfants . . .  (nommez-les) se promenaient,., 
(quand? où?) Ils voient un n id . . .  (de quel oiseau? 
où?) Que font-ils? 

PREMIER SUJET TRAITÉ.  

Louis, Martin et René, trois camarades d'école, se 
proinenaient par un beau jeudi d'avril, dans le bois 
de -Cirey._ Louis aperçut un nid, au pied d'une cépée 
de coudrier. « Un nid de-merles ! » s'écria-t-il. Aus
sitôt Martin prit les deux œufs qui éta;ient dans le nid 
et  les montra à ses camaradès- en disant : « Empor-
tons-les. » 

Louis D. — (Deux corrections.) 

1. L o  p o è t e  cojtnparo l ' o n f a n c e  à u n e  Û e u r .  
3 .  L e  l e n d e m a i n ,  à t o n  r é v e i l ,  l o r s q u e  tu' n e  v e r r a i s  p l u s  

t a  m è r e  a u p r è s  d o  t o i .  

DEUXIÈME SUJET TRAITÉ.  

Marins se promenait dans lOipré de Divry, diman- • 
che matin, avec ses deux sœurs, Marthe et Juliette. 
Il aperçut sur une branche basse d'un gros pommier 
un nid de chardonneret. Sans rien dire il abaissa la 
branche et regarda. « Oh ! un petit œuf! Venez voir! » 
dit-il à, ses sœurs. Les deux fillettes admirèrent le joli 
nid et Juliette dit : « jV{aintenant, allons-nous-en sans 
rien déranger pour ne pas faire peur aux oiseaux. » 

M A R I E  D A G . . .  — (Quelques retouches.) . 

TROISIÈME SUJET TRAITÉ.  

Yvan, Paulin et Denis revenaient de la fête aux 
Loges, lundi matin. Dans une haie d'aubépine, ils 
virent un nid de pinson. La mère était dessus. « N'ap
prochons pas, dit Yvàn, nous pourrions l'effrayer. — 
C'est vrai! ajouta Paulin, ne regardons même pas de 
son côté. » 

E t  les trois enfanté s'éloignèrent sans faire de 
bruit. 

C H A R L E S  C .  — (Copie corrigée.) 
E .  P.' 

C O U R S  M O Y E N  
P e r m u t a t i o n s  d e  t e m p s .  — 1 .  L ' IMPARFAIT AU 

L I E U  DU P R É S E N T .  •— Dans les phrases .suivantes, les 
verbes sont employés au présent, mettez-les à l'impar
fait de l'indicatif. 

Le petit berger part dès l'aurore ; il conduit par les 
chemins, les moutons ou les chèvres, il grimpe sur la 
colline, longe les .bois, traverse les plaines et erre de 
pacage en pacage. Parfois il rencontre des enfants de 
son âge', libres êt cueillant des fleurs, mais il les re
garde sans regrets et continue d'avoir l'œil sur ses 
bêtes. 
' 2 .  — L E  PASSÉ DÉFINI AU H E U  DU P,VSSÉ INDÉFINI .  
— Dans les phrases suivantes, les verbes sont employés 
au passé- indéfini (temps composé), mettez-les au passé 
défini (temps simple). 

Le renard a flatté le corbeau et. lui a ravi son fro
mage. La cigale a chanté tout l'été et a eù faim en 
hiver. Le loup a emporté l'agneau au fond des bois 
et l'a mangé. Le renard a invité la cigogne et l'a priée 
de venir dîner chez lui. Certain renard gascon a 
trouvé les raisins trop verts. 

3. — L E  FUTUR AU LIEU DE L'I.MPÉRATIF. — Mettre 
les verbes suivants au futur et à, la deuxième- per
sonne d u  singulier. 

Restez (tu resteras) toujours fidèles aux lois de l'hon
neur.  Gardez-vous de la médisance et du mensonge.. 
Respectez la réputation des autres. Soyez francs en 
actions et en paroles. Protégez les faibles, surtout les 
veuves et les orphelins. Soyez charitables aux néces
siteux et souvenez-vous que. donner n'appauvrit j a 
mais. 

4 ;  — L ' IMPARFAIT  AU LIEU DU F U T U R .  — Mettre tous 
les verbes à l'imparfait de l'indicatif. 

Nanon, la bonne servante, fera-(faisait) tout dans la 
maison; elle s'occupera de la cuisine, elle ira laver le 
linge à la Loire, le rapportera sur ses épaules ; elle se 
lèvera avant le jour et se couchera tard, fera à man
ger à tous les vendangeurs pendant les récoltes et 
défendra, comme un chien fidèle, le bien de son 
maître. ' . 

5 .  — L E  CONDITIONNEL AU LIEU DU PRÉSENT DE L ' I N 
DICATIF. — Mettez le premier verbe à l'imparfait et 
VOUS serez conduits à employer tous les autres au 
conditionnel présent. 

Si tu  as le malheur d'être avare, tout t'agite,, t ' in
quiète, te ronge ; tu  as peur d« ton ombre, tu  ne  dors 
ni nuit ni jour ; tu regrettes tout ce que tu donnes, 
tu 6rains toujours de perdre.; tu te tourmentes pour 
gagner; tu vis seul et triste; tes amis n'osent plus 
t'aborder. — (Si tu avais le malheur d'être avare, tout 
t'agiterait, etc....) 

Dictées. 
1. -7 L e  r a t  e t  l a  g r e n o u i l l e .  — La grenouillé 

avait invité le rat à la venir voir. Afin de- lui faire 
traverser l'onde, elle l'attacha à son pied. Dés qu'il 
f u t  sur l'eau, elle voulut le tirer au fond, dans le des
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sein de le noyer, et d'en faire ensuite un repas. Le 
malheureux rat résista pendant quelque temps. Pen
dant qu'il se débattait sur l'eau, un oiseau de proie 
l'aperçut, fondit sur lui, et, l'ayant enlevé^ avec la 
grenouille qui ne put se détacher, il se reput de l'un 
et de l'autre. 

Conjuguez oralement, aux temps où ils sont em
ployés dans la dictée, les verbes à un mode personnel 
qu'elle renferme. •— Gonjuguéz-les ensuite au pré
sent de l'indicatif, puis au présent du subjo'nctif. 

Conjuguez au présent et au futur simple de l'indi
catif les verbes à un  mode impersonnel que renferme 
la dictée. — Conjuguez-les ensuite au passé indéfini. 

2. — L a  v é n a l i t é  d e s  o f f i ces  s o u s  l ' a n c i e n  
r é g i m e .  — Depuis la fin du x v  siècle, les rois avaient 
commencé à vendre les offices de toute espèce. Sous 
l'ancienne monarchie, on achetait le droit d'être juge 
au parlement, percepteur de finances, officier dans 
l'armée. On devenait colonel pour de l'argent; cela 
s'appelait acheter un régiment. On cite des colonels 
qui étaient âgés de sept- ans. E t  comme les rois se 
procuraient des ressources en vendant des offices, ils 
en créaient exprès pour les vendre ; alors il y avait 
trop de juges, trop d'employés de finances, trop d'of
ficiers dans l'armée. Dans certains régiments, il y 
avait un officier ou un sous-officier pour trois soldats. 
Et  cette foule d'officiers de justice, de finances ou 
d'armée vivaient aux dépens du trésor et du public. 

Un,jour, Louis XIV, pressé par le besoin d'argent, 
vendit les offices municipaux. Jusque-là, les villes 
avaient conservé le droit d'élire leurs maires. Louis XIV 
vendit l'office de maire comme il vendait les offices 
de juges. L'opération n'avait pas rapporté assez d'ar
gent ; le roi décida qu'il y aurait deux ou plusieurs 
maires par ville. — L A V I S S E .  

QUESTIONS D 'EXAMEN.  — De quels offices est-il ques
tion ici? •— Pourquoi vous semble-t-il ridicule qu'il 
y eût des colonels de sept ans ? — Faire passer par 
tous les temps simples du mode indicatif et du mode 
conditionnel : l'officier de justice vit aux dépens du 
trésor. — Indiquer la différence qu'il y a entre un 
maire et une mer. 

C. R .  
Composition française. 

I. — La médecine. 
Odette, un jour, était malade. 

Il fallait, pour guérir, disait le médecin, 
Prendre une ou deux cuillers de l'huile de ricin. 
Odette ne voulait que de la limonade. 
Sa mère (elle adorait sa mère cependant) 
Avait beau la prier, tout était inutile. 
« Voyons, ma chère enfant, ne sois pas indocile : 
Je  vais te la donner, moi-même, en y goûtant. 
— Je ne veux pas! — Après, on mange une pastille. 
— Tu m'en donneras deux? — Eh bien ! oui, bois ! — 

[Ouais ! 
Je  n'en veux pas, c'est trop mauvais ! 

— Je  t'en supplie, allons, du courage, ma fille. 
Bois! et j e  m'en irai t'acheter de ce p a s . . .  
— Quoi donc? — Une poupée ! — Oui, mais j e  la veux 

[belle 
Avec un trousseau fait pour elle!. 

— E h  bien! tu,l'auras, bois! ^ Ouais, j e  n'en veux 
[pas I 

— Oh ! malheureuse enfant, c'est vouloir que j e  meure. 
Puisque tu  ne veux pas guérir ! 
A quel moyeu donc recourir ? » 

Et, se tordant les mains, la pauvre mère pleure. 
Odette se décide, elle prend le ricin, 

E t  sur la place 
L'avale d'un seul trait, sans faire une grimace. 
Sa mère tendrement la presse sur son sein. 
•< C'est très bien ! Je t'aimais : tu m'es deux fois plus 

[chère ; 
Tu le vois, mon amour, ce n'est pas si mauvais ! 
— Oh! si, c'est bien mauvais, maman, mais tu  pleu-

[rais ! » 
Une larme qu'on voit dans les yeux de sa mère. 

Toute amertume est moins amère ! 
Louis R A T I S B O N N E .  — (La, Comédie enfantine.) 

Mors A EXPLIQUER. — Ricin, trousseau, amertume. 

SUJET A T R A I T E R .  

Odette est malade. . .  (quelle maladie?) Le médecin 
ordonne.. .  (quoi?) Odette refuse le médicament... 
(parce que?) Pour la décider, sa maman lui oflre suc
cessivement. . .  (quoi?) Enfin Odette consent à prendre 
le remède. . .  (parce que?) 

•II. — Une belle action. 
Quelle est la plus belle action que vous ayez vu 

faire ? 
P R E M I E R  S U J E T  T R A I T É .  

Un jour, j'étais à Lourdes. Comme il avait plu 
beaucoup, le gave était devenu gi?os et profond. Une 
petite fille qui jouait sur le bord glissa et tomba 
dans l'eau. Elle se mit à cr ier :  « Au secours! au  
secours ! » mais personne ne  venait. 

A ce moment, un  cantonnier, qui allait jeter les 
balayures des rues au gave, aperçut l 'enfant; il jeta 
sa pelle et sauta au milieu de l'eau spontanément, et 
sans réflexion. Il plongea et replongea, mais ne 
trouva rien... ,  et le gave l'emportait. Il courait un 
grand danger, car si on n'était pas arrivé à son se
cours avec la barque, il se serait noyé lui-même. Ce. 
n'est qu'après de nouvelles recherches que le can
tonnier consentit à monter dans le canot pour reve
nir sur la rive. Les gens qui s'étaient amassés lui 
demandaient comment il avait eu le courage de sauter 
au gave ; alors il répondit : « Il le fallait bien, puis
que quelqu'un se noyait ». 

J'ai été témoin d'autres belles actions, mais c'est 
celle-ci qui m'a frappé le plus; il m'en est resté cette 
première impression ; l'homme doit se dévouer 
pour ses semblables. 

H E U G A .  — Ecole de Morlaàs (Basses-Pyrénées.) 
DEUXIÈME S U J E T  T R A I T É .  

C'est lorsque brûla le bazar de la Charité à Paris 
que je  vis la plus belle action de ma vie. J'avais six ans 
et j 'kais  à Paris. Ce bazar était une sorte d'habitation 
en bois dans laquelle se trouvaient des dames et des 
messieurs venus pour une fête au profit des pauvres. 
Le feu prj t  je  ne sais pas bien comment. On ne s'en 
aperçut point d'abord, mais bientôt quelqu'un donna 
l'alarme et tout le monde voulut s'enfuir par la même 
porté. Les messieurs frappaient les dames à coup de 
cannes pour passer les premiers. Alors un  cocher 
âgé d'une trentaine d'années se jeta au milieu des 
flammes pour sauver les dames qui y restaient. Il 
courait le danger d'êtré brûlé, mais il aimait mieux 
sacrifier sa vie pour sauver celle de beaucoup d'au
tres personnes. Il montra un rare sang-froid, lui et • 
quelques autres de sa condition. Tout le monde l'ac
clama, ensuite il f u t  récompensé, on lui donna la  
croix d'honneur. 

Je  trouve admirable l'homme qui se dévoue pour 
autrui. 11 a la noblesse du cœur, la meilleure de  
toutes. 

J A N I N .  — (Ecole de Morlaàs.) 

• III. — Grondé ! 
Pour quelle faute avez'vous été grondé, la dernière 

fois, en dehors de l'école? Que vous a-t-on dit? 
Qu'avez-vous répondu ? 

P R E M I E R  SUJET T R A I T É .  

I. « Pour quelle faute avez-vous été grondé la 
dernière fois en dehors de l'école ? u 

Dimanche, l'après-midi, après avoir dîné, j e  suis 
allé me promener au jardin. Ayant trouvé sur mon 
passage une bouteille, j'ai voulu m'amuser. La bou
teille à la main gauche, un  cailJou à la main droite, 
j e  me suis mis au milieu d'une allée, puis j 'ai lancé 
la bouteille en l'air, et presque aussitôt je  l'ai visée 
avec le caillou. Je me suis trouvé trop adroit, car le 
caillou ayant touché le but, la pauvre bouteille f u t  
brisée et l'un de ses morceaux me retomba sur le nez. 

I I .  « Que vous a-t-on di t?  » 
Ma mère, ayant entendu le bruit du verre cassé 

accourut et vit mon nez laissant couler le sang 
comme une source. Elle me regarda et me dit : « Si 
un morceau de bouteille, au lieu de te tomber sur le 
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nez, t'avait crevé les yeux ? Malheureux ! tu  serais 
aveugle. Comment peux-tu être aussi imprudent à 
ton âge ! "  

III. <1 Qu'avez-vous répondu ? » 
Moi, n'ayant pas prévu l'accident qui était arrivé, 

j e  me mis à d i re :  « Cela me servira de leçon; tant 
pis pour mon nez, si son maître est étourdi ! » 

J E A N - B A P T I S T E  S É R É .  —• (Ecole de Morlaàs.) 

DEUXIÈME SUJET TRAITÉ.  

I .  « Pour quelle faute avez-vous été grondé, la der
nière fois, en dehors de l'école '? J> 

La dernière "fois que j 'ai été grondé, c'était le 
jeudi de la mi-carême. La veille, mon père était allé 
au marché de Garlin, et il avait acheté quatre petits 
bœufs. Les animaux, arrivés chez nous jeudi matin, 
n'avaient rien mangé depuis douze heures. Je  courus 
au fenil pour faire tomber du foin, et leur donner à 
manger. Or, mardi soir, nous avions pelé deux co
chons êt nous les avions suspendus dans la grange : 
en jetant le foin du fenil sur l'aire, j e  m'y pris mal, 
et les cochons furent couverts de poussière et de brins 
d'iierbe desséchée. 

II. « Que vous a-t-on dit? » 
Mon père, voyant mon beau travail, me d i t :  « Ne 

pouvais-tu me demander comment il fallait s'y pren
dre pour éviter de salir les porcs ? 11 me faudra 
maintenant perdre une heure pour les nettoyer. Voilà 
bien les services que tu me rends I o 

III. et Qu'avez-vous répondu? » 
Je n'ai rien répondu, mais j e  me suis dit en moi-

même : Cl Une autre fois, lorsque j e  voudrai faire 
quelque chose, avant d'agir, j e  réfléchirai aux consé
quences. » . 

HEÙGA. — (Ecole de Morlaàs'.) 
B. P .  

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

S y n o n y m e s .  — • On fera remarquer aux élèves, 
au moyen de nombreux exemples et de nombreuses 
explications, qu'il y a très peu de véritables synony
mes, c'est-à-dire des mots ayant dans tous les cas la 
même signification. 

1. — B'aites entrer chacun des mots suivants dans 
une courte phrase, de façon à montrer qu'ils ont à 
peu près la  même signification et qu'ils peuvent être 
substitués l'un à l'autre. 

NOMS. — Luxe ou faste. (Le pauvre regarde par
fois avec un œil d'envie, le luxe (ou le faste) des 
grands). Célérité ou vitesse. Tristesse ou chagrin. 
Colloque ou entretien. Commandement ou ordre. 

ADJECTIFS .  — Valeureux ou courageux. Brave ou 
intrépide. Affligé ou triste. Facétieux ou plaisant. 
Fantasque ou bizarre. 

V E R H E S .  — Appréhender ou craindre. (Le chien 
qui se sent coupable appréhende (ou craint) les 
coups. Etre ou exister. Dissiper ou gaspiller. Sus
tenter ou nourrir. Calculer ou compter. 

2. — Dans les expressions suivantes, remplacez 
l'adjectif par un  autre ayant à peu près la même 
signification. 

On homme docte (ou instruit). Une occasion pro
pice (favorable). Une mine altière (orgueilleuse). Un 
langage rustique (campagnard). Un accident inopiné 
(inattendu). Une personne éhontée (eft'rontée). Une 
afl:ection mutuelle (réciproque). Une opinion vulgaire 
(commune). Un air patelin (doucereux). Une chose 
notoire (connue). Un air martial (guerrier). 

3. — DIFFÉRENCE DE S E N S .  —Expliquer le sens des 
synonymes suivants, de manière à faire sentir la diffé
rence qu'il y a entre eux. 

Bataille, combat. (Les combats se livrent entre des 
détachements de troupes. Les batailles sont des ac
tions générales et souvent décisives). Signe, signal. 
(On s'explique par signes avec les muets ou les sourds, 
et l'on convient d'un signal pour se faire entendre 
de gens éloignés). Famine, disette. (La disette mar-

1 .  C o m m u n i q u é  p a r  M .  B a n c a l ,  i n s p e c t e u r  p r i m a i r e  à P a u .  

que la rareté, la quantité insuffisante des subsis
tances, la famine indique le manque absolu de 
vivres). Larmes, pleurs. (Les larmes marquent sim
plement les gouttes qui découlent' des yeux ; les 
pleurs marquent des larmes abondantes). Règle, rè 
glement. (La règle regarde proprement les choses 
que l'on doit faire et le règlement la manière dont 
on doit les faire : on ne prescrit ordinairement des 
règlements que pour ceux qui s'écartent des règles). 

Dictées. 
1. — L e s  ore i l l e s  d u  l i è v r e .  — Un taureau 

avait par mégarde (maladresse), blessé un lion avec 
ses cornes. Le lion, dans sa colère (fureur), exila 
(chassa) toutes les bêtes à cornes de son royaume 
(empire). Daims, cerfs, chèvres et béliers de s'enfuir 
(déguerpir) au plus vite. Un pauvre lièvre, .créature 
timide (craintive) et peureuse, ayant aperçu l'ombre 
de ses oreilles, crut prudent (sage) de décamper 
aussi. « Partons (allons-nous en), cousin, dit-il à un 
de ses parents (proches), il faut nous soumettre à 
l'ordonnance ledit) de notre souverain. —Etes-vous fou 
(insensé), ou me prenez-vous pour un sot (ignorant), 
répond le cousin ? Ce ne sont certes pas cornes, mais 
bonnes oreilles que nous portons (possédons). —Elles 
soût si longues, hélas 1 repartit (ajouta) le premier, 
qu'on les fera bien, si l'on veut, passer pour cornes, 
quoique nous puissions dire (alléguer). » L'innocence 
n'est pas toujours une sûre garantie (protection). 

Le maître pourra dicter deux fois le texte précé
dent en faisant remarquer que la substitution des 
mots, mis ici entre parenthèses, ne change pas très 
sensiblement la clarté du texte. 

3.  — L e  d e s p o t i s m e  r o y a l .  — 11 ne reste en 
France, à partir du règne de Louis XIV, aucune sorte 
de liberté. Nul n'est sûr de pouvoir librement aller 
et venir ; car le roi et les ministres du roi ont le 
pouvoir de jeter en prison qui bon leur semble, sans 
donner de raison. Nul n'est sûr d'avoir bonne jus
tice : car le roi peut créer, pour juger un  homme, un 
tribunal dont il choisira les membres, afin d'assurer 
la condamnation de l'accusé. La liberté de conscience 
n'existe pas : pour Louis XIV, c'est un crime que 
d'être prolestant. La liberté d'exprimer son opinion 
n'existe pas :  il y a quelques journaux, mais on n'y 
dit que ce que le gouvernement permet de dire. Au
cun livre ne peut paraître sans autorisation. Non seu
lement on ne peut exprimer son opinion tout haut, 
mais il faut bien regarder autour de soi avant de la 
dire tout bas ; car les espions sont nombreux et la 
police secrète bien organisée. — DOOOUDRAY. 

QUESTIONS D'E.XA.MEN. — De quelle esp è̂ce est le 
mot nul dans cette expression : nul n'est sûr ? — Par  
quelle expression synonyme pourrait-on remplacer 
jeter en prison? — Qu'est-ce qu'on entend par la 
liberté de conscience? — Faire passer la phrase sui
vante par tous les temps simples du mode indicatif ; 
aucun livre ne peut paraître. — Indiquer plusieurs 
mots de la même famille que liberté. — Qu'est-ce à 
votre avis qu'un espion ? 

SECONDE ANNÉE.  

Dictée. 
1. — Ce q u i  a m è n e  l a  préd i spos i t ion  à l a  

t u b e r c u l o s e .  — Il y a des terrains fertiles; il y a 
des terrains stériles. 

Si vous semez les meilleures graines dans un terrain 
stérile, rien ne vient. 

Il  y a aussi des terrains bons pour telle espèce de 
graine, mauvais pour telle autre espèce. 

Il en est de même pour les graines des maladies 
contagieuses (microbes), pour la graine tuberculeuse 
(bacille). 

Sur certains individus, la graine tuberculeuse ger
mera, tandis que sur d'autres elle ne germera pas. 

Cette facilité, plus ou moins grande, à faire germer 
le microbe porte, en médecine, le nom de prédispo
sition. 

Le bacille tuberculeux ne colonisera donc et ne 
produira la tuberculose que chez les individus prédis
posés. 
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- Tout ce qui tend à affaiblir le corps, à diminuer sa ' 
•vigueur et sa force de résistance augmente la prédis
position à la maladie. 

Retenons donc, pour les besoins de notre cause, ce 
fait : que la prédisposition tuberculeuse sera créée 
par toutes les causes capables de provoquer u n  affai
blissement de notre organisme. —D''  W E I L L - M A N T O U .  

Analyse grammaticale : si vous semez les meilleures 
graines dans un terrain stérile, rien ne vient. 

Analyse logique : tout ce gui tend à affaiblir le 
corps augmente la prédisposition à la maladie. 

C. R .  
Composition f rança i se .  

PREMIÈRE ANNÉE. 

I. — Intérieur rustique. 
J'aime l'intérieur simple des paysans, 
L e  dressoir en noyer plein dg vaisselle peinte, 
La table sur laquelle on a mis une pinte 
De cidre ou de vin frais qui date de deux ans .  
A côté du  portrait naïf des vieux parents, 
Au mur est accroché le plâtre d'une sainte 
Qui protège la ferme et dont la tête est ceinte 
D'une couronne en fleurs aux tons for t  apparents., 
Epinal a mis là ses candides images : 
Le portrait d'un héros, la prière dés Mages, 
Complètent l'ornement qu'on eut à peu de frais .  
E t  le sbleil y vient ne laissant qu'un coin sombre 
Où repose un enfant souriant, rose et frais, 
Près duquel une femme est assise dans l'ombre. 

• R O B E R T  C A Î E .  
DEVOIR ÉCRIT .  

Traduisez en prose, avec liberté — c'est-a-dire sans 
vous astreindre à suivre de près le texte du poète — 
les vers qui précèdent. 

SUJET TRAITÉ.  

J'aime l'intérieur simple des maisons de campagne. 
Entrez chez le brave paysan et dites-moi si vous ne 
vous plairiez pas ici! Voyez le dressoir en vieux noyer 
ciré avèc ses assiettes à fleurs ; la lourde table à six 
pieds carrés, sur laquelle trône la pinte remplie de 
cidre frais, fabriqué il y a deux hivers, pendant la 
fameuse année de pommes. 

Sur les murs, blanchis à la chaux, voici le portrait, 
à peu près ressemblant, des parents du fermier ; à 
côté, sur une tablette, trône le buste en plâtre, cou
ronné de bleuets et de coquelicots, de sainte Thérèse, 
patronne de la ferme. En  face, sur l'autre mur,  ad
mirez deux images d'Epinal : le portrait de Jean-Bart 
sur un  vaisseau anglais, au moment où il veut moitre 
le feu aux poudres et la prière des rois Mages devant 
l 'Enfant Jésus. 

Le soleil, entrant par l a  fenêtre, éclaire gaiement 
cet intérieur rustique. Seul un coin reste , dans l 'om
b re ;  c'est là, qu'on a poussé le berceau dans lequel 
dort, rose et frais, veillé par  sa mère, le dernier né 
du fermier. 

A R T H U R  C .  — (Quelques retouches.) 

II. — Qualité et déraut. 
Quelle est votre ç^ualité principale ? Comment- fai

tes-vous pour la développer ? Quel est votre plus 
grand défaut ? Gomment faites-vous pour le combat
tre ? — (C. E., Saône-et-Loire.) 

SUJET TRAITÉ.  

•Ma qualité principale : oh ! oh ! mon maître est bien 
généreux; il me suppose beaucoup de qualités sans 
doute, puisqu'il me demande de désigner la princi
pale. Hélas! j e  ne m'en connais guère de qualités. 
Pourtant, voyons, en cherchant bien... A h !  en voici 
une : je ne  suis pas paresseux : cela a l'air plutôt né
gatif; mais c'est une forme modeste pour dire que j e  
suis un travailleur. J e  n'y ai pas grand mérite, car 
j'aime le travail. J e  vais en classe avec plaisir; j e  
m'intéresse aux leçons et j e  pioche mes devoirs avec 
ardeur tous les jours. 

Pour développer cette qualité, j 'ai  soin de ne  flâ

ner jamais. Quand on m'accorde un jour de congé, j e  
fixe l'emploi de mon temps et j'obéis à l a  règle que 
j 'ai moi-même tracée. L'activité m'est devenue si né
cessaire que lorsque, par  hasard, j e  me trouve sans 
besogne tracée, aussitôt l'ennui et l'impatience m e  
prennent. 

Pour les défauts, j e  suis moins embarrassé que 
pour les qualités; j 'en a l u n  éorin aussi riche que va
rié. Le  plus grand est une susceptibilité excessive. J e  
me fâche avec une 'facilité déplorable." Un camarade 
me heurte en passant ou me prend ma règle sans la 
demander, ou se moque de mon nez, qui est un  peu 
long : me voilà vexé. J 'ai  beau me raisonner, j e  ne  
puis arriver à cette égalité d'humeur'et à cette indul
gence que j'admire chez quelques-uns de mes amis. 

Pour  combattre mon défaut, j e  vais quelquefois 
jouer à dessein avec les plus turbulents et les plus 
taquins de mes camarades de classe et j'essaye de 
supporter sans broncher leurs bousculades ou leurs 
railleries. Dame, j e  n 'y  réussis pas toujours; mais il 
me semble que j e  fais quelques progrès à ce point de 
vue. Avec du temps et de la patience, sans avoir 
l'ambition de rendre des points à Socrate, j e  pourrai 
sans doute m'améliorer un  peu. 

EDMOND P .  — (Copie retouchée.) 

DEUXIÈME ANNÉE. 

I .  — U N  S O N G E .  

Le laboureur m'à dit en songe : « Fais ton pain, 
J e  n e  te nourris plus, gratte la terre et sème. ;> 
Le  tisserand m'a dit : « Fais tes habits toi-même. » 
E t  le maçon m'a dit :« Prends la truelle en main. » 
E t  seul, abandonné de tout le genre humain, 
Dont je traînais partout l'implacable ana thème. 
Quand j'implorais du ciel une pitié'suprême. 
Je trouvais des lions debout dans mon chemin. 
J'ouvris les yeux, doutant, si l'aube était réelle : 
De hardis compagnons sifflaient sur leur échelle. 
Les métiers bourdonnaient, les champs étaient semés : 
J e  connus mon bonheur, et qu'aù monde où nous som-

[mes. 
Nul ne peut s e  vanter de se passer des hommes : 
Et,  depuis ce jour-là, j e  les ai tous aimés. 

SULLY-PRUDHOMME. — [Les Epreuves.) 
SUJET A T R A I T E R .  

Vous faites un  songe : les hommes se sont retirés 
de vous ; le laboureur vous refuse son grain ; le vi-
gneron, le vin de .sa vigne"; les artisans, leurs servi
ces; tous, leur protection. 
-Dites votre détresse et le sentiment d'épouvante 

que vous fait éprouver cet abandon. 
Vous vous réveillez en proie à cet horrible cauche

mar. Faites ressortir le contraste entre le rêve affreux 
de tout à l'heure et le spectacle qui réjouit vos yeux. 

Concluez. 
[Préparation à l'école normale de Seine-et-Oise.) 

II. — La maison qui nie plaît. 
La maison que j e  voudrais habiter. 
Description de cette maison; sites, alentours, genre 

de vie que j ' y  mènerais. 
Si j e  ne puis réaliser mon rêve, de quoi me con-

tenterai-je ? 
[Bourses d'enseignement primaire sup., Vienne.) 

SUJET TRAITÉ.  

C'est la petite maison en briques d'un gris bleu, 
que vous voyez là-bas à mi-côte. Là vigne vierge et 
la clématite font à la porte et aux fenêtres des cadres 
verdoyants. La toiture en briques d'une couleur indé
cise, brun clair et rougeàtre me sernble-t-il, se dresse 
hardiment au-dessus des tilleuls qui entourent l a  
cour d'entrée. Du perron de la maison, on voit tout 
le fond de la vallée : la Dives (jui serpente contre les 
prairies, les grands bœufs qui paissent tranquille
ment l'herbe naissante, le bois dont les premières 
pousses printanières verdissent déjà la rousse four

rure .  
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Si j'habitais cette petite maison, je serais heureux 
comme un bon roi. J'aurais des poules, des lapins, 
des pigeons, que je  soignerais moi-même; puis, j'en
tretiendrais le joli jardin qui s'étend derrière la mai
son jusqu'à Ja route; enfin j e  prendrais mes livres 
préférés et je  les-liràis, pendant les beaux jours, à 
l'ombre des, tilleuls. 

Mais k quoi bon m'installer ainsi dans un logis 
qui, pour moi, est en Espagne ; car, M. Cadogan, 
son propriétaire, ne me le donnera sûrement jamais ! 

Soyons plus raisonnable et faisons des rêvés que 
nous puissions réaliser. Je me contenterai de vivre 
dans la petite maison de mon père en entretenant de 
mon mieux les routes du canton, si, comme, j e  l'es
père et comme ma mère le désire, j e  puis^btenir le 
le poste d'agent voyer au chef-lieu. 

RENÉ V .  — (Copie retouchée.) 

II. — La chambre de mon amie. 
Une amie vous a invitée à visiter sa chambre. Vous 

avez répondu à. son invitation et voijis. décrivez rapi
dement le petit intérieur qui vous a charmée. — (Bre
vet élémentaire, Paris.) 

SUJET TRAITÉ. 
Oh ! la ravissante chambre de jeune fille ! Pa r  ses 

deux grandes fenêtres, l'air et la lumière entrent à 
ilôts. Comme tout est jeune et frais et gai, ici, depuis 
le papier à fleurettes bleu clair sur fond blanc, qui 
tapisse les murs jusqu'aux meubles en sapin qui gar
nissent la pièce. Le lit en fer peint en blanc occupe 
un coin de la,chambre; à côté, voici la petite table 
de nuit genre chiffonnier; en face, l'armoire à glace et 
plus loin, la commode-toUette ; çà. et là quelques chaises 
légères en bambou ; tout cela propre et brillant. Sur 
le parquet, une carpette aux tons éteints, qui a un 
•petit air dix-huitième siècle tout à fait réusai. Aux 
.murs, deux fusains et trois aquarelles, qui repré
sentent des paysages et des scènes d'intérieur. Sur 
la cheminée en marbre commun, mais d'un blanc im
maculé, deux vases de forme gracieuse contiennent 
chacun un joli bouquet dont les fleurs viennent frôler 
une statuette en bois qui s'élève entre eux. Sur une 
tablette en bambou soutenue par des pieds en X, la 
maîtresse de céans, ma compagne d'école Georgette, 
une aimable et bonne jeune fille de dix-sept ans, écrit 
tranquillement une lettre tandis que je  regarde cu
rieusement son mobilier. 

MÉLANIE D .  — (Quelques corrections.) 
E .  P .  

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  
Indication par des exemples familiers du but 

e t  des usages de la multiplication {SuHe). 
M u l t i p l i e r  u n  nombre  d 'un  chi f fre  p a r  8 .  

— 1. — Une araignée a 8 pattes. Combien 2, puis 3 
araignées ont-elle.s de pattes ensemble? — R.  ; 1 6 ;  
2 4  pattes. 

2. — On vend d'abord 4 bottes de carottes conte
nant chacune 8 carottes ; puis 5 bottes semblables aux 
premières. Combien a-t-on vendu de carottes chaque 
fois? — R .  : 3 2 ;  4 0  carottes. 

M u l t i p l i e r  u n  n o m b r e  d 'un ch i f fre  p a r  8 
(Suite). — 1. — On a plié une grande feuille de pa
pier de façon à former 8 feuilles de livre. 'Combien 6, 
7 grandes feuilles semblables donnent-elles de feuilles 
de livre? — R .  : 4 8 ;  S 6  feuilles. 

2. — Louise a 6 f r .  Sa maman lui donne une pièce 
de 2 f r .  Quelle somme Louise possède-t-elle ? Quelle 
somme posséderait-elle si elle avait 8 fois, 9 fois au
tant d'argent? — R .  : 8 f r .  ; 6 4  f r . ;  7 2  f r .  

Mult ip l i e r  u n  n o m b r e  d 'un  chi f fre  p a r  2 ,  
3 8 (Revision). — i .  — Un livre coûte 4 f r .  

Quelle somme faut-il pour acheter 6, puis 9 livres 
semblables? — R. : 2 4  f r .  ; 3 6  f r .  

2. — Une robe d'enfant vaut 7 f r .  Combien manque-
t-il à une dame qui possède 25 f r .  pour acheter 4 de 
ces robes? — R.  : 28 f r .  —25 f r .  = 3  f r .  

SYSTÈME MÉTRIQUE 
L e  l i t r e  e t  s e s  m u l t i p l e s .  

1» Le décalitre. 
1. — Oh a acheté 7 litres, puis 3 litres de vin. Com

bien en a-t-on acheté en tout? — R.  ; 7 1 .  - ( - 3 1 . =  
1 0  1. ou 1 DL 

2. — Dans 30 litres, 50 litres, 60 litres de vin, com
bien y a-t-il ; 1° de dizaines de litres, 2" de Dl. de 
vin? — R .  ; 3, 5, 6 dizaines de litres ou 3 ,  5 ,  6 Dl. 
de vin. 

'2» L'hectolitre. 
1. — On a vendu 2 Dl.,.puis 3 Dl. et enfin 5 Dl. de 

blé. Combien en a-t-on vendu en tout? — R. ; 10 Dl. 
ou 1 Hl. 

2 .  — Dans 6 Hl. de blé, combien compte-t-on de 
ceAtaines, puis de litres de blé? — R .  : 6 centaines 
ou 6 0 0  litres de blé. 

C O U R S  É L É M E N T A I R E  
Le multiplicateur a 'I chiffres. 

1 "  LEÇON. 
1. — Une brebis vaut 20 f r .  ; un bélier vaut 10 f r .  

de plus. Combien valent ; 1° 19 brebis, 2» 12 béliers? 
— R .  : 3 8 0  f r . ;  3 6 0  f r .  

2. — Un quintal de figues vaut 15 f r .  Combien 
valent : 1° 11 quintaux, 2° 18 quintaux de ces figues? 
— R .  : 1 6 5  f r . ;  2 7 0  f r .  

2 °  LEÇON. 
1. — Un troupeau comprend 28 brebis valant en 

moyenne 24 f r .  chacune. Quelle est la valeur totale du 
troupeau? — R.  ; 6 7 2  f r .  

2. — On paye un droit de 25 f r .  par quintal pour le 
vin en fCit. Ce droit s'élève à 35 f r .  en plus pour les 
vins fins ' .  Combien payera-t-on dans chaque cas pour 
45 quintaux? — R .  : 1 1 2 5  f r .  ; 2° 60 fr .  x 45 
2 7 0 0  fr. 

3°  LEÇON. 
1. — Par an, un  Italien mange 10 Kg. de viande; un 

Espagnol, 13 Kg. ; un Russe, 18 K». ; un Français, 
31 Kg., et un Anglais, 48 Kg. ^ Gonibien 36 hommes 
de chacune de ces nations mangent-ils ensemble de 
Kg. de viande par an? — R. ; 3 6 0  Kg. ; 4 6 8  Kg. ; 
6 4 8  Kg.'; 1 1 1 6  Kg.;  1 7 2 8  Kg. 

2, — Par  an,,un Anglais mange 190 Kg. de pain; 
un Italien, 200 Kg.;  un Espagnol, 240 Kg.;  un Fran
çais, 270 Kg. et un  Russe, 316 Kg. ' Combien 75 
hommes de chacune de ces nations mange-t-il de Kg. 
de pain par an? — R. : 1 4  2 5 0  Kg. ; 1 5  0 0 0  Kg. ; 
1 8  0 0 0  Kg.;  2 0  2 5 0  Kg.;  2 3  7 0 0  Kg. 

SYSTÈME MÉTRiaUE 
Le litre et ses multiples. 

L̂O LEÇON. 

1. —̂ Le litre de vin a été vendu 0^10 et 0̂ ,̂15 dans 
le V a r Q u e l  est le prix du Dl.? — R .  : 1 f r . ;  
l ' . S O .  • „ ^ 

2. — 6 Dl. de viii ont été vendus 12 f r .  Combien 
a-t-on payé : 1° pour un Dl,, 2° pour un litre de ce 
vin? — R. : 2 f r . ;  0 T , 2 0 .  

28 LEÇON. 

1; — Un litre de blé pèse 0 Kg., 78. Combien pèsent : 

1. Droits de douane en Allemagne. 
2. L'.-Vnglais fait  l a  plus grande consommation do viande 

en Elu-ope. 
3. Lo Russe e s t  celui qui mango l e  plus de pain on Eu

rope. 
4. Cours dos vins en décombro 1901. Ces bas  prix sont dus 

à l a  mévente des v ins .  
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1" 10 litres, 2" 100 litres ou 1 H l .  de ce vin? — R .  : 
7 Kg. ,  8 ;  7 8  Kg. 

2 .  — Un  Hl. de vin par tant  de Cette paye u n  droit 
de 4T,90 pour  aller en Amérique Combien paye-
t-on ; 1» pour 1 litre, 2° pour 1 D l .  de  Yin? — R .  ; 
0 f , 4 7 ;  4 f , 7 9 .  

Problèmes de revision. 
1. — La première automobile construite date de 

1769 - .  Combien s'est-il écoulé d'années depuis cette 
époque? — R .  ; 1 3 3  années. 

2. — Un personnel comprend 50 ingénieurs, 7 fois 
plus d'employés et 1 500 ouvriers 3. Quel est son efl'ec-
tif? — R .  ; 50 + 350 + 1 500 = 1 9 0 0  personnes. 

3. — Un  constructeur anglais fabrique fiar se
maine 23 mille broches à filer le coton. Combien f a -
brique-t-il de milliers de broches pa r  an^ — R .  ; 
23 mille x 5 2 =  1 1 9 6  mille. 

4. — E n  5 ans on doit dépenser 75 000 f r .  " Com
bien dépensera-t-on en moyenne pa r  an?  — R .  ; 
I S O O O f r .  

C O U R S  M O Y E N  
Division des fractions ordinaires. 

1"'° LEÇON.  

8 1. — Une  pièce deTuban mesurait — de Dm. ;  on 

l 'a rendue 3 fois plus petite. Quelle est sa longueur en 
fraction de Dm.?  

R .  : 77 de Dm.  : 3 : ; 7-j = de Dm. = de D m .  
L I  X 3 3 3  

90 2. — 5 mètres d'une étoffe de soie coûtent — de f r .  
4 

Combien coûte le mètre de cette étoffe? 
18 „ 9i) , . . 90 : 5 , . R .  : - p  de f r .  : a = —;— de f r .  4 4 de f r .  = 4 f r .  -
4 a 

Calcul mental. — Un  litre de vin de Bordeaux vaut 
4 3 - de f r . ;  un litre de vin de Bourgogne vaut - de f r .  
D 0 
Quel est le prix d'un dl. de chaque vin? 

R .  : ^ de f r .  et de f r .  ou 0 ^ , 0 8  et 0 ' , 0 6 .  50 50 
2 °  L E Ç O N .  

1. — L'Italie a fourni  ® à l a  France  86 316 Hl., 5 de 
3 vin, dont 4 260 litres vendus en bouteilles de - de litre 

et  le reste en fûts.  Combien la France a-t-elle reçu ; 
1" de bouteilles, 2" d'Hl. de vins en fû t s?  

Solution. —• Nombre de bouteilles reçues ; 
3 4 260 bouteilles x 4 1 bouteille x 4 260 : 7 = = = 
4 3 

5 6 8 0  bouteilles. 
.Nombre d'Hl. de vins en lûts  : 

«6 316 Hl., 5 — 4 i  Hl., 6 = 8 6  3 7 3  Hl., 9 .  
3 2.  — U n  motocycle a mis 58 secondes g pour p a r 

courir u n  mille anglais ' .  Quelle a été sa vitesse 
moyenne par  seconde si le mille anglais équivaut à 
1 CÛ9 mètres ? 

D Jt cna KO 3 < CAO 1609 m .  X 5 R .  : 1 609 m.  : 58 = 1 609 m .  : — — 
5 o 293 

8 045 m .  
' 293 : 2 7  m. 1 3 4  

a 9 3 "  

1. Droit do fret  pour los  Etats-Unis .  
2. Elle  avait  6tô construite par ringéniour militairo fran

çais  Cugnot. 
3. Personnel  s'occupant a u  Havre  de  l a  réparation dos 

navires {D'après M .  Brindeau), 
-1- M. Platt,  constructeur à Manchester.  
5. Montant do l'adjudication des travaux du port de  Saint-

I.ouis-du-Khône e t  des  embouchures du  Rhône  à partir du  
1"" janvier  1902 

6. En 1900. 
7 .  Record établi  o n  1901 par Osmont sur la routo du  P a r c  

agricole d'Achères. 

Calcul mental. — Combien faut-i l  successivement 
3 de bouteilles de ^ de litre pour  vider des tonneaux 

contenant 30 litres, 45 litres, 120 litres, 225 litres de 
vin? 

R .  ; ^ ^ = 10 bouteilles x 4 = ;  4 0  bouteilles ; 6 0  ; 
Q 

1 6 0 ;  3 0 0  bouteilles. 

3® L E Ç O N .  

3 3 
1. — Une route mesure 3 de Mm. Un  piéton a mis y 

O 4; 
d'heure pour  parcourir  cette distance. Combien f a i 
sait-il de Km.  à l 'heure? 

„ 30 ^ 3 30 X 4 , „ 40 , R .  : -7;- de K m .  : 7 = 5 -  de K m .  = -5- de K m .  8 4 8 x 3  o 
= 5 Km.  

2.  — Une fontaine emplirait un bassin en 3 heures;  
une  autre l'emplirait en 4 heures. A u  bout de combien 
de temps le bassin serait rempli si on faisait couler 
les deux robinets ensemble? 

Solution. — E n  une heure les 2 robinets remplissent : 
i 1 4 , 3  7 , , . 

I l  faut ,  pour  remplir le bassin : 
7 12 5 1 heure x 1 : = - j  d'heure = :  1 heure • 

Calcul mental. — Combien compte-t-on ; 1° de 
doubles dl.,  2» de doubles cl. dans une bouteille de  

4 vin contenant - de l i tre? 
5 

4 ^ 4 1  R .  : - ! = g ! g = 4 doubles dl. ou 4 0  doubles cl. 

SySTÈ.ME MÉTRIQUE 
Lecture e t  écriture des nombres exprimant 

(les poids. 
1. — E n  1898, la France a exporté au  Brésil 

2 083 735 K g .  de beurre salé; en, 1899, elle en a 
exporté 2 162 036 Kg. Combien a-t-elle exporté cha
que année de quintaux, puis de tonnes de beurre? 

R .  ; 2 0  8 3 7  q.,  3 5 ;  3 0 8 3  t . ,  7 3 5  en  1898. 
2 1  6 2 0  q.,  3 6 ;  2 1 6 2  t . ,  0 3 6  en 1899. 

2 .  — Un  mètre carré de terre  peut absorber 250 g r .  
df. matières organiques p a r  j o u r ' .  1° Combien en 
absorbe-t-il de Dg., puis a 'Hg.  par . jour?  2° Combien 
u n  hectare de cette terre  absorberait-il de Kg. ,  puis ' 
de tonnes de matières organiques pa r . an?  

Solution. — P a r  Jour, u n  mètre car ré  absorbe, 
2 5  Dg. ou 2 Hg., 5 de matières organiques. 

Un Hectare de t e r r e  absorbe : 
0 Kg. ,  2 5 X  365 x 10 000 = 9 1 2  5 0 0  Kg.  ou 9 1 2  t . ,  5 .  

Relations entre le poids e t  le volume d'une 
même masse d'eau. 

1. — Une fosse contenait 10 000 mètres cubes d'eau. 
1" Combien renfermait-elle d'Hl., puis de litres d 'eau? 
2" L a  digue - de cette fosse s'étant rompue, quel a été 
en K g . ,  puis en tonnes, le poids de l'eau qui s'est 
échappée, en la supposant pure?  

R .  ; 1° 1 0 0  0 0 0  Hl.  ou 1 0  0 0 0  0 0 0  de  litres. 
20 1 0  0 0 0  0 0 0  Kg.  ou 1 0  0 0 0  tonnes. 

2, — E n  24 heures, le puits artésien de Grenelle 
fournit  350 mètres cubes d 'eau;  celui de Passy ^ en 
fournit  6000 mètres cubes. Combien chacun d'eux 
fournit-il d'Hl. d'eau en une heure et quel est le poids 
de cette eau supposée pure? 

R .  : 1 4 5  H l . , 8 3 :  2 5 0 0  Hl.  
1 4  5 8 3  K g .  ; 2 5 0  0 0 0  Kg. 

1. E.xpériences sur l'épandago des e a u x  d'égout, fa i tes  à 
La\\ renco (Etats-Unis),  sur  un so l  artificiel formé par un mé
lange  d e  sable e t  d'argile cuite.  

,2. L a  digue d'une des  fo s ses  de  décantation de  l a  sucrerie 
d e  Saint-Just,  près de Clermont (Oise), qui s 'est  brisée l e  
l'f décembre 1901, 

3. A Paris.  
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Problèmes <le revision. 
1. — Un caporal toucliait l'iôS tous les 5 jours.  A 

la fm de son congé, il contracte un engagement de 
3 ans {3our lequel on lui accorde une prime de 300 f r .  
Il reçoit en outre une haute paye journalière supplé
mentaire de 0',25 ' .  Combien touche-t-il la !>'= année 
de son engagement? 

Solution. — Solde journalière du caporal ; 
+ 0t,25 = et,33 + Of ,25 = 0t,58. 

Solde du caporal pendant la i "  année de son enga
gement : 0f,58 X 365 == 2 1 1 ' , 7 0 .  Le caporal touche 
la première année de son engaprement 300 l'r. 4-211^,70 
= 5 1 1 F , 7 0 .  

2. — En  un an, 16 fabriques ont produit 18 400 
tonnes de margarine Quel a été en Kg. le poids 
moyen de margarine fourni par une fabrique en un 
mois? 

Solution. — Poids de margarine fourni par une fa
brique en un an : 18 400 Kg. : 16 = 1 1 5 0  Kg. 

Poids de margarine fourni par une fabrique en un 
. i 150 Kg. 

12 : 9 5  Kg., 8 3 3 .  
3. — Un champ de forme triangulaire a une surface 

de 192 ares ; sa base est de 240 m. Quelle est sa hau
teur? On en vend la moitié à 0^,75 ie mq. et le reste 
à 9 500 f r .  l'Ha. Quelle somme a-t-on. retirée? — 
(G. d'éludés). 

Solution. — Hauteur du triangle : 
, 19 200 x 2  i X htt: = 1 6 0  m. 240 

Prix de vente de la l 'o  moitié du cliamp : 
192 0f,75 X 100 X = 75 f r .  x 96 : : 7 200 f r .  

Prix de vente de la 2° moitié du champ : 

, X 96 = 9120 f r .  

Prix de vente total du champ : 
7 200 f r .  + 9 120 f r .  = 1 6  3 2 0  f r .  

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

Rechcrclie «lu capital: 
L"̂» LEÇON. 

1. — Un grand-officier de la Légion d'honneur re
çoit par an 2 000 f r .  ; une grand'croix donne droit lï 
1 000 f r .  de plus 3. Quels seraient les capitaux qui 
rapporteraient chacune de ces rentes à 2 1/2 "/„? 
Solution. — Capital rapportant annuellement 2 000 f r .  : 

100 f r .  X = 8 0  0 0 0  f r .  

Capital rapportant annuellement 3 000 f r .  : 
q 000 

100 f r .  X = 1 2 0  0 0 0  f r .  
2 , 0  

2. — Un capital a rapporté au bout de 5 ans une 
somme 'In 7 500 fr. Quel a été ce capital, s'il a été 
placé à 3 "/o a intérêts simples? 

R .  : 100 f r .  x = 5 0  0 0 0  f r .  
d X 5 

2® LEÇON. 
1. — En Allemagne, la pension d'invalidité du tra

vail s'élève en moyenne à 41 ,̂25 par trimestre Quel 
est le capital qui, placé à 2f,70 "/o rapporterait cette 
somme pendant le même temps? 

R . :  1 0 0 F R . X ^ ^ ^ - ^ ^  = 4 5 8 3 F  3 3 .  2,7 X 4 

) .  Décret du l'J septomlji'o 1901. 
i .  Quantité do margarino fournie par les 16 -fabriques du 

Danemark du 1" avril 1900 aii 31 mars l'.lOl. 
3. Les militaires seulement. 
•1. D'après une loi de juin 1889, modifléo en 1899, le.salarié 

a droit à l'assurance si le cas  d'invalidité est dû à l'e-Yorcice 
de sa profession. 

2. — Un soldat du corps de police sud-africaine re
çoit par jour 5 shillings. Quel serait le capital qui, 
placé à 3 "/o, rapporterait ce gain quotidien, sachant 
qu'iin shilling vaut lf,25? 

r. J, 1,25 x 5  x 3 6 0  nrtr, ^ R .  : 100 f r .  X G = 7 5  0 0 0  f r .  

3°  LEÇON. 

1. — Un capital placé à 3 °/o et, réuni à ses inté-
1 rêts au bout de 6 mois s'est élevé à 8 130 f r .  1° Quel 

est ce capital, si son revenu mensuel était de 20 f r .  ? 
Solution. — Le capital a rapporté au bout de 6 

mois 1/2 : 20 f r .  x 6,5 = 130 f r .  
Le capital placé est donc égal à : 

8 130 f r .  — 130 f r .  = 8 0 0 0  f r .  
2. — Une maison achetée 36 600 f r .  a été payée 

avec un capital placé à. 2,5 "/o et réuni à ses intérêts 
au bout de 8 mois. A combien s'élevait ce capital? 

Solution. — Intérêt de 100 f r .  en 8 mois : 
or - 8 2 5 

^ 1 2 ~  ' 3 ~ 3  
Au bout de 8 mois un capital de 100 f r .  réuni à, ses 

intérêts forme la somme de : 

100 f r . - I - I  f r .  = 
Le capital demandé est égal i : 

100 f r .  X 36 600 : ^ = 100 f r .  x - ^ -

3 6  0 0 0  f r .  

SYSTÈME MÉTRIQUE 
Calcul des nombres complexes. 

L̂O LEÇON. 
1. — Un voyageur partant de Paris ' à 9 heures 35 

du soir arrive à Londres le lendemain à 4 heures 50 
du matin. Combien d'heures et de minutes dure son 
voyage? 

R .  : 2 h. 25-t-4 h .  50 = 7  h .  1 5 .  
2. — Un tilleul ^ a été planté le 22 juin 1476. Quel 

était son âge exact le 1°̂ ' avril 1902? 
Solution. — Du 22 juin 1476 au 22 juin 1901 il s'est 

écoulé : 1901 — 1476 = 425 années. 
Du 22 juin 1901 au 'iZ mars lt>02, il s'est écoulé 9 

mois. 
Du 22 mars au l»"' avril, non compris, il s'est écoulé ; 

31 j .  — 22 j .  = 9 jours. 
Le tilleul avait donc 4 ^ 5  ans 9 mois 9 jours. 

2« LEÇON. 

1. — Un cycliste 3 a parcouru-280 Km. en 10 h-
49 m. 37 s. 1° Combien a-t-il fait de mètres par se
conde, puis par minute? 2° Combien a-t-il fait de Km. 
à l'heure? 

Solution. — La durée du  trajet en secondes est 
égale à, ; 

60 s. X (10 X 60 -I- 49) -I- 37 s. = 38 977 secondes. 
Vitesses respectives à la seconde, à la minute et a 

l'heure : = 7", 1 8  ; 7^,18 X60 = 4 3 0 ' » , 8 0 ;  

4 3 0 ° i , 8  X 6 0  2 5  S-IS® - 2 5  K m . ,  8 4 8 .  

DEUXIÈME ANNÉE. 
Les parcs de Saint-Cloud et de Dijon occupent en

semble une surface totale de 1C)6 823 ares 50. La sur
face du surpasse celle du 2® de 160176 ares 50. 
Quelle surface chacun de ces parcs occupe-t-il sur le 

1 plan cadastral k l'échelle de g 

1. Do la gare Saint-Lazare. 
•2. Tilleul do Morat, planté par les Suisses le lendemain de 

leur victoire sur l'armce de Charles l e  Téméraire. 
3. Le cycliste J^esna, dans la course de X^aris-Koubaix 

(avril 1901). 
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- Solution. — Surface du  parc d e  Saint-Gloud ; 
166 823 a.,  5 + 160176 a.,  5 ^ = Ibd oUO ares .  

Surface du parc de Dijon ; 
166 823 a.,  5 —163 500 a .  = ;  3 323 a . ,  5 .  

Surface occupée p a r  chacun de ces parcs sur  le 
plan cadastral ; 

Ir, i r q - n n m  16 350 000 mq.  10 16 3o0 000 mq.  X = 6 250 000 = •  

1 635mq. —g^=2mq. ,616 .  

12 332 350 mq.  _ 
20 332 35ûmq.  X g - g g p  

33 m q . ,  235 
625 ~ 

6 250 000 

O m q : ,  0 5 3 1 7 6 .  

LEGAY. 

HISTOIRE 

La Révolution française. 
CAUSES DE LA RÉVOLUTION. 

La France de 1789 couvrait à peu près l a  super
ficie de la France actuelle, moins Avignon et le 
Comtat (au Pape), Nice et l a  Savoie (au roi  de Sar-
daigne), Montbéliard (au duc de Wurtemberg).  Elle 
contenait en plus ; l'Alsace (sauf Mulhouse, républi
que), toute l a  Lorraine avec quelques villes sur la 
Sambre et la Sarre  A u  dehors le Sénégal, les Mas-
careignes, les Seychelles, les comptoits de l'Inde, 
Saint-Pierre et Miquelon, et, outre nos Antilles ac
tuelles, Tabago, Sainte-Lucie, une  partie de Saint-
Domingue. 

I l  ne  faut  pas croire qu'à la veille de la Révolution 
existât encore le  régime féodal du moyen âge. De
puis le xvic siècle surtout,, les constants efforts de la 
royauté, appuyée sur  la bourgeoisie, avaient tendu à 
niveler toutes les classes de la nation. Mais l a  nation 
était encore divisée en trois ordres : le clergé, la no
blesse, le tiers Etat .  Sur  une population d'environ 
25 aiillicus de Français,  on compte 270 000 à 300 000 
privilégiés. Ces privilégiés ne  paient presque aucun 
impôt direct, ils ont  des lois civiles et pénales parti
culières ; les nobles lèguent leurs biens à l'aïnè de 
leurs f i ls ;  ils peuvent seuls ê t r e  officiers de l 'armée;  
ils sont, en cas de condamnation à mort ,  décapités 
et non  pendus. Dans l 'intérieur des ordres privilégiés, 
i l  y a des échelons : tandis que les évéques et abbés 
ont des millions de revenus, des châteaux, d'iinmen-
ses domaines, les curés e t  les vicaires de campagne 
ont à peine de qucd ne  pas mourir  de faim.  Dans le 
Tiers, qui comprend l a  presque totalité de la nation, 
mêmes inégalités : sans parler des magistrats, qui 
sont  nobles de robe, les habitants des villes sont pri
vilégiés à l 'égard de ceux des campagnes. C'est sur  
le paysan que pèse tout  le poids de 1 impôt foncier, 
la  taille, auquel s'ajoute celui des impôts indirects, 
spécialement la gabelle ; il fournit  la corvée royale et 
les corvées seigneuriales ; il paye au  seigneur d u  lieu 
les redevances féodales, en argent ou en nature ; i l  
ne peut  moudre son blé, presser son vin, cuire son 
pain qu'an moulin, au  pressoir, au  four d u  seigneur, 
vendre sa récolte ou sa vendange avant celle du sei
gneur;  ses champs sont exposés à être ravagés par  la 
meute, picorés par  les pigeons du  seigneur, qui  con
serve le droit de chasse et de colombier. I l  doit au 
curé une gerbe sur dix (la dime). Il n'est plus le 
paysan sordide et affamé que peignait La Bruyère ; 
i l  a, peu à peu, à force de privations, acquis de la 
terre  (environ 5 millions de petits propriétaires). 
Mais s'il n'est plus serf (sauf l'unique exception du 
mont Jura),  sa terre  est serve; cette terre qu'il a p é 
niblement arrondie en rognant su r  son pain, en ne  
mangeant de lard  que les dimanches, de bœuf qu'à 
Pâques,  qu'il arrose de ses sueurs, qu'il étreint d 'ua  

1. Tracer une carto qui rende ces  indications visibles. 

ardent amour, cette t e r r e  n'est pas  sa  chose. I l  doit 
abandonner une partie de  ses f rui ts  non  pas à u n  
chef et protecteur visible, résidant près  de lui au vil
lage, s'intéressant à son sort, aux maladies de ses 
bestiaux, à l a  grêle qui a ravagé son champ, mais à 
u n  maître lointain, inconnu, qui vit à Versailles, et • 
qui n e  se révèle à lui  que pa r  la figure tracassière et 
âpre de soQ intendant. L e  seiroeur,  pour  le paysan, 
c'est l 'ê tre abhorré qui l'empêche d'avoir la complète 
propriété de son bien. Jacques Bonhomme veut que ' 
sa terre soit à lui ; les philosophes (qu'il ne  lit  pas ,  
mais dont il a entendu parler), les fortes têtes du  
village (procureurs,- notaires, gens de loi, qui ont  l u  
les philosophes) lui enseignent qu'elle doit être à lu i .  
E t  voilà pourquoi se fit la Révolution française ' .  

LA NDIT DU '4 AOÛT ET LA DESTRUCTION DES 
PRIVILÈGES. 

• Après l a  prise de la Bastille, une singulière mâ-
ladie, une  sorte d'épidémie morale se répand dans les 
campagnes. Les anciennes autorités, • auxquelles on 
avait prêté une  obéissance séculaire, n'ont plus de 
puissance ; l'Assemblée, hésitante et faible, n a pas  
encore institué les autorités nouvelles. Habitué à 
sentir toujours  sur  lui  la main protectrice et direc
trice de l 'Etat, l e  paysan s'effraie. Les bruits  les plus 
étranges courent partout  ; on croit voir en tous pays 
des bandes de  brigands. Quelques hommes inconnus 
aperçus le soir à l'orée du bois, c'en est assez pour  
qu'un paysan, une paysanne affolés courent alarmer 
l e  village; ils ont vu, disent-ils, cent hommes et,  
dans l'imagination populaire, ces cent hommes sont 
bientôt des milliers. C'est la  grand peur, dont le 
souvenir est resté vivant bien longtemps dans,, les 
campagnes. Contre les brigands réels et imaginaires, 
les paysans s'arment, s'organisent en milices, à l ' ins
t a r  de l a  garde nationale parisienne, installent dans 
leurs villages des municipalités élues. Une fois 
armés, ils veulent détruire ces droits féodaux dont 
on leur a annoncé l'abolition ; ils entrent dans les 
châteaux, s'emparent des parchemins maudits en 
vertu desquels l'homme d u  seigneur exigeait le^ re
devances, et les brûlent  ; i l  y eut même quelques i n 
cendies de châteaux, quelques crimes contre les per 
sonnes. L'Assemblée nationale, effrayée, songe à l a  répres
sion. Mais u n  noble a le courage de dire que ces 
désordres, c'est l'Assemblée elle-même, p a r  ses len
teurs,  qui en est responsable. Alors, dans une  seule 
séance de nuit (4 août), c'est u n  assaut de générosité, 
une fièvre d'enthousiasme : chacun vient faire  le sa
crifice de ses privilèges, e t  l'on, décrète l'abolition 
des droits féodaux qui" posent sur  les personnes, le 
rachat de ceux qui f rappent  les terres,  l'abolition des 
jurandes,  des privilèges des villes e t  des provinces. 
L'ancien régime, cette nuit-là, a cessé d'exister. 

Il n'est si belle nuit  qui n'ait son lendemain. L ' i 
vresse patriotique passée, beaucoup cherchèrent à 
reprendre en détail ce qu'ils avaient concédé en 
gros. Mais les 40000 municipalités élues se chargè
ren t  de  faire  passer dans les fai ts  les décrets du  4 
août. Là, et non  à Versailles, f u t  la force de l a  Ré
volution, dans cette révolution municipale, dans 
cette organisation spontanée. Contre les brigands, 
contre les bandes  d'aristoorQ,tes (partisans de l'ancien 
régime), les gardes nationales des communes voi
sines s'unissent, se rassemblent en  fêtes champêtres, 
ou fédérations. A Etoile, près de Valence (29 nov.  
1789) se fédèrent pour la première fois des milices 
de provinces différentes. A Lyon, le 30 mai  1790, 
cinquante mille hommes se ju ren t  une mutuelle f r a 
ternité. L'Assemblée, d'abord effrayée, est entraînée 
pa r  le courant populaire : le 14 'juillet 1790, jour  an
niversaire de l a  prise de la Bastille, les délégués de  
toutes les gardes nationales, avec leurs étendards (la 
croix blanche cantonnée de rouge et de bleu) vien
nent  prêter à Paris,  au  Champ de Mars, le serment 
de fidélité à la loi, à la nation et au roi. Ce jour- là  

1. Je passe sur les faits  bien connus : les  Etats généraux, 
serment du Jeu de Paume, Assemblée nationale constituante, 
prise de l a  Bastille. 
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fu t  consommée, 2̂ ar la volonté du peuple français, 
l'unité de la patrie. -

t 

LA CONSTITUTION DE 1791 .  

L'Assemblée devait fixer dans des textes les résul
tats de la Révolution, et donner à- la France une 
oonstitution. Elle la fit précéder de la célèbre Dé
claration des droits de Vhomme et du citoyen^ qui 
proclame la liberté, l'égalité devaiit la lo i ' .  La Cons^ 
titution repose sur le priuoipe de la séparation des 
pouvoirs : le pouvoir législatif formé d'une assemblée 
unique, élue par les citoyens, véritable souveraine, 
qui vote les lois, fixe le chiffre de l'impôt, décide de 
la paix et de la guerre ; l'exécutif appartient nomi
nalement au roi des Français (et non plus roi dç 
France et de Navarre, chef de la nation et non plus 
maître du sol), magistrat héréditaire, inviolable et 
sacré : il a seulement un droit. de veto suspensif 
(c'est-à-dire qu'il peut refuser à deux reprises sa 
sanction à une loi), et l'Assemblée peut prononcer sa 
déchéance ; le judiciaire est confié à des juges élus 
qui sont, pour la connaissance des crimes, assistés 
d'un jury. 

Contrairement au texte de la Déclaration des 
Droits, la Constitution crée deux classes de citoyens : 
sont citoyens actifs, c'est-à-dire électeurs, seulement 
les Français de- 25 ans, domiciliés, incorporés dans là 
garde nationale, et payant une. contribution directe 
égale à la valeur de trois Journées de travail, et non 
domestiques ; l'assemblée de ces citoyens désigne les 
électeurs de second degré (qui nomment les députés), 
lesquels doivent posséder lin revenu égal à 150 jour
nées de travail dans les campagnes, 200 dans les 
villes. A ce point de vue, la Constitution laisse sub
sister une inégalité devant la loi. 

Pour briser les anciens privilèges provinciaux, on 
divise la  France en 83 divisions nouvelles, ou dépar
tements. La Constitution civile du cUrr/è assure au 
prêtre un traitement convenable (la nation a repris les 
biens du clergé) ; elle orée des diocèses égaux en 
nombre et en étendue aux départements ; elle réta
blit l'élection des évêques par le peuple. — Liberté 
religieuse complète est assurée aux non-cathoUques. 
La naissance, le mariage, la mort sont inscrits sur 
les registres de l'état civil. 

HENRI HAUSER.. 

GÉOGRAPHIE 

La IVorniandie. = 
La  Normandie est une unité d'ordre historique 

plutôt que d'ordre physique ou géo'graphique ; en 
effet, à part lé climat qui est partout également doux 
et humide, l'ancienne province présente des différen
ces notables de relief et de sol; à l'Ouest, dans le 
Cotentin et le Bocage', c'est déjà une terre presque 
bretonne ; à l'Est, le pays de Caux annonce les 
plaines découvertes et agricoles de la Picardie. Elle 
comprend donc des régions naturelles bien tranchées. 

On appelle Cotentin ou Goutantin, c'est-à-dire 
pays de Goutances, la presqu'île qui s'ét,end de la 
baie du mont Saint-Michel au cap de la Hague ; c'est 
une région de granits et de terrains primaires, qui se 
prolonge à l'Ouest, avec la même physionomie, jus
que vers Alençon, sous le nom de Bocage normand. 
'Tous ces pays de « Bocages ", caractéristiques de la 
région de l'Ouest, Bocage normand, breton, vendéen, 
doivent à leur sol imperméable, à la fréquence des 
pluies, à l'abondance, des eaux courantes et dés sour-
ces, l'aspect d'une véritable forêt, vue d'un peu loin. 

1. Yoy .  la leçoa de morale do l a  p. 81 .  L'occasion sera 
bonne, pour l e  maître, de lire la Déclaration à s e s  é léves .  
Cette leçon doit être faite, avec  un peu de chaleur e t  de 
vie.. Il faut  qu'elle laisse une ti-aco lumineuse dans l'esprit 
des enfants.  

3 .  Par suite d'une erreur do mise en pages ,  nous sommes 
obligés de reporter au présoi\t numéro la leyon sur la ISor-
mandie, qui aurait dû paraître dans le  numéro précédent. 

Les champs sont entourés d'une double et triple 
•ceinture d'arbres, plantés sur des murs en terre, ou 
fossés, qui garantissent du vent. Il n'y a de cultures 
que juste ce qui est nécessaire à la nourriture du 
paysan; le reste est en pâturages, en « herbages » 
plantés de pommiers à cidre, car le cidre remplace 
le vin pour les habitants. Au centre est le Perche, 
région occupée autrefois par de grandes'forêts, dont 
les bois semés d'étangs qui entourent la Grande 
Trappe sont des restes ; aujourd'hui c'est également 
une région d'herbages, particulièrement propice à 
l'élevage ' des chevaux de trait, dits « percherons •». 
Entre le Bocage normand et la Manche, s'étend la 
« campagne de Ca.en «, vaste surface calcaire absolu
ment plate, jadis plaine-agricole comme en témoigne 
son nom de « Campagne i> ou « Champagne », au
jourd'hui vouée aussi à l'élevage des chevaux ; c'est 
avec la pierre de taille de son sous-sol qu'ont été 
construites les cathédrales normandes; Plus à l'Est, 
vers la Seine, commence la Basse-Normandie, plaine 
agricole coupée de vallées qui possèdent les plus ri
ches herbages de France (vallée d'A.uge) ; ceux en 
particulier qui sont situés près de la mer, les « prés-
salés », sont les plus réputés pour la qualité, du bé
tail qu'on y engraisse. 

x\.u delà de la Seine se poursuit la Normandiè,. 
sous la forme d'un plateau sans relief, le pays de 
Caux. La frontière historique entre Normandie, et Pi
cardie est la  rivière du Tréport, la Bresle ; en réalité, 
c'est le pays de Bray, vallée profonde, humide, jadis 
marécageuse qui forme la vraie séparation, sous 
forme de fossé parcouru par plusieurs rivières (Bé-
thune, Epts, Thérain), et que gardaient jadis les pla
ces de Dieppe (château d'Arqués) et de Beauvais. Le 
Bray et le Caux diffèrent profondément d'aspect ; le 
sol crayeux du Caux laisse fuir l'eau dans ses pro
fondeurs, st jae permet que des cultures proprement 
dites, dés céréales ; pour avoir de l'eou, on est obligé 
de créer des mares ; au contraire, le Bray est argi
leux et les Saux partout ruisselantes ont permis dé 
créer, là aussi, des herbages : au milieu du plateau 
crayeux et d'aspect desséché, le Bray se présente 
comme une vallée verdoyante et boisée, une vraie 
oasis. 

La Normandie est plutôt agricole qu'industrielle : 
les produits de l'élevage, la vente du lait, du beurre 
(beurre d'Isigny), des fromages  r é p u t é s  (Camembert, 
Neufchàtél-en-Bray), entretiennent l'aisance parmi les 
habitants. Une grande partie de ces produits est ex
portée en Angleterre, malgré la  concurrence crois
sante dù Danemark, une autre alimente Paris. A 
l'élevage se joignent les produits d'une riche agricul
ture dans le pays de Caux : céréales, betterave, lé
gumes. Elle possède sur la Seine deux métropoles, 
l'une commerciale, le Havre, l'autre industrielle, 
Rouen;  Caen est également une ville prospère. E t  
pourtant, la population de la Normandie, la plus 
peuplée et -la plus prospère de l'ancienne France, di
minue loin d'augmenter. L'Orne perd 10000 habi
tants d'un recensement à l'autre-, non par le fait de 
l'émigration, mais de la faible natalité. Qu'on joigne 
à cette dépopulation le fléau de l'alcoolisme, qui en 
est en partie responsable, et qui depuis vingt ans sé
vit en Normandie comme, en Bretagne, plus que par
tout ailleurs, et l'on comprendra que la situation de 
cette riche province n'est pas sans donner des in
quiétudes pour l'avenir. 

P .  GIRAIUJIN. 

SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES 

COURS ÉLÉMENTAIRE. — L e s  c a r a c t è r e s  d e s  
ê t r e s  v i v a n t s .  — Résumé : Les pierres et les mé
taux sont des corps bruts. — Les végétaux et les ani
maux sont des êtres vivants, qui naissent, se nouris-
sent, grandissent, se reproduisent et meurent; — Les 
végétaux sont immobiles et insensibles. — Les ani
maux sentent et se meuvent. 

COURS MOYEN. — I d é ë  g é n é r a l e  d ' u n e  p l a n t e .  
— Gomment^ est fait un arbre? (Il a une tige, des 
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branches, des feuilles... des racines qui sont cachées 
sous terre... des fleurs au printemps et des fruits plus 
tard.) = Tous ces organes se tiennent, proTiennent 
les uns des autres : les branches sont nées sur la tige 
et les feuilles apparEÙssent sur les rameaux; les raci
nes se multiplient autour du pivot en même temps 
que la ramification se complique dans l'air. Comment 
se produit cette évolution? Observons un  rameau ayant 
perdu ses feuilles de l'an passé. Que voyons-nous à 
son extrémité ? (— Un bourgeon). = Et  sur les côtés, 
à chaque point où s'attachait une feuille? (— Des 
bourgeons encore.) 

Fendons par le milieu, suivant la longueur, le 
bourgeon qui termine ce rameau. Avec de bons yeux, 
et au besoin avec une loupe, nous y découvrirons, au 
centre, une pointe qu'on nomme cône végétatif. La  
base de ce cône est garnie de petits mamelons qui 
deviendront plus tard des feuilles. Juste au-dessous 
de ces mamelons on en trouve d'autres plus allongés; 
ce sont des feuilles déjà nées, mais toutes jeunes en
core; au-dessous de celles-ci on en trouve d'autres, 
qui sont les aînées des précédentes. Toutes ces feuil
les, sont serrées les unes contre les autres et contre 
le cône végétatif qu'elles enveloppent : c'est leur en
semble qui forme le bourgeon terminal que nous ob
servons. 

Que va devenir ce bourgeon au printemps? (— Il 
va s'épanouir et devenir un rameau avec des feuilles.) 

Essayez d'expliquer comment se fait cet épanouis
sement. f— Les feuilles s'écartent les unes des autres 
et de l'axe commun, en commençant par les plus in
férieures, qui enveloppaient le bourgeon pendant son 
jeune âge. L'axe s'allonge et porte alors des feuilles 
étagees à. des niveaux bien distincls. Le rameau pri
mitif a donc grandi de tout cet allongement.) 

Mais pendant que le bourgeon terminal s'allonge 
ainsi, le cône végétatif, toujours situé à son sommet, 
forme de nouveaux mamelons, de nouvelles feuilles 
serrées, un nouveau bourgeon terminal. 

L'épanouissement des bourgeons se fait-il en géné
ral  en tout temps sur nos arbres? (— Non, les bour
geons des arbres ne s'ouvrent ordinairement qu'au 
printemps, et ceux qui les remplacent restent petits 
et clos pendant toute la belle saison, puis pendant 
rhiver  qui suit.) = Cependant il y a des exceptions, 
qui deviennent la règle dans les pays chauds, où la 
végétation n'est pas suspendue par  la rigueur des 
hivers. 

La tige principale des arbres s'allonge par le même 
mécanisme que le rameau dont nous venons, d'esquis
ser l'histoire. En  même temps elle est devenue brune, 
elle a grossi et durci. Mais il lui a fallu pour cela 
des années entières. Les feuilles, qui ne  durcissent 
pas en vieillissant, ne sauraient avoir une aussi lon
gue existence. .Tantôt elles se détruisent les unes 
après les autres, en commençant par les plus rappro
chées du sol, qui sont les plus âgées, de sorte que 
l'arbre ne  porte de feuilles qu'à son sommet, s'il est 
sans rameaux, comme les palmiers en général, on 
bien conserve son feuillage même en hiver, comme 
nos arbres résineux. Dans nos contrées, les feuilles 
plates et étalées tombent ou se dessèchent à l'automne, 
et cela est heureux, car l'action du froid sur leur 
large surface tuerait nos arbres. Ceci nous ramène 
aux bourgeons que nous avons observés sur les çôtés 
du  rameau et qui sont nés chacun à la base d'une 
feuille. 

Que deviendra chacun de ces bourgeons ? (r— Il 
donnera" un rameau garni de feuilles sur le côté du 
précédent.) = E t  ensuite ? (— Chacun des rameaux 
formés se ramifiera à son tour de la même manière, 
à son sommet et Sur ses flancs.) = D'ailleurs il se 
produit dans ce bourgeonnement et cette ramification 
des irrégularités qui donnent aux plantes leur port 
particulier. -

Ne parlons pas pour aujourd'hui des fleurs et des 
fruits, qui donnent les graines. Celles-ci servent à, 
perpétuer l'espèce, car la plante doit mourir tôt ou 
tard.  

Matériel de la leçon. — Quelques herbes du jar
d in ;  ces plantes seront efi'euillées pour montrer les 
bourgeons et les cônes végétatifs. — Quelques ra

meaux munis de leurs bourgeons. — Quelques fleurs 
et quelques grosses graines. — Tableaux et gravures 
représentant les difi'érentes parties du végétal. 

Résumé de la leçon. •— L a  plante est divisée en 
deux régions : 

La région supérieure est la tige, qui porte des feuil-. 
les et qui se ramifie. Vers le sommet des rameaux, 
développés ou non, les feuilles sont serrées en u n  
bourgeon. Au centre de ce bourgeon se trouve la 
pointe même du rameau, par où celle-ci s'allonge et 
se garnit de feuilles. 

La -région inférieure est la racine, qui se ramifie 
mais ne porte pas de feuilles. 

En  certains points et à une certaine époque, les ra
meaux se transforment en fleurs, pour produire les 
fruits et les graines. 

COURS SUPÉRIEUR. — Composition e t  nourri
t u r e  des plantes. — Sommaire : Expériences sim
ples montrant que la plante est formée de carboue, 
d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de quelques autres 
éléments. — Composition de la nourriture des plan
tes. — Où celles-ci puisent-elles leur nourriture ? 

RÉMON. 

DESSIN 

Casserole accrochée (perspective) 
Les indications que nous avons données précédem

ment sur le tracé d'une ellipse inscrite dans un tra
pèze nous dispensent de commentaires détaillés à pro
pos de la perspective actuelle. Le corps de la casse
role est représenté par deux ellipses inégales, réunies 
pas des tangentes extérieures communes. C'est par 
ces tangentes qu'il convient de commencer le dessin. 
Les lignes qui joignent leurs extrémités représentent, 
non plus les bases du tronc de cône comrrie dans 
l'élévation, mais les cordes des contours apparents, 
comme dans le plan. On déterminera à vue, par des 
parallèles à ces cordes, la largeur des ellipses et on 
achèvera comme pour le plan de l'exercice précédent. 

On remarquera que l'ellipse d'ouverture est plus 
arrondie que celle du fond. 

On observera avec la plus grande attention l'atta
che de la queue de la casserole. 

G. R .  



LECTURES E T  RÉCITATIONS 
S E  RAPPORTANT A U X  LEÇONS DE LA SEMAINE 

WIORALE 

(LEÇON ; L ' A M E . )  

LECTURES 
I. — Pouvons-nous nous améliorer? 

o Non, dites-vous. La raison, les prières, les sup
plications, l'exemple, l'expérience ne peuvent rien 
pour changer ma manière d'être et d'agir. Je  suis ce 
que je  suis. Je  ne puis et ne veux être autre chose. 
Mon caractère est ma nécessité. 

— Ainsi les animaux, les végétaux peuvent passer 
d'une souche grossière à une souche meilleure, s'éle
ver à un  caractère supérieur sans sortir de leur es
pèce. L'herbe sauvage a pu  se changer en pur fro
ment, la vigne des Dois se métamorphoser en vigne' 
cultivée. Vous seul dans le monde ne pourriez deve
nir meilleur ? Vous vous arrêteriez à la première forme 
grossière que vous l'enconlreriez de vous-même et 
vous diriez : Tel est mon caractère; j e  ne puis en 
sortir. 

Il Si vous aviez rencontré le triticum sauvage, vous 
n'auriez jamais songé à en tirer le blé. Cette herbe 
est .stérile, eÛè n'est bonne qu'à être broutée par les 
bœufs ou les chevaux; voilà son caractère, n'essayons 
pas de le changer. De même vous auriez dit de la 
vigne sauvage : Cette plante est stérile, j e  veux l'ex
tirper, ne pouvant en rien faire. Bt cette méthode de 
stériUté, vous l'appliquez au caractère humain. Vous 
refusez de fouiller en vous-même, au delà de la pre
mière enveloppe, pour en tirer le pur froment.... 

« Non, je  ne prendrai pas mon parti de n'être pas 
une volonté droite; je  ne prendrai pas mon parti 
d'être une créature inachevée, à laquelle manque en
core la meilleure portion de moi-même. Ce que j'ai 
été n'est point la règle de ce que je  peux être; car 
chaque jour j'acquiers des forces que j e  n'avais pas. 
Je  sens mon être qui s'accroît. Je  ne me reposerai 
pas oisivement sur ce que j'ai fait .  Je travaillerai à 
développer l'inûm qui est en moi comme dans la na
ture entière. » 

E .  Q U I N E T .  

{L'Esprit nouveau. — Hachette.) 
II. — La hache ronillée : Il Taut beaucoup de 

persévérance pour se  corriger rte ses dé
fauts. 
J'avais tant de dépit de m e  trouver si souvent en 

faute, je  faisais si peu de progrès, j'avais des rechutes 
si fréquentes, que j e  fus  près de renoncer à mon en
treprise et de prendre mon parti sur mes défauts. 

Je ressemblais à l'homme qui, étant venu acheter 
une hache chez un  forgeron, mon voisin, voulait que 
toute la surface du fer fû t  aussi brillante que le tran
chant. 

Le forgeron consentit à donner le poli au fer de la 
liaclie, à condition que l'acheteur tournerait la roue 
de la meule. 

Ce dernier se mit donc à tourner, tandis que le for
geron appuyait fortement le fer sur la pierre, ce qui 
rendait très fatigant de la tourner. Notre homme 
quittait de temps en temps la roue pour voir comment 
marchait la besogne ; enfin il voulut prendre la hache 
telle qu'elle était sans la repasser davantage. 

n Non ! dit le forgeron, tournez, tournez, jusqu'à 
ce que la hache soit polie tout entière ; à présent il 
n 'y a plus que des taches. 

— C'est vrai, dit l'homme, mais je crois que f aime 
mieux une haohe avec des taches. » 

E t  moi je  crois que c'est le cas de bien des gens 

qui, faute de moyens semblables à ceux que j'em
ployais, trouvent trop difficile d'acquérir quelque 
Vertu, ou de se corriger de quelque vice, renoncent 
à la lutte, et concluent qu'v/ne hache avec des taches 
est ce qu'il y a de mieux. 

BENJAMIN F R A N K L I N .  

[Mémoires. — Hachette.) 

HISTOIRE 

(LEÇON : RÉVOLUTION FRANÇAISE : LA CONSTITUANTE.) 

LECTURE 

La prise de la Bastille racontée par un témoin. 
L A  F O R T E R E S S E .  

Dans une vaste enceinte, entourée d'un fossé large 
et profond, s'élevaient huit tours rondes dont les 
murs avaient six pieds d'épaisseur, unies par des 
massifs dé maçonnerie encore plus épais. ï e l  se mon
trait le château qui fut  la Bastille, défendu encore 
dans l'intérieur par des bastions, des corps de gar
des, des fossés traversés de pont-levis qui séparaient 
différentes cours, dont la première présentait trois 
pièces de canon chargées à mitraille, et en face de la 
porte d'entrée. Quinze canons bordaient ses remparts; 
et vingt milliers de poudre, introduits depuis deux 
jours, au moment où tous les Parisiens étaient de
venus soldats, devaient servir le feu de son artillerie. 
Quatre-vingts Suisses ou invalides formaient sa gar
nison. Des monceaux de pierres accumulées sur les 
remparts et sur les bastions devaient les préserver 
d'un assaut. C'est là que le gouverneur, detesté du 
peuple, croyait pouvoir le braver. 

DÉVOUEMENT D E  THURIOT.  

Mais tous les yeux étaient tournés vers cette forte
resse. Dès le matin, ces mots: « A la Bastille! à la 
Bastille ! » se répétaient dans tout Paris, et, dès la 
veille, quelques citoyens avaient tracé contre elle des 
plans a'attaque. La fureur populaire tint lieu de 
plan. On aperçoit les canons dirigés contre la ville. 
Un citoyen seul, M. ïhur iot  de la Rosière, au nom 
de son district, vient prier le gouverneur d'épargner 
cet aspect au peuple. Il lui donne hardiment des con
seils qui semblaient une sommation. A sa voix, les 
canons se détournent ; et le peuple applaudit au 
courageux citoyen quii du iiaut des tours, se montre 
à sa vue. 

P R E M I E R S  COUPS D E  F E U  T I R É S  DE LA BASTILLE : 
F U R E U R  DU P E U P L E .  

Bientôt une multitude nouvelle vient demander des 
armes et des munitions. On la  reçoit dans la p re 
mière cour ; mais à peine entrée, soit méprise des 
soldats de l'intérieur, soit perfidie du gouverneur 
luirmême, un grand nombre de ces malheureux ex
pire sous un feu roulant de mousqueterie. Les cris 
des mourants retentissent au dehors, avec ceux d'as
sassinat, de trahison. La fureur, le désespoir, la 
rage saisissent tous les cœurs. Deiix hommes intré
pides montant sur un corps-de-garde s'élancent par 
delà le pont-levis, en brisent les ferrures et les ver
rous à coups de haché, sous le feu de l'ennemi. Le 
peuple accourt en foule. Il inonde cette cour d'où la 
mousqueterie l'écarté un moment. 

Cependant une première et bientôt une seconde dé-
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putation précédées d'un tambour et d'un drapeau 
blanc, arrivent et sont exposés aux mêmes périls. 
Une fureur nouvelle saisit le peuple. Les députés 
veulent le contenir, l'empêcher de courir à, une mort 
inutile. Inutile ! s'écrie la multitude avec les hurle
ments de la rage : Non, non, nos cadavres serviront 
à combler les fossés! » Ils les eussent comblés... 

L'attaque recommence, le sang coule à pure perte. 
Les accidents, les méprises, la précipitation multi
plient les dangers et les désastres. Enfin, un  déta-
ciement de grenadiers et une troupe de bourgeois, 
commandés par u n  militaire qu'ils avaient nommé 
leur chef, s'avancent vers le fort,  suivis de canons 
qu'ils disposent avec intelligence. Ils se postent, se 
distribuent en hommes expérimentés. Des voitures 
chargées de paille et brûlées aux pieds des remparts 
élèvent un nuage de fumée qui dérobe aux assiégés 
les manœuvres des assiégeants ; tandis que, du haut 
des maisons voisines, on écarte à coups de fusil les 
fusiliers placés sur le rempart. Soldats, citoyens, ar
tisans, manoeuvres, armés, désa'rmés, la valeur est la 
même, la fureur  est égale. Des pères voient tuer 
leurs fils; deS: petits-fils, leurs grands-pères; des.  en
fants de sept ans ramaçsent des balles encore b rû 
lantes qu'ils remettent à des grenadiers. 

CAPITULATION D E S  D É F E N S E U R S  D E  LA B A S T I L I . E .  

Pendant cette attaque, une partie du peuple forçait 
l'arsenal et l'hôtel de la régie des poudres, et appor
tait à ses défenseurs des munitions de toute espèce. 
A chaque , cour, k chaque porte, nouveau combat 
marqué par des actes d'un courage héroïque. Elie, 
Hulin, Tournai, Arné, Réole, Cholat, vos noms chers 
à la patrie, immortels par cette journée, survivront à 
ceux de tant d'autres guerriers, d'ailleurs célèbres, 
qui  n'ont versé leur sang que pour des maîtres, et 
n'ont servi, dans des combats inutiles, que l'ambition 
des ministres ou les vaines querelles des rois ! 

Maître d'un pont par  ,cette dernière attaque si ̂  im
pétueuse et si terrible, les assaillants, encouragés et 
plus furieux, amènent trois pièces d'artillerie devant 
le second pont. Déjà le succès paraît sûr. Launay 
tremble, et quelques-uns de  ses soldats parlent de se 
rendre. A ce mot, il perd le sens; il saisit une 
mèche embrasée, et court aux poudres pour y mettre 
le feu .  I l  est repoussé par  un des siens. H sollicite, 
par grâce, un  baril de poudre pour se faire sauter. 
La garnison présente le drapeau blanc, deinande à 
capituler. — Non, est le cri général. Un papier sort 
d'un créneau, en dehors 'de la forteresse. Un bour
geois intrépide s'avance pour le saisir sur une planche 
chancelante ; il tombe dans l e  fossé. Un autre le rem
place ; plus heureux, il prend l'écrit, le rapporte, le 
remet au  brave Elie. L'écrit por ta i t ;  Nous avons 
vingt milliers de poudre ; nous ferons sauter la 
yatnison et tout le quartier, si vous n'acceptez pas 
la capitulation. — Nous Vacceptons, foi d'officier, 
dit Elle ! baissez vos ponts. » — Les ponts se bais-
sent. La foule accourt. Que voit-elle ? Les Invalides à, 
gauche, les Suisses à droite, déposant leurs armes, 
et do leurs cris applaudissant aux vainqueurs. Launay 
est saisi et conduit à l'Hôtel-de-Ville, où il ne devait 
pas arriver. 

D l i n V R A N C E  D E S  P R I S O N N I E R S .  

Cependant la multitude se précipite, et couvre 
toute l'enceinte de la forteresse ; on monte dans les 
appartements, sur les plates-formes, contre lesquelles 
se dirigeait toujours le feu_ de ceux qui, placés trop 
loin, ignorMent la capitulation ; les assaillants tuent, 
sans le savoir, leurs amis et leurs défenseurs. _ Le 
courageux Arné, bravant une mort presque certaine, 
s'avance sur le parapet, son bonnet de grenadier sur 
sa pique, et fait cesser le désastre. La joie redouble, 
la foule augmente, on accourt des rues voisines. On 
force les prisons, les cachots ; on pénètre, on s'en
fonce dans tous lés souterrains. On se rempUt avec 
délices de la terreur qu'ils inspirent ; on délivre les 
prisonniers qui croyaient que ce tumulte leur an
nonçait la mort, et qu'on étonne en les embrassant ; 
•on brise leurs chaînes ; on les conduit vers la lu
mière, que quelques-uns, vieillis dans" les' cachots. 

avaient oubliée, et que leurs yeux ne peuvent sou
tenir ; on admire la pesanteur de leurs fers qu'on 
brise, qu'on arrache, que bientôt on porte autour 
d'eux, autour des brancards sur lesquels on promène 
ces infortunés dans les places publiques, dans les 
jardins ; on étale aux yeux d'une multitude étonnée 
ces instruments de gêne, des corselets de fer et autres 
moyens de torture, recherches d'une barbarie inven
tive. Les débris enlevés sous ces voûtes ténébreuses, 
verrous, ferrements, tout ce q^u'un premier effort 
peut arracher, devient tin trophee dans les mains qui 
l'ont saisi. , - . 

Les clefs des cachots, portées à l'Hotel-de-Ville 
pour preuve de cette heureuse' victoire, passent de 
mains, en mains dans celles d'un électeur connu pour 
avoir habité cet exécrable donjon. Ces souvenirs, ces 
contrastes redoublent l'allégresse publique, bientôt 
accrue par l'arrivée des vainqueurs et des drapeaux 
des Invalides et des Suisses, soustraits à la première 
fureur du peuple, et maintenant protégés contre lui 
par ceux qui les ont vaincus. 

C H A I I F O R T  ( 1 7 4 1 - 1 7 9 4 ) .  — (Tableaux 
historiques de la Révolution 
française, 1 7 9 0 . )  

GÉOGRAPHIE 

(LEÇON : L A  L O I R E . )  

LECTURE 
I. — Sur lés « levées » de la  Loire. 

L E S  « L E V É E S  » D E  LA L O I R E .  

On sait que sur la plus grande partie de  son cours, 
partout où elle n'est pas naturellement contenue par 
de hautes berges ou des collines, l a  Loire a été en
caissée entre des murailles de terre, des « levées i>, 
hautes de 4 à 7 mètres, qui réduisent l a  largeur de 
son lit à 400 ou 500 mètres. 

Ces digues, commencées sous Louis XIV et ter
minées sous Louis XVI, ont pour but de protéger 
contre les débordements du fleuve les- fertiles cam
pagnes qui le séparent des collines encadrant sa large 
vallée; mais elles se sont montrées bien souvent in-
sufflsantesj car les crues de la Loire sont formidables 
et rapides, et leurs flots tumultueux brisent alors 
tous les obstacles. 

On se souvient dés grandes inondations de 1856 et 
de 1866, qui causèrent tant de désastres ; mais les 
accidents sont encore assez fréquents et, cette année 
même une rupture de la digue de Saint-Florent a 
causé la ruine de nombreuses communes de Maine-
et-Loire. 

A B I C Y C L E T T E  S U R  L E S  « L E V É E S  » .  

La plupart de ces " levées " sont couronnées par  
des routes très bien entretenues et naturellement tout 
à fait planes, puisqu'elles suivent le profil du fleuve. 

Aussi constituent-elles le terrain le plus favorable 
qu'il soit possible dé. trouver pour la bicyclette : ce 
sont de véritables pistes où l'on atteint sans peine des 
vitesses très respectables. 

Passant alternativement d'une rive à l'autre, on 
pourrait se rendre de Blois jusqu'à Nantes sans pres
que jamais quitter ces merveilleuses « levées » ; mal
heureusement, leur tracé ne coïncide pas toujours 
avec la partie pittoresque de la vallée et l'on, est sou
vent obligé de les abandonner lorsqu'on ne voyage 
pas seulement pour « rouler ». 

L B  PANORAMA D E  B L O I S .  

Pour le moment, nous « roulons » avec délice sur 
la levée où nous avons débouché au  sortir ide Blois. 
De l'autre côté de la nappe bleue du fleuve, coupée 
de larges bancs de sable d'or, notre marche silen-

R. 1S97.  
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cieuse et rapide fait  se dérouler le gracieux panorama 
d e  Blois, profilant ses tours  et ses hauts  toits su r ' l a  
crête du  coteau, auquel succèdent bientôt les çentes 
Terdoyantes, ponctuées de villas entourées de Tignes, 
tandis que, sur  notre gauche, à. travers les peupliers 
qui soutiennent la digue, de courtes échappées nous 
laissent apercevoir le fertile Val  de Loire, étendant 
ses riches cultures maraîchères, ses-champs de me
lons et de citrouilles, jusqu'au pied de l'escarpement 
du  plateau de. Sologne, couronné p a r  l a  forêt  de 
Bussy. De loin .en loin, quelque fe rme s'est aventurée 
jusqu'à, s'appuyer contre le rempar t  protecteur, et i l  
semble que le moindre écart  de nos machines nous 
ferait  chevaucher sur  les tuiles rouges des toits af
fleurant le chemin. 

L o u i S  R O U S S E L E T .  — {Excursion de 
^ vacances. — Journal de la Jeu

nesse., 1897, — Hachette.) 

n .  — Une «Jescente dans  les ardoisières 
d'Angers. 

L E  11 PAYS N OIR  » .  

Bientôt nous quittons l a  verte et riante campagne 
e t  de la fenêtre de notre wagon, nous voyons défiler 
les sombres monticules qui couvrent entièrement ce 
qu'on appelle ici k «' pays noir », c'est-à-dire la r é 
gion des ardoisières. 

Ces collines élevées sont formées de débris d'ar
doises brutes, entassées l à  depuis des siècles. Trois 
mille ouvriers y sont encore constamment occupés 
dans les carrières à ciel ouvert bu souterraines. 

L a  visite de ces mines est t r è s .  intéressante, et  
pour  ceux qui seraient tentés de s'y arrêter ,  nous 
empruntons au  guidé de  la Loire de Joanne la-
courte description suivante ; 

DANS L E  « BASSIOOT » .  

« On descend dans les galeries (c'est l a  galerie de 
l 'Ermitage qui  est la plus visitée) au  moyen du  bas-
sicot et  des échelles. Le bassicot est une caisse en 
bois rectangulaire suspendue à u n  câble, et  dans la
quelle se montent, à l'aide d'un manège ou de l a  va
peur ,  du  fond de l'ardoisière jusqu'à l'orifice du  
puits principal d'extraction, les blocs ou les débris 
d'ardoises qui, chargés immédiatement su r  des tom
bereaux, sont conduits près des tue-vents ' où ils doi
vent être fendus et taillés. 

(I Toutes les fois qu'un bassicot plein monte, u n  
bassicot vide descend ; on peut  se placer sans crainte 
avec son guide dans ce dernier au  moment de son 
départ .  On descend alors doucement jusqu'à  l 'endroit 
de la mine où descendent les ouvriers, car u n  câble 
guide auprès d 'eux.  

L A  MINE.  

« On arrive sur  une sorte de terrasse établie a u -
dessus de la voûte d'une vaste excavation qui n 'a  pas  
moins de 40 mètres de profondeur ; au-dessous de 
soi, on a le vide, car  les planches de cette terrasse 
n 'ont  pour  point  d'appui que des pièces de bois pla
cées de distance en distance, pa r  une  de leurs extré
mités, dans la muraille. 

« A une profondeur qu'il est impossible d'appré
cier, étincellent de nombreux becs de gaz : d'autres 
lumières, des lampes portatives, se déplacent inces
samment ; une épaisse fumée,  produite pa r  les ex
plosions des mines, donne à toutes ces lueurs des 
teintes rougeâtres. 

<1 Si  l'on veut pénétrer plus 'avant, il f au t ,  arrivé à 
l'endroit où cesse la balustrade de la galerie ou t e r 
rasse que l'on a suivie, s'avancer sur une  simple 
planche, et, tournant le dos au  précipice ouvert au-
dessous de soi, descendre une  échelle solidement a t 
tachée à une  muraille verticale. De distance en dis
tance, on peut  se reposer sur  de petits paliers, où 
les ouvriers s'attendent mutuellement, qu'ils moatent  

1. A b r i s  i n c l i n é s .  

ou qu'ils descendent ; car ces échelles ne  peuven 
servir qu'à une seule personne à la fois.  » 

{Id.. ibid.) 

m ,  — Une pêche sur  le lac de Grand-Lieu. 

L ' E T I E R .  

. . .  Voici le hameau de ÏEtier, et  en même temps, 
nous voyons se dérouler à travers les arbres l ' im
mense miroir de plomb, aux reflets glauques, du  lac 
de Grandlieu. 

Alors j e  comprends : Etier signifie estuaire, émis
saire, et notre hameau marque le point d'où les eaux 
du  lac s'échappent pour  former  l'Acheneau qui les 
emporte, à la Loire. 

Bientôt on nous indique l 'auberge Jalin, renommée 
pour ses « déjeuners de poissons ». Ici nous sommes 
admirablement accueillis ; l'hôtesse se multiplie et se 
lamente de n'avoir pas été prévenue de l'arrivée d 'é
trangers de marque .  Elle nous annonce u n  « beurre  
blanc » et nous invite à suivre son mari  pour aller 
choisir avec lui le poisson que nous mangerons et 
qui est, paraît-il, encore dans le l ac .  

L E  LAC. 

Le pêcheur se lève, prend son filet sur  son épaule, 
et  nous le suivons. Longeant u n  petit bois, nous a t 
teignons ainsi la rive du lac .  Celui-ci n'est, à p r e 
mière vue qu'une vaste' plaine herbeuse, tant  est 
large la bordure de joncs qui l 'environne ; mais 
nous gravissons u n  ter t re  et voyons alors se d é 
rouler l'immense nappe dont la surface grise, immo
bile, se perd dans l'horizon embrumé. 

Long de 9 kilomètres, large de 7, ce bassin de 7 000 
hectares était, avant l a  réunion de la Savoie, le plus 
grand lac de France .  Mais i l  est peu profond, et  ses 
eaux reposent  sur  de perfides fonds de vase. 

Le pêcheur qui nous accompagne, nous raconte 
brièvement un drame récent qui a ému tout  le pays : 
deux jeunes gens, des Parisiens, venus pour  chasser 
le canard, et  engloutis, avec leur guide et leur ba r 
que, pa r  ces boues qui ne lâchent pas  la proie qu'el
les ont une fois saisie ; les corps des infortunés n'ont 
jamais été retrouvés.  « Cela ne serait pas arrivé, 
ajoute notre homme, si ces messieurs s'étaient fai t  
conduire pa r  u n  pêcheur ;  mais ils-avaient pris  u n  
terrien qui ne connaissait pas  le lac, et  dame ! il faut  
le connaître, notre lac, car il ne plaisante pas. 

« Les anciens racontent qu'il y avait une grande 
ville autrefois à cette place et u n  beau jour  elle a 
disparu tout  d 'un coup. Mais, conclut-il philosophi
quement, il y a longtemps de ça .  » 

L E S  POISSONS DU L A C .  

Avec tout  cela, notre déjeuner est toujours sous 
l 'eau, et  j e  le rappelle à- notre  guide qui semblait 
l 'oublier. 

I l  s'approche paisiblement d u  canal qui  sort du  
lac, attire à lui  une barque fermée, l'ouvre et y plon
geant son engin, le retire plein de  carpes, de brèmes 
de perches, parmi lesquelles nous n'avons qu'à choi
sir. Notre choix se porte sur  les perèhes, fort  belles, 
et  nous reprenons le chemin de l'auberge. 

Chemin faisant,  le pêcheur reprend ; « Quand on 
pense, monsieur, qu'il y a des gens qui complotent 
de nous enlever notre  lac et de le mettre à sec. Un 
si beau réservoir ! tout  plein de poissons ! Pour  en 
faire des champs, comme s'il n 'y  avait pas assez de 
terre autour de nous dont on ne  fai t  rien ! Tandis 
que d u  poisson on  n 'en trouve pas par tout .  Mais 
tout  ça, c'est des méchancetés de terriens qui nous 
jalousent 1 » 

A peine livrées à la cuisinière, les perches sont 
tailladées de trois ou quatre estafilades et lancées, 
encore pantelantes, dans une casserole où mijote le 
fameux « beurre blanc ». 

Après une copieuse omelette au lard,  nous savou
rons les perches ainsi saisies et formant  u n  plat fo r t  
délicat, surtout arrosé pa r  u n  excellent petit  vin 
blanc du crû. 

Repus et satisfaits, nous retirons nos imprécations 
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contre le pays des Chouans, qui a encore de braves 
gens et de bonnes choses. 

(Louis R O U S S E L E T .  — Excursion 
de vacances. — Journal de la 
Jeunesse, 1897. — Hdchette.) 

RÉCITATION 
La Loire. 

La Loire est donc une rivière . 
Arrosant un pays favorisé des cieux. 
Douce quand il lui plaît, quand il lui plaît si fîère 
Qu'à peine arrête-t-on son cours impétueux. 
Elle ravagerait mille nioissons fertiles. 
Engloutirait des bourgs, ferait flotter des villes. 

Détruirait tout en  une nuit ; 
Il ne  faudrait qu'une journée 
Pour lui voir entraîner le f ru i t  
De tout le labeur d'une année. 

Si, le long de ses bords, n'était une levée 
Qu'on entretient soigneusement. 

L A  F O N T A I N E .  

SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES 

(LEÇON : LA P L A N T E . )  

LECTURES 

I. — La plante est un être vivant. 

L E S  FONCTIONS D E S  PLANTES.  

La plante n'est pas une matière inerte. Elle n'a, il 
est vrai, ni  la faculté de locomotion, ni l'actif instinct 
de l'animal. Mais elle boit, elle mange, se développe, 
se reproduit et meurt comme l'animal. Tant qu'elle 
existe, la sève circule dans ses ramilles, comme le 
sang dans les veines de l'animal. Comme l'animal, 
elle respire et transpire. Elle à comme lui son temps 
d'hibernation et ses heures de sommeil. 

L E  SOIIMEIL D E S  P L A N T E S .  

Dans les soirs d'été, les prairies de trèfles ressemblent 
à de vastes dortoirs où chacune de ces gentilles légumi
neuses rapproche fort  soigneusement ses deux folioles 
latérales, puis replie au-dessus d'elles la feuille te r 
minale qui les recouvre comme une tente. A u  coucher 
du soleil, les folioles de la fève s'inclinent si sensi
blement que Pythagore les a crues vivantes, et, dans 
la pensée qu'elles avaient une âme, il défendit à ses 
disciples d'en manger comme il avait fait pour les 
animaux. 

La marguerite de nos champs s'endort à la fin de 
la journée comme une honnête villageoise et n'ouvre 
ses jolis yeux qu'aux rayons du matin. 

LES P L A N T E S  E T  L A  L H I I K H E .  

L a  lumière est également nécessaire aux plantes. 
Si elles en sont écartées, elles s'efforcent de la re 
trouver. On en peut compter un  grand nombre qui, 
par leurs diverses évolutions, suivent, comme Vhé
lianthe, du matin au soir, le cours du soleil. La 
pomme de terre, qui germe au fond d'une cave, étend 
sa tige vers le soupirail où apparaît la bienfaisante 
clarté. Dans les forêts on peut voir des rivalités, des 
compétitions cOmme dans nos 'foules d'ambitieux as
pirant à un emploi lucratif ou à quelque dignité; des 
arbustes et des arbres qui, au sein du taillis serré, 
s'élancent, s'allongent, s'étirent pour arriver plus vite 
que leurs voisins, et plus largement, si c'est possible, 
en grand air et au  soleil. 

L A  SENSIBILITE D E S  PLANTFÎS. 

Voici VeschschoUzia qui se ferme quand passe un  
nuage, et une quantité d'autres végétaux qui pour les 
gens de la campagne sont des baromètres plus viva-
ces et plus sûrs que ceux de nos opticiens. .Si les trè
fles replient tout à coup leurs folioles, il faut  s'at
tendre à un  orage ; si les fleurs des soucis et des lai-
terons ne s'ouvrent pas dès le matin, c'est u n  signe 
certain que la pluie tombera dans la journée. 

Voici le mimosa pudioa (sensitive) qui se resserre 
an moindre contact, qui se resserre aussi avec une 
crainte d'enfant aux premiers cahots d'une voiture, 
puis se dilate comme si elle réfléchissait qu'il n 'y  a 
nul danger en ce moment. 

Voici la dyonée qui, pa r  sa subite compression, 
capture les imprudents insectes attirés au fond de 
son caUoe par son miel. 

L A  JOIÈ  E T  L A  T R I S T E S S E  DES A R B R E S .  

Qui de nous ne s'est plu à écouter le doux susurre
ment des arbres quand leurs feuilles se balancent au 
souffle d'une brise printanière en une belle matinée, 
et qui de nous n'a entendu avec une douloureuse 
émotion leurs gémissements lorsque le vent d'hiver 
ou le vent d'orage courbe leurs cimes et leurs r a 
meaux ? N'y a-t-il pas en eux un  vrai sentiment de 
joie et d'espoir quand leurs branches reverdissent, 
quand les oiseaux reviennent chanter sous la feuillée, 
et un vrai sentiment de deuil et de crainte quand 
l'automne les dépouille e t  quand le froid arrête le 
cours de leur sève? 

X .  M A R M I E R .  — {Légendes des plantes 
et des oiseaux. — Hachette.) 

II. — Les plantes sont sensibles : anestbésie 
d'un oiseau, d'une souris, d'une grenouille e t  
d'une sensitive. 
Les agents que l'on emploie pour insensibiliser (ou 

anesthésier] l'homme et les animaujc sont Véther et le 
chloroforme. E h  bien ! chose singulière, les plantes, 
comme les animaux peuvent être anesthésiées, et tous 
les phénomènes s'observent absolument de la même 
manière. 

On place séparément sous différentes cloches de 
verre un  oiseau, une souris, une grenouille et une 
sensitive. On introduit au-dessous de chacune de ces 
cloches une éponge imbibée d'éther. L'influence anes-
thésique n e  tarde pas à se faire sentir : elle suit la 
gradation des êtres. 

C'est Voiseau, plus élevé en organisation, qui est le 
premier atteint ; il chancelle et il tombe insensible au 
bout de 4 à 5 minutes. 

C'est ensuite le tour de la souris-, après 10 minutes, 
on l'excite, on pince la patte ou la queue ; pas de 
mouvement. Elle est complètement insensible et ne 
réagit plus. 

La grenouille est paralysée plus t a rd ;  et vous la 
voyez retirée de dessous la cloche, devenue flasque et 
indifférente aux excitants extérieurs. 

Enfin la  sensitive reste la dernière. Ce n'est qu'au 
bout de 20 à 25 minutes que l'insensibilité commence 
à se manifester. Après une demi-heure environ, la 
sensitive est anesthésiée, et nous voyons que l'attou
chement des folioles n e  détermine plus leur abaisse
ment, tandis que la même excitation produit une con
traction immédiate des folioles sur une sensitive nor
male. , 

Quelque temps s'est écoulé, le moineau, le r a t  blanc 
et la grenouille anesthésiés retrouvent leur sensibi
lité et leur mouvement; bientôt i l  en sera de même 
pour notre sensitive ; elle cessera d'être sous l'influence 
de l'éther et reprendra sa sensibilité comme aupa
ravant. 

C L A U D E  B E R N A R D .  — {Leçons sur les 
phénom,ènes de la vie commune aux 
végétaux et aux animaux. — J.-B. 
Baillière, éditeur.) 



SUJETS D E  COMPOSITIONS 

DONNÉS 

DANS LES EXAMENS ET CONCOURS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

CERTIFICAT D'ÉTUDES PRIiVIAIRES 

I 
Orthographe  e t  É c r i t u r e ' .  

Une Jeune fille modèle. 
Elle savait u n  tas de choses : coudre, repasser, 

lire, écrire, compter, tenir le ménage, faire ses robes., 
faire le dîner. Qu'est-ce qu'elle ne  savait pas?  Avec 
cela, toujours occupée, mais toujours de bonne hu
meur, gale comme un  pinson, vive comme une alouet
t e ;  parlant toujours aussi doucement et aussi po 
liment aux pauvres gens qu'aux riches ; ne  riant 
pas d'eux quand ils étaient partis.; leur donnant 
de l'argent quand elle, en avait, et du pain quand elle 
n'avait pas d'argent. Elle ne disait de mal de per 
sonne, surtout des pauvres et des malheureux. Elle 
ne croyait jamais avoir plus d'esprit, que son voisin, 
quoiqu'elle en eût quarante fois davantage. Elle avait 
ce que l'argent et les beaux habits ne donnent pas, 
c'est le respect et l'amitié de tout le monde. 

ALFRED ASSOLANT. 

Calcul. 
1» Quelle serait la longueur d'une pile de bois de 

43 décastores à laquelle on donnerait 4 m. 1/2 de large 
et 4 m.  1 / 2  de hauteur?  — Rép. ; 3 1 ™ , 2 3 .  

1» On demande de partager 450 f r .  entre Louis, Char
les et Jules, de façon que Louis ait 2 fois autant que 
Charles qui aura à son tour 3 fois autant que Jules. 
— Rép. ; 2 7 0  f r . ;  1 3 5  f r ;  4 5  f r .  

Rédact ion.  
Quelle est votre qualité principale ? Gomment fai-

tes-vous pour la développer? 
Quel est votre plus grand défaut ? Comment faites-

vous pour le combattre ? 
(Voir le sujet traité dans la Partie scolaire.) 

Couture .  
Une couture rabattue et une bride. 

II 
Orthographe et Écriture-. 

De la  conversation. 
• Une des règles les plus importantes de la science 

des manières, c'est u n  silence presque absolu sur vous-
même. Donnez la comédie quelque jour  de parler de 

1. Chalon-Ville, filles, 6 juillet 1901. — Communiqué par 
M"« Bontemps, institutrice. 

2. Chagny (S.-ot-L.), juin 1901. — Communiqué par M"® Bon-
temps, institutrice. 

vous-même à des gens de connaissance, entretenez-les 
de vos souffrances, de vos plaisirs ou de vos affaires, 
vous verrez l'indifférence succédant à l'intérêt joué. 
Puis, l'ennui venu, si l'on ne  vous interrompt pas, on 
s'éloignera sous des prétextes habilement choisis. Mais 
voulez-vous grouper autour de vous les sympathies, 
passer pour une personne aimable, d'un commerce 
sûr, entretenez-les d'eux-mêmes, cherchez un  moyen 
de lès mettre en scène. Les fronts s'animeront, les 
bouches vous souriront et quand vous serez parti, 
chacun fera votre éloge parce que vous aurez su faire 
plaisir. BALZAC. 

Calcul. 
1° Une auge a 3™,25 de longueur, 0™,75 de largeur 

et 0'>',45 de profondeur. Elle se vide par un robinet 
qui laisse couler 12 litres pa r  minute. Elle se remplit 
par un autre qui donne 18 lit., 75 dans le même 
temps. 'Combien faudra-t-il  de temps pour la rem
plir en supposant qu'elle soit complètement vide et 
qu'on ouvre ensemble et en même temps les deux 
robinets? — Rép. : L I ' , 4 2 ™ , 3 0 ® .  

2" Qu'appelle-t-on en système métrique mesures ef
fectives ? Quelles sont les mesures effectives de lon
gueur ? E n  quoi sont-elles faites ? Quelle est leur 
forme ? 

Rédaction.  
Que savez-vous sur la commune du moyen âge et 

sur la commune d'aujourd'hui? 

Agricul ture.  
Les racines. Leur rôle dans la vie des plantes. 

Qu'appelle-t-on racines pivotantes? racines fascicu-
lées? Donnez des exemples. — Quelles sont les racines 
que l'on donne à manger aux animaux ? Comment 
les donne-t-on? 

Dessin.  
Dessiner le dos d'une enveloppe de carte de visite. 

(Doubler les dimensions du modèle). 

Couture.  
Rideau avec ourlé piqué. 

III 
Orthographe e t  Écr i tu re  ' .  

Utilité (le l'Iiistoire. 
C'est avec raison que l'histoire a toujours été r e 

gardée comme la lumière des temps, la dépositaire 
des événements, le témoin fidèle de la vérité, la 
source des bons conseils et de la prudence, la règle 

1. Canton de Tramayes (S.-et-L.), M juin i901. — Commu
niqué par Bontemps. 

N" i:;  e t  14. 
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de la conduite et des mœurs;  sans elle nous serions 
renfermés dans les bornes du siècle où nous vivons 
et du pays que nous habitons ; nous serions resserrés, 
dans le cercle étroit de nos connaissances particuliè
res et de nos propres réflexions; nous demeurerions 
toujours dans, une espèce d'enfance qui nous laisse
rait  étrangers à l'égard du reste de l'univers et dans 
une profonde ignorance de tout ce qui nous a précé
dés et de tout ce qui nous environne. 

Calcul. 
1» Un cultivateur vend 34 sacs de blé de 2 hecto

litres chacun à raison de 21 f r .  80 le quintal. Le mon
tant de sa récolte est de 1148 f r .  85. Dites quel est le 
poids de l'hectolitre du blé vendu. •—Rép. : 7 7 ' ' 8 , 4 9 9 .  

2" Un jardin rectangulaire de 87 mètres de largeur 
a été acheté 1227 f r . ,  à raison de 2 500 f r .  l'hectare. 
Quelle sera la dépense de la palissade si la construc
tion revient à 1 f r .  75 le mètre ? — Rép. : 5 0 1 ' , 9 5 .  

Rédaction.  
Quels sont les avantages de l'économie ? De quels 

défauts l'ouvrier doit-il particulièrement se garder 
pour éviter la misère ? Parlez des moyens qu'il faut  
employer pour se créer un  petit capital. 

Agricul ture .  
Quel sol convient le mieux à la. pomme de terre ? 

Comment plante-t-on la pomme de terre ? Quels soins 
faut-il donner aux pommes de terre avant et après la 
récolte ? 

IV 
Orthographe e t  Ecr i ture  ' .  

La géographie. 
J'ai enseigné autrefois la géographie à, de petits 

enfants. Je ne  leur parlais jamais sans émotion de 
la géographie de la France. Il m'était indifférent qu'ils 
n'en connussent pas les détails, j e  n'ai jamais grondé 
pour l'oubli d'un nom, j e  ne  permettais pas l'énumé-
ration des caps, des sous-préfectures; mais j e  tâchais 
que la figure de notre pays leur apparût avec des' 
traits précis et que le charme de sa rare beauté fû t  
senti par mes jeunes amis. Il faut  que l'écolier de 
France sache qu'entre tous les écoliers du monde il 
est né heureux et riche. I l  possède une large part  de 
l'immense Océan et de la Méditerranée ; toutes les 
teintes du ciel, les montagnes de granit et les molles 
collines, toutes les fleurs, tous les fruits-de la terre.  

Calcul. 
1° Un tonneau rempli aux 3/4 contient l 'hectolitre 

8 litres 5 décilitres. Combien pèse le vin que ren 
ferme ce tonneau quand il est plein : la densité de 
c e  v i n  e s t  d e  0 , 9 9 1  ? — R é p .  ; 1 4 3 ' ' e , 3 5 8 .  

2° Quelle elle la surface d'un champ rectangulaire 
de 420 mètres de contour et de 63''>,45 de largeur ? — 
Rép. : 9 3  a.,  9 8  ca.  

Rédact ion.  
Parmi les leçons de morale qu'on vous a faites à 

l'école, celle qui est relative à l'ivresse vous a part i
culièrement frappé.  Dites ce que vous en avez.re
tenu. 

Agricul ture .  
Du rôle de l'eau dans l'agriculture. Qu'entend-on 

par irrigation ? Quelles sont les récoltes qu'on doit 
irriguer ? 

Couture .  
Un ourlet piqué. — U n  sur je t .  — Une couture ra

battue. — La lettre P .  

1. Matour (S.-et-L.), 15 juin 1901. — Communiqué par 
M"' Bontemps. 

CONCOURS POUR L'OBTENTION DES 
BOURSES D'ENSEIGNEIVIENT PRIMAIRE 
SUPÉRIEUR'. 

Orthographe.  
Les sabotiers. 

Les sabotiers se sont installés au fond de la combe, 
près d'une lisière de forêt où un ruisseau chante clair 
comme une flûte. Toute la famille est là : le maître 
sabotier avec son fiis et son gendre, qui lui servent 
d'ouvriers, les apprentis, la/ vieille ménagère et les 
marmots qui pataugent dans les cressons du ruisseau. 
Sous les aulnes s'élève la loge de planches où couche 
la maisonnée ; non loin, les deux mulets qui ont 
amené l'attirail du campement ,sont attachés à des 
pieux et tirent leur longe pour donner çà, et là un  
coup de dent à l'herbe du fossé. 

L'automne dernier, la troupe était campée sur les 
hauts plateaux de la forêt ;  où ira-t-elle à l'automne 
prochain? Qui le sait? Le maître lui-même l'ignore. 
Tout dépendra des hasards et des chances de l'exploi
tation, car le sabotier est pareil à l'alouette des 
champs ; il n e  fait  pas deux fois son nid dans le 
même sillon. Il parcourt successivement tous les can
tons de la forêt, s'arrêtant là où une coupe va être 
exploitée et où il trouve à faire un bon marché. Il a 
bien là-bas, dans quelque village voisin, une maison 
au vieux mobilier poudreux, mais il ne l'habite guère 
que dans les mortes saisons, et ne s'y retire définiti
vement que pour dormir son dernier sommeil. 

Cette année, l'installation est à souhait. On se 
trouve à l'aise au fond de cette combe verte et pai
sible, à deux pas de la coupe où se dressent les a r 
bres achetés sur pied et marqués du  marteau de 
l'adjudicataire. Ce sont de beaux hêtres, dont les ra
mures grises se détachent nettement sur le ciel bleu 
d'avril. 

ANDRÉ THETJRET. 

EXPLICATIONS. — Combe ; espèce de cirque monta
gneux, particulier au Jura .  — Installé : préfixe in, 
dans, et stalle. Il y a, dans ce mot, l'idée de fixité: 
situation, résidence fixe, au moins pour un temps, 
indiquée par  la racine sta {stable, station, etc.). — 
Lisière : ce qui forme le bord d'une étoffe, dans le 
sens de la longueur; figurément, le bord, la limite 
d'un champ, d'un pays, d'un bois. — Chante clair 
comme une flûte : comparaison originale ; elle n'est, 
d'ailleurs, qu'à moitié juste;  le bruit d'un ruisseau 
ressemble très vaguement au son d'une flûte. — Les 
cressons du ruisseaux: détail exact; l'auteur connaît 
la nature, et il la peint avec beaucoup de vérité. — 
Maisonnée ; le suffixe ée indique souvent la capa
cité, la contenance {brouettée, charretée, etc.).—Les 
hauts plateaux : la forêt dont il est question ici, 
couvre des pentes et des sommets de montagnes. — 
Etait campée : avait établi son camp, planté, en quel
que sorte, sa tente, au lieu de se créer une demeure 
proprement dite ; les sabotiers dont nous parle M. 
A .  'Theuriet sont des nomades. — Les cantons de la 
forêt : canton indique là un  certain espace, une pe
tite région. — Poudreuse : couvert de poussière. 
Poudre est le doublet de poussière; poétiquement, le 
premier de ces substantifs s'emploie pour l 'autre :  

Puissé-je ,  de mes j e u x ,  y voir tomber l a  foudre, 
Voir t e s  maisons en  cendre e t  t e s  lauriers en poudre. . .  

(CoKNEiLLE, Horace.) 
Morte saison : saison de chômage, saison où, dans 

l'exercice de certaines professions, l'on travaille peu 
ou point. — Dormir son dernier sommeil : dormir 
est un  verbe intransitif; on ne  lui donne un  complé
ment direct que pa r  tolérance, dans l'expression qui 
vient d'être indiquée. — Adjudicataire : celui à qui 
est adjugée une entreprise commerciale, une com
mande. Adjuger signifie proprement, attribué à la 
suite d'un jugement, d'une décision prise selon ce r 
taines formes légales ou réglementaires. 

1. 1901, •Vienne; aspirants. 
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Composition française. 
La maison que j e  Toudraia habiter. 
Description de cette maison : sites, alentours, genre 

de vie que j 'y  mènerais. 
Si j e  ne puis réaliser mon rêve, de quoi me conten-

terai-j e 1 
(Voir le sujet traité dans la Partie scolaire.) 

Arithmétique. 
T h é o r i e .  — Réduire au même dénominateur les 

3 5 7 fractions et g et expliquer l'opération. — Quand 
convient-il de réduire les fractions au même déno
minateur? — Sur quel principe s'appuie-t-on pour 
faire cette réduction 'I 

Quand on ajoute le nombre 3 aux deux ternies de 
9 . 15 la fraction et de l'expression fractionnaire -gp' 1®® 

rend-on plus petites ou plus grandes ? Pourquoi ? 
P r o b l è m e .  •— On a une cuve à base rectangu

laire dont la longueur est 0®,63 et la largeur 0™,51. 
— On y a mis de l'eau de mer que l'on fait évaporer 
et dont on retire 4 lîg.,  600 de sel marin. On sait 
que 1 Kg. d'eau de mer contient 50 gr. de sel et que 
la densité de l'eau de mer est 1,025. — On demande 
quel est le volume de l'eau de mer et quelle est la 
hauteur de cette eau dans la cuvé? 

Solution. — Poids de l'eau de mer que contenait 
, i Kg. X_4 600 , la cuve ; 2 _ _  = ;  92 Kg.  Volume de cette 

1 dmq. X 92 _ 92000 dmq. _ 3680 dmq. 
' Ï;Ô25 ~ T Û ^  • 4Ï "T 

8 9  dmq., ̂ SGOS?  à moins d'un mmc. près. Hauteur 
1 ** j 1 •' "1®- X 3 680 decetteeaudanslaouve: r - r ;—^  = 2 dm., 79 ou 4 1 x 6 , 3 x 5 , 1  
0m,379  à moins d'un millimètre près. 

BREVET ÉLÉIWENTAIRE' 

I 

Orthographe.  

Sur la mort d'un ami. 
J'en avais un, la mort me l'a G té; elle l'a saisi au 

commencement de sa carrière, au moment où son 
amitié était devenue un besoin pressant pour mon 
cœur. Nous nous soutenions mutuellement dans les 
travaux pénibles de la guerre, nous couchions sous 
la même toile, et dans les circonstances malheureuses 
où nous sommes, l'endroit où nous vivions ensemble 
était pour nous une nouvelle patrie. La mort sem
blait nous épargner l'un pour l'autre ; elle épuisa 
miUe fois ses traits sur lui sans l'atteindre; mais c'é
tait pour me rendre sa perte plus sensible. Le tumulte 
des armes, l'enthousiasme qui s'empare de l'âme à 
l'aspect du danger, auraient peut-être empêché ses 
cris d'aller jusqu'à mon cœur; sa mort eût été utile 
à. son pays et funeste aux ennemis. 

Je  l'aurais moins regretté. Mais le perdre au mi
lieu des délices d'un quartier d'hiver, le voir expirer 
dans mes bras au moment où il paraissait regorger 
de santé, au moment oii notre liaison se resserrait 
encore dans le repos et la tranquillité ; ah ! j e  ne  m'en 
consolerai jamais ! Cependant sa mémoire ne vit plus 
que dans mon cœur; elle n'existe déjà, plus parmi 
ceux qui l'environnaient. La nature, indifférente de 
même au sort des individus, remet sa robe bril
lante du printemps et séparé  de toute sa beauté au
tour du cimetière où il repose : les arbres se cou
vrent de fleurs et entrelacent leurs branches; les 
oiseaux chantent sous le feuillage ; les mouches bour
donnent parmi les fleurs. 

X A V I E R  D E  M A I S T R E .  

1. Aspirantes, Paris, 1901.' 

E X P L I C A T I O N S .  — Ten avais un, la mort me Va 
été : cette simplicité de langage convient aux vérita
bles douleurs. — Carrière : chez les anciens, lieu ou 
se faisaient les courses de chars; par extension, es
pace parcouru : la carrière fournie par un cheval 
dans un  temps donné; durée comparée à un  espace 
que l'on parcoui-t :«  L'année à peine a fini sœ oarrîère » 
(Lamartine); la vie entière de l'homme : au commen
cement de sa carrière, au début de sa vie, en pleine 
jeunesse; partie de la vie employée à une certaine 
œuvre, à. i exercice d'un métier, d'une profession; la 
profession elle-même ; la carrière des armes. — 
Sous la même toile : sous la même tente ; dans cette 
figure,. on désigne la matière dont la chose est faite 
pour désigner la chose elle-même (sorte de métony
mie). — Elle épuisa mille fois ses traits : il y a ici 
une double image; la  mort est personnifiée (prosopo-
pée), et l'auteur la compare à un ennemi qui lance 
des traits (métaphore); ces traits, ce sont des flèches, 
des dards, toutes les armes que l'on projetait autre
fois soit avec la main, soit à l'aide d'un instrument 
comme l'arc, l'arbalète ou l a  fronde, soit à l'aide 
d'une machine, comme la baUste. Figurémént, on em
ploie le même mot pour désigner ce qui pénètre pro
fondément dans l'esprit comme une flèche, comme 
une arme très aiguë pénètre dans les chairs : les 
traits de la satire. — Enthousiasme : littéralement, 
ce qui est dans le souffle de Dieii ;. transports que 
les" anciens supposaient causés par une inspiration 
divine; par extension, tout transport, tout mouve
ment passionné qui excite à des actes extraordinai
res. — Regorger : littéralement, être empli jusqu'à 
la gorge. — Quartier d'hiver : autrefois, campement, 
résidence d'hiver d'une armée qui n'avait pas terminé 
ses .opérations ; avant la Révolution, les campagnes 
d'hiver étaient rares;  les guerres, en général, n 'a
vaient lieu effectivement que pendant la belle saison. 
— La nature... remet sa robe brillante, etc. : re 
marquer le contraste entre ces idées de gaîté, de ra
jeunissement et les idées de tristesse et de mort 
que l'auteur a précédemment exprimées. — Xavier 
de Maistré (1764-1852), écrivain distingué; auteur du 
Voyage autour de ma chambre, des Prisonniers du, 
Caucase, de la Jeune sibérienne, etc. 

Composition française. ' 
Faites un voyage autour de votre chambre, énu-

m é̂rez les divers objets à votre usage, et, d'après les 
enseignements de l'école, expliquez-en la provenance, 
et dites ce que vous savez de la manière dont ils ont 
été fabriqués. 

Arithmétique. 
T h é o r i e .  — Quel est le plus petit nombre qui, di

visé par 1 512 ou par 1 764, donne toujours pour reste 
237 ? — Vérifler. le résultat en faisant les deux divi
sions. 

Indications. —' Le nombre cherché est égal au 
p .  p. c. m. de 1512 et de 1 764, augmenté de 237; 
1512 = 23 X 33 X 7;  1764 = :  22 x 32 x 72; p. p .  c. 
m. = 2 3  X 3 3 X 7 ^  = 63 X 7 2  = 10584. Nombre cher
ché ; 10584 -F 237 = 1 0  821. 

P r o b l è m e .  — Un fabricant a vendu une. première 
fois 225 mètres de toile et 240 mètres de calicot pour 
1 098 francs. Une seconde fois, pour la même somme, 
il a vendu 180 mètres de toile et 375 mètres de cali
cot de même qualité. 

Trouver le prix du mètre de toile et du mètre de 
calicot. 

Solution^ — 225 = 32 x 52; 180 = 22 x 32 x 5 ;  
p. p .  c. m. de 225 et de 180 = 22 x 3 ^ x 5 2  = ( 2 x 3  
X 5)2 = 302 = 900; 225 = 1 8 0 =  — .  Si l'on 
vendait 4 fois 225 m. de toile -t- 4 fois 240 m. de ca
licot, c'est-à-dire 900 m. de toile -)- 960 m. de calicot, 
on aurait un  prix de vente total de 1098 f r .  x 4. En  
vendant 5 fois 180 m. de toile -f- 5 fois 375 m. de ca
licot ou, 900 m. de toile -f 1 875 m. de calicot, on au
rait 1098 x 5 .  Donc 1875 m. —960 m . :  915 m .  de 
calicot valent 1 098 f r ,  x 5 — 1098 x 4 1098 f r .  
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1098 f r .  
Prix d'ua mètre de calicot : —gjg— = l ' , 3 0 .  Prix 
de 240 m. de calicot : 1 ,̂20 X 240 = 288 f r .  Prix de 
225 m. de toile : 1 098 fr. — 288 f r .  = 810 f r .  Prix d'un 

„ 810 f r .  .i62 f r .  1 8 f r .  
mètre de toile : o n g — — z h —  = —E " ,o<J. 225 45 

Autre solution. •— Puisque le prix de vente total 
ne change pas quand on vend en moins 225 m. —180 m. 
= 45 m. de toile et en plus, 375 m. — 240 m. = 1 3 5  rn. 
de calicot, c'est que le prix de 45 m. de toile équi
vaut à celui de 135 m .  de calicot; 1 m. de calicot 

45 1 vaut donc ^ ce que vaut 1 m. de toile ; 240 m. 
240 m. 

135 3~ 
de calicot valent • = 80 m. de' toile. Prix de 

1 098 f r .  
305 

; = 3t,60. 225 m. + 80 m. = 305 m .  de toile : 

Prix d'un mètre de calicot ; — ^  = l',20. 

Vérification. — Prix de 225 m. de toile : 3 ,̂60 X 
225::= 810 f r ;  prix de250 m. de calicot : 1 ,̂20 X 240 = 
288 f r . ;  total : 810 f r .  + 2 8 8 =  1 098. Prix de 180 m. 
de toile : 3f,60 x 180 = 648 f r .  Prix de 375 m. de ca
licot ; lf,20 x 375 = 450 f r .  ; total : 648 + 450 f r .  = 
1098 fr .  

II 

Orthographe'. 

Autour d'un château. 

tiennent à la race noire) et, d'autre part, choléra 
(sens étymologique : flux de bile).-—Cette mélancolie 
profonde. Peut-être y eut-il beaucoup d'afl'ectation 
dans cette mélancolie. Dans ses œuvres,, d'une si 
belle facture. Chateaubriand met trop en évidence 
l'intérêt qu'il se porte à lui-même et le désir d'être 
plaint ou envié. -— Toute la poésie du siècle : bien 
qu'il n'ait guère écrit qu'en prose. Chateaubriand 
fu t  un  poète, dans l'acception la plus large de ce 
terme. La poésie, c'est, d'une manière générale, tout 
ce qui inspire ou traduit le sentiment du beau. Un 
écrivain peut donc s'élever au rang des poètes sans 
adopter les formes spéciales du langage versifié. Cha
teaubriand ouvrit à Lamartine, à Victor Hugo, à 
Musset, les voies de là poésie subjective. Subjectif 
veut dire qui a rapport au sujet pensant, au moi. La 
littérature subjective est celle qui révèle, qui confie 
au public les pensées intimes, les sentiments person
nels de l'auteur. Subjectif s'oppose à. objectif (qui a 
rapport à. l'objet, c'est-à-dire à tout ce qui est exté
rieur au sujet). — Orfèvres de notre prose : les écri
vains en prose qui ont travaillé leur style avec un  
art de ciseleurs, d'orfèvres. Beaucoup l'ont travaillé 
avec excès, : ils en sont venus à sacrifier plus ou 
moins le fond à la forme ; on qualifie de stylistes ces 
trop habiles «orfèvres» du langage. — Prose sortie 
tout entière du cerveau de l'auteur des a Mémoires 
d'outre-tombe » : l'harmonie de cette prose est par
faite; les phrases de Chateaubriand sont coupées, 
mesui'ées, rythmées ; il ne leur manque que la rime 
pour être assimilées à des vers. Elles sont, d'ailleurs, 
imagées et brillantes comme les constructions de la 
poésie lyrique. 

Je  me trouvais l'autre semaine à Dinan, et tout 
près du château de Combourg^, où fu t  élevé Chateau
briand. Je ne pus résister au désir de visiter cetie 
place, qui devait être chère à tous les lettrés du 
XIX® siècle, car l'enfant qui se promenait dans les 
couloirs de ce château breton - voici aujourd'hui cent 
ans — habituait dès lors son jeune cœur à cette mé
lancolie profonde et sa jeune imagination à cette rê
verie sauvage qui passèrent dans ses livres d'homme 
et dont toute la poésie du siècle fu t  bouleversée. 
Mais qui se, rappelle ces commencements de notre 
art moderne, même parmi les orfèvres les plus raffi
nés de notre prose contemporaine, prose sortie tout 
entière du cerveau de l'auteur des Mémoires d'outre-
tombe? E t  je  doute que beaucoup de mes confrères 
de la génération nouvelle aient, même par hasard, si
non par piété esthétique, suivi les chemins qui, à tra
vers les bois, mènent vers le vieux manoir. 

Les quatre tours s'élèvent massives et féodales, au 
milieu d'un parc verdoyant. Le château a été réparé 
ces dernières années, et une toiture en poivrière 
monte par-dessus les créneaux auxquels plus une 
pierre ne manque. Un perron tout neuf remplace le 
pont-levis d'autrefois, et, à, l'intérieur, les tapisseries 
des Gobelins garnissent les murs, les meubles pré
cieux emplissent les chambres. 11 faut,  pour retrouver 
le donjon où René a grandi, exécuter par la pensée 
un  travail tout contraire à celui que terminent il 
peine l'architecte, les maçons et les tapissiers. 

PAUL BOUROET. 

EXPLICATIONS. — Dinan, jolie ville du département 
des Côtes-du-Nord, située sur les bords de la Rance. 
— Combourg : ville du département d'Ille-et-Vilaine. 
— Mélancolie : littéralement, humeur noire; dispo
sition à la tristesse. Rapprocher, d'une part, Méla-
nésie (partie de l'Océanie dont les habitants appar-

Composition française. 

Une amie vous a invité'e à visiter sa chambre. Vous 
avez répondu à son invitation et vous décrivez rapi
dement le petit intérieur qui vous a charmée. 

(Voir le sujet traité dans la Partie scolaire.) 

Arithmétique. 

T h é o r i e .  — Démontrer que dans un produit de 
trois facteurs, on peut intervertir l'ordre des deux 
derniers sans changer la valeur du produit. 

P r o b l è m e .  — Les appointements d'un employé 
se composent d'un traitement fixe soumis à une re
tenue de 5 0/0, et d'une subvention vailable qui n'est 
pas soumise à retenue. Cette subvention a été l'année 

2 
dernière les ^'du traitement fixe total, c'est-à-dire non 5 
diminué de la retenue. 

Cet employé ayant reçu en tout la somme nette de 
4 320 francs, quel a été le chiffre nominal de son trai
tement fixe et le montant de la subvention? 

Solution. •— L'employé a reçu 100 • ' 1 0 0  
95 . 

son traitement fixe -)- = du même traitement (sous 

forme de subvention). 
95 , 2 19 8 
100 " ^ 5 "  20 " ^ 2 0 "  20" 

Traitement fixe : 4320t X 20 480f x 20 
27 

:160fx20=: 

3200t X 2  

1. Paris;  aspirantes, 1901. 
2 .  Donner l'orthograplio. 

3 2 0 0  f r .  Subvention : p de 3 200'' 5 y 
640f X 2 = 1 2 8 0  f r .  

Vérification : Retenue sur .3 200' = 0f,05 x 3200 
= 160 f r .  Traitement, moins la retenue : 3 200' — 160' 
= 3 040 f r .  ; 3 040' + i 280' = 4 3 3 0  f r .  


