
II

POUROUOI IL FAUT CONSERVER
LES RÉCITS HISTORIOUES

au Degré Moyen des cours primaires.

(En marge d'un trartail de conJérence.)

A propos de 1a refonte des programmes, on propose clans

'ccrtaines sphères, de supprimer l'Histoire de Belgique au
degré moyen. Faitcs valoir toutes les raisons cui militent en
faveur du maintien des rdcits historiques à ce degré.

Comme le programme officiel acrue] n'est ni impératif ni
frohibitif (il permet de retrancher et d'ajouter), donnez la
liste des récits que vous proposeriez, en les classant en deux
séries : a) Avant rgtq ; - b1 La guerre mondiale. (N.8. Pour
la z" série, indiquez chaque fois que possible les meilleures
sources où I'on peut puiser les récits.)

(Ecor.ns LTBRES nu HerNeur. Devoir pour la conférence
d'automne tgzr .) 

* 
* 

*

Cette conférence, donnée en octobre-novembre r92r, repre.
nait, dans sa première partie, les ârguments émis dans une
séance du Conseil de perfectionnement de I'Enseignement
normal et primaire de Belgique, en réponse à la proposition
dc la majorité de supprimer l'histoire de Belgique au degré
moyen des écoles primaires.

Elle fut publiée dans le < Bulletin des Ecoles primaires ",
le r.. août 1922, au moment où 1a majorité duConseil susdit
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yenait de renouveler sa proposition à IvI. le Nlinistre des

Sciences et des Arts, à I'occasion de la publication prochaine
du nouveau programme-type des écoles primaires.

L'article du ,< Bulletin des Ecoles primaires r suscita, daus

c1e nombreux iournaux catholiques de l3ruxelles et de pro-
vince, une vive campagne contre les visées du Conseil de

perfectionnement.
Voici le second article que " La Libre Belgique r publia.

le dimanche z7 août, sous le titre : < Finira-t-ott par ne pltLs

enseigner l'histoire nationale ? ,> :

Un professeur d'athénée nous adresse ces lignes, que noris

faisons ni)tres :

< Vous avez déjà annoncé que. clans le projet de nouvear.r

programme pour les écoles primaires, la majorité du conscrl
de perfectionnement cle I'enseignemeut normal et primaire
proposait la suppression dc I'histoirc de tselgique au deeré

moyen.
D'autre partt dans un article bibliograpl-ric1ue. vous avcz

signalé la conférence où le vaillant inspccteur provincial tle
I'enseignement libre du Hainaut, Il. Julien Melon. faisait
valoir avec élocluence, logiclue et patriotisme toutes les rai-
sons clui militent en faveur du maintien, au degré moyen,
des récits historiclucs qui chantent l'héroïsme cle nos aïeux.

Nous sommes très nombreux dans I'enseignement pri-
maire, moyen et univcrsitaire à espérer que NI. le ministre
Hubert se rendra aux raisons de Àl . Melon, un péclagogue cle

valeur, auquel M. Destrée rendait naguère encore un éclatant
hommage dans le socialiste . Journal de Charleroi r. Ar.r

lendemain d'une guerre qui a avir'é le sentiment national,
vouloir décréter rlue I'on retardera l'enscignement de I'his-
toire de Ftelgique dans les écoles primaires. parerit une
absurde gageure,

Parrtout. on clemande actuellement un renlorcement dc

I'enseignement de I'histoire nationale à l'école primaire. F.rr
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France, en particulier, n'est-ce pas le grard historien Ernest
I-avisse qui ciisait en r92o : ( Contez l'histoire cle France de
façon plus vivante et plus détaillée encore à nos petits enfants

des classes primaires ". Et de nombreuses voix de pédago-

flues omciels (et libres) lui firent écl.ro.

Le . Courrier de I'Escaut r, après avoir à son tour attiré
l'attention sur I'intéressar-rte étude de M. Me1on, aioute :

Lin détail typique :

Selon le projet sounis au rninistre, le programme du degré

moy'en primaire sera exempt d'histoire nationale. l-e degré supé-

rieur primaire u'aborelera cette histoire que pour la suivre iusque
Joseph II. Le reste sera lenvo\'é au 4" degré. Mais, en consé-

quence, les enfauts clui ne passeront pas Par le 4e deeré aborde-

ront leurs études mo1'ennes sans counaitre en entier l'histoire de

Bclgique !

Il est vrai aussi que ce1â permettra aux instituleurs primaires
socialistes de ne plus parler des hauts faits d'Albert Ie. à leurs

élèves avant le 4" degré.

11 ne faut faire à ces messieurs nulle peine mêrne légère.

Ahurissant, n'est-ce pas ? Nlais un fait aussi ahurissant et

clui montre de façon significative la pensée de clerrière la tête

de la maiorité des membres du conseil de perfectiorrrtemertt

de I'enseignement normal et primaire, c'est que dans le pro-

iet de nouveau programme et de règlement-type des écoles

normales, ils ont supprimé I'histoire des matières de 1'examen

d'admission cle l'école normale !

Peut-on mieux jeter le discréclit sur une brzrnche ci'ensei-

gllement ! Encore une fois, llous comptolls que M. le minis-
tre des sciences et des ar1s, clui est un historien et un patriote,

ne suivra pas les mauvais conseilleut's et aLlra l'énereie

nécessaire pour mettre ordre à tout cela. La Patrie lui en

saura gré I r
Le 3r août. Son Eminence le Cardinal Mercicr nous écri-

vait: ..le vous félicite de la campagne qlre vous menezpotlr
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clue notrc histoire nationale ne soit pas bannie cles écolcs
primaircs et je souhaite de p;rancl cæur clue vous remportiez
la victoire n.

Le résnltat: M. le Ministre des Sciences et des Arts d
ntaintenu l'histoire de Belgique au degré nloyen.

Jusqu'à l'âge de 8 à q ans, I'enfant vit en plein
rnerveilleux.

Son imagination a ses droits impér'ieux, que
I'éducateur doit s'ingénier' à satislàile.

Ayons soin, comme le réclame avec instance
l'école actuelle, de bien cultiver les sens de I'enfant,
mais en prenant garde cle dessécher, de stériliser sa

liche imagination.
D'autre part, nos enfants ne subissent déjà que

trop I'influence positive de lcul lelnps. Hvitons, en
essavant de faire trop tôt de I'enfant un être dc
calcul et de raisonr (< de I'obliger à brùlel la pre-
mière étape de la vie, de beaucoup la plus exquise r,.

Entretenons chez lui ce feu sacré du cæur-, ,, d'où
naissent les passions généreuses et lcs élans spon-
tanés >.

Bref, nous devons à nos entants les r'êres enchan-
teurs, les enthousiasmes téconds ; nous leur devons
de leul conter de belles histoires propres à berccr
leur imagination et à érnouvoir leur sensibilité.

Mais à partir de l'âge de 8 à g ans, si I'enfant
aime toujours avec la même lbrce qu'on satisfasse
son besoin imaginatif, d'un autre côté, il commence
à rnanifester un goût marqué pour les histoires
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merveilleuses qui sont vraies, qui I'initient pro-
gressivement à la connaissance de la r'éalité.

A nous de favoriser toutes ces dispositions natu-
relles de I'âme enfantine.

Pour atteindre ce but, rien de nrieux au degré
moyen -- période de transition - que de conserver
les récits anecdotiques ou épisodiques, les a récits
historiques ,,, les ,, histoires ) comûre disent sim-
plement nos en1-ants.

Ce sont toutes histoircs fabulcuses d'héroi'snrc
celles qr-re I'ai proposées dans ma conférence ,. Corr-
tez des histoires >r, mais ce sont de plus des histoires
nourrissdtlt l' esprit de réalités.

Et ce sont ,?os histoires à nous, ces histoires
fabuleuses d'héroïsme, ces histoires vraies, si belles
que le monde entier nous les enyie ! u Dorénavant,
quand on voudra ", a dit un grand écrivain... Quanrl
on voudl'a conter aux enfants de n'importe quel
pays du monde I'histoire présente ou passée d'un
peuple héroïque, on leur contera I'histoire de la
Belgique r.

Ces histoires ont été écrites - d'une plurne alerte
autant qu'émue - par nos meilleurs écrivains
nationaux.

Plus facîlement que les autres histoiles, e//c.r

feront yibrer les cæurs des petits lSelges, palce
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qu'elles chantcnl les qualités de la race, parce
c1u'elles cxaltent des senliments qu ils senlent sour-
dre au fond de leur ânze.

Elles éveillent et lortifient, non seulement lc sens
tttoral , mais aussi le sen.s palriotique; elles font
pénétrer dans les cctul's de saines et fortifiantes
leçons et contribuent dans une large mesurc àJaire
l'éducatiort ciuique des futurs citoyens.

Elles préparerû admit"ablenzent l'enseigrrcnrcnt
régulier de I'histoire nationale au degré supérieur :
elles éyeillent et excitent la curiosifd des enfants I
elles divisertt les dificulté.s en enseigryant - et de

Jaçon conzbien intére,çsante !- une partie du yocabu-

laire spécial nécessaire pour compl'endre les leçons
systématiques ultérieures, en posant d'avance de.ç

jalons ,< qui guiderottt l'e.sprit dans le classenrcnt et
la suite logique des /aits ".

Autre grand avantage : Si les maîtres, comme je
ne cesse de le leur recomnrander, prennent soin de
n'offrir aux enfants que des histoires simples, mais
détaillées et ufuantes, - aux hommes faits les syn-
thèses, aux enfants les histoires détaillées, a dit
Ernest l-avisse (après notre Gantrelle d'ailleurs),

- s'ils prennent soin de faire servir ces histoires
détaillées de thèmes pour les narrations orales tanr
réclamées dans nos conférences et inspections, s'ils
sont ces enthousiastes < animateurs d'âmes ) qu'on
est en droit d'attendre d'êducateurs belges parlant
à des petits Belges, s'ils raconlent clonc ces histoires
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avec cette chaleur, cette couleur et cette vie qui
permettent de frapper à toutes les portes de l'âme
enfantine, avec quel c(Eur et quel plaisir - et
avec c1r:el succès - nos enfants, émus, enchantés,
s'essayeront à les reproduire de vive voix, et ainsi
nos histoires, plus que toutes les autres histoires,
contribueront poul une grande part au degré
mo\.en à réalisel un des buts les plus importants
que doit poursuivre l'école actuelle : apprendre aux
enfants à parler', et à bien parler leur langue ma-
ternel I c .

Voilà en résumé les arguments que j'eus l'occa-
sion tle faire valoir - et je le fis avec toure I'ardeur
de quelclu'un qui a conscience de déf'endre une
grande cause - dans une assemblée où l'on émct-
tait le vcru de voir disparaître I'lristoire de l3elgique
du degré molren.

Et I'auteur de cette proposition voulut bien
reconnaître que je venais d'exposer mes iclées ( avec
conviction et rnême dans une lorme tr'ès littéraile ,r.

Mais, - ajouta-t-il, - 
( il ne faut pas se laisscr

influencer par des questiorts de sentimenl ,. Les
élèves du degré rroyen ne sont pas à n-rême d'étu-
dier /'histoire de l3elgique! parce qu'ils ne sont pas
capables d'abstraction, ils nc sont pas capables de
comprendre les mots abstraits que nécessite l'étude
de cette branche.



- .Ic vous parle de simples récits historiques,
pas plus difhciles à comprendre que les autres
< histoiles ) et vous feignez entendre < histoirc
svstématique et régulière >. Je nie d'ailleurc, - et
I'expérience est là pour confilmer mon dire - que
les élèr'es du degré mo)'en soient incapables de

comprendre, - après explication, naturcllement -les quelques rares mots abstraits. toujours ies
rnêmes, qui interviennent dans les récits. Mais
ouisque vous admettez d'aurre part que I'on ensci-
gne systématiquement I'histoire de Belgique en
5' année, clès la rentrée d'octobre, expliquez-moi
comment les élèves seront alors devenus tout à coup
capables de comprendre les mots abstlaits. Incapa-
bles d'abstraction au trimestre d'été, ils lc seront au
commencement du trirlestre d'automne : I'esprit
d'abstraction, probablement, leur sera tombé sur la
cervelle, pendant les vacances, a\rec les pluies bien-
f,4isantes de septerr-rble !

J e pallais < abstraction )), rrlon advcrsaire me
répondit " chronologie " I

- I-es enfants du degré rnoyen ne sont pas
capables des retours en auière que nécessite l'en-
seigner-nent de I'lristoire.

- 1'oujours I'enseignement cle /'Histoire, avec /'
€t un grand H, jetai-je dans le débat.

À{ais lui de continuer imperturbable :

- Iis ne savent pas saisir la notion du temps.

- 2l 
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Itoi-nrême, j'ai bien de la peine, à mon âge, à me
faire une idée de cc que c'est que rnille ans.

- Ce qui ne vous empêche nullernent de yolls
occuper de faits l-risroriques qui se sont dér.oulés il
v a quelque detrx ou trois millier-s d'années ! Mais
parlons de nos élèves : Encore une fois, le même
algument vaudrait égalernent pour les élèves de la
5u année. Mais la question n'est pas là. Il n'est pas
nécessaire que les enfants saisissent la notion clu
temps pour comprendre les simples r-écits histori-
ques que nous leur destinons. Qu'on les raconte
rians l'ordre chronologique, pour prêparer les voies,
les ,. cadres " à I'enseignement du degré supérieur :

voilà tout.
Et quelqu'un qui jusque là avait appuyé de signes

de tête afllrmatifs les idées de mon adversaire, d'in-
tervenir directement dans le débat :

- .Ie n'admets I'enscignement de l'histoir.e au
clegré moven - tlairr, si cette condition est rem-
plie, je I'admets même au degré inférieur- - clue
s'il se trouve dans le voisinage de l'école des ves-
t jses du passê que I'on pourra faire voir. aux
enfants : ruines d'un château fort, etc.

- N{ais, vous me lendez mes arguments singrr-
lièrement lenfbrcés ! m'erclamai-je. Sont-ce vos
vestiges du passé qui aideront jarnais à expliquer
les mots abstraits ou à faire sai-"ir la notion du
temps ? Que I'enseignemenr de l'histoire doive être
concl'et toutes les fois qu'il est possible, je ne le nie
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pas plus que vous, je le demande avec la même
force que vous ! Mais pour ies cas où I'on ne pos-
sède pas de ruines dans les environs, nous avous
de grandes gravures représentant les ruines par
vous visées. et nous avons. faites ou inspirées par
des historiens, des savants, des restittttions idéalc.s

de châteaux forts, abbayes, etc., restitutions idéalcs
bien autrement parlantes souvent, bien autrement
( propres à faire naître des visions évocatrices et cle

fortes in-rpressions " (Mtcuclnr) que les qr-relques

pans de murs que vous pouu'iez montrer sur place.
Et en fin de cornpte, de quels vestiges du passé

est-il nécessaile pour faire complendre et admirer
I'héroïsme d'un Charles Maltel, d'un Philippe
Van Artevelde, des communiers de Groeninghe ou
cle nos admirables paysans de r798 ?

Exigez, bien que ce soit peut-être un Fénelor-r
clui I'ait demandé le premier, - ne dit-on pas que
nous vivons en période d' < unior.r sacrée > actuel-
lement ? - exigez que I'enseignement soit pitto-
resqu,e , que le maître campe ses personnages e n.

pleine lurnière sous les yeux de I'enfant, qu'il lcs
fasse agir et parler, les fasse levivre, que le maître
en un mot s'anime et dramatise ses récits histori-
ques, ses " histoiles > et le but ne sera-t-il pas

atteint ?

Mes adversaires restèrent sur leurs positions... et
votre serviteur aussi.
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***
Mais une grande joie rn'était réservée I euelques

rrois après la réunion à laquelle je viens de faire
allusion, paraissait la traduction fr-ançaise siardem-
n-rent attendue du II" yolume de la pédagogia
.scientifiqtte ds f,{me MoNrnssoni. (r )

B1 ftf*e Montessori me donne raison !

La nouvelle contribution expérimentale que la
célèbre doctoresse italienne apporre à l'éduiation
cle l'intelligence concerne justement les enfants de
7 à ro ans.

D'après les expér-iences de M,n. Montessori, la
période de 7 à lo ans est pourles enfants celle < où
jaillit le phénomène sponrané d'abstraction, second
degrê de I'autoéducation avançant dans un progrès
indéfini,'.

Et pour ce qui esr de I'enseignement de I'histoir.e
aux enlants de 7 à lo ans, aux enfants du degré
n']oJ'en donc, écoutez M.. Montessor-ir le plus grand
génie pédagogique des temps modernes, relatant les
résultats merveilleux de ses expériences décisives.

Ouvrons son livre volumineux ouvr-age
de 472 pages - non pas au chapitre u Histoire r,
ce chapitre ne s'J' trouve pas - mais au chapitre :

I-ccture. Audition. Les liures pré.1érés.

(r) M'n" MoNressonr, Pédagogie Scientif que.
é1érttentaire. Paris, Librair.ie Larousse, t9zr.

Vol. II. Ëducatiott
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Cela vous intrigue ? Apprenez immédiatemenr
que pour M'" Montessori, comme poul'nos pères,

I'instruction ,, nécessaire , se limite à < lire, écrile
et compter >. Et c'est tout simplement en lisant à

ses gracieux bambini, pend.ant cel'taines classes de

dessin, des récits circonstanciés et vivanls, qu'elle
est parvenue à leur faire acquérir une connaissance
< étonnante " de I'histoire de leur pays.

Ùlais citons l'auteur (r) :

Les auditions. - < Lorsque I'enfant est avancé
dans les exercices d'interpr'étation (il s'agit de I'in-
terprétation par I'action de la lecture que I'enfant
vient de faire mentalement), la maîtresse peut com-
mencer à lire à haute voix. C'est ce que nous faisons
pcndant les heures de dessin.

La maîtresse qui lit doit être une artiste comme
diseuse, c'est pourquoi il serait nécessaire qu'elle
eût, outre une éducation artistique générale, une
éducation spéciale dans I'art de lile...

La maîtresse a ici, par la diction, un grand tra-
vail à accomplir.

Tandis que, dans le calme silencieux qui naît du
travail, les enfants sont occupés à dessiner, elle
pourra lire à haute voix... L'expérience nous a

montré qu'il est plus facile de se faire écouter des

enfants, quand ils sont occupés à un travail qui ne

dernande pas trop de concentration et qui n'est pas

soutenu par l'inspilation.

_ 2) 
-

Les lectures qui ont été faites furent rnultiples et
variées :

Fables, nouvelles, anecdotes, rorrrans, récits his-
toriques furent bien accueillis : les F'ables d'An-
dersen, quelgues nouvelles de Capuana, Cuore de

Amicis,. .. Fabiola, Tes Pronzessi Sposi, la Case de

l'oncle Tom, l'Education du Sauuage de l'Awyron
d'Irard, l'Histoire du Risorgimento italiano. "

Les livres préJérés. - u lin général, entendre
lire passionne beaucoup les enfants. Mais il selait
peut-être très intéressant de savoir quelles lectures

frent le pltts d'impression. Ce lurent l'Histoire du
Risorgitnento italianct et l'Education du Sauuage
de l'AvcJrron. Le fait mérite d'ôtre décrit avec

cluelques détails.
L'histoire clu Risorgimento ne semblait pas être

une histoire adaptée à l'enfance. Mais bien au con-
traire,l'æuvre de Pasquale de l-uca lui est aclaptée.

Liberatori furent êcrits pour éveiller I'amour de la
Patrie parmi les Italiens de la République Argen-
tine. Ce qui caractérise ce livre, ce sont les docu-
ments du temps reproduits en fac-simile, et attestant
l'authenticité des faits. Ce sont des ertraits de jour-
naux de l'époquc, des sentences de mort, des lettres
autographes de Pie IX, de Garibaldi. quelques
documents particuliers reproduits aussi en f'ac-

simile, avec une note des dépenses pour I'applica-
tion des coups de bâtons, cles estampes allégoriclues
affichêes sur les rrurs, à la veille des énreutes, des

(r) Pages 3r5 et suivantes.
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clépêchcs télégraphiqucs ; et reproduites en fac-

simile, des médailles commémoratives' des hymnes

patriotiques avec leur musique et clu'on peut jouer

au piano, tarriiis que les enfants ap;lrennent à lc:s

chantel et, enfirr, cle nombreuses illustrations.
Cette lecture dounnentée (itait si pas.sionnante

qtre les enfant.s recortstituaient le.s situalions ; ils
parlaient a'),ec anin'tcttiotz sur les dif/ërertts argu'
nrcnts, jugeant, disuûant, s'indi5;nant d'un édit du

roi de Naples, tenclant à tromper le peuple, i/.s

fréntissaient des injustices ct des perséudiotts, s'e?7-

thousiasmaient sur le.s héroismes et, utfin, voulaient
reproduire les g'rands épisode's de l'ltisloit'e. Ils sc

mettaient d'accord trois ott quatre prnt rcprésenter
ces épisodes dt,ec Ln1 sens vraintent dramaticlue !

Unc fillette apporta un cahier oir elic avait rccueilli
les h_\'mnes patrioticlucs italiens e t ceci occupa beau-

coup les enfants qui en apprirent plusieurs et les

chantèrent en chceut'.

Enfin. le Risorgintento italiano revivait datts ces

fertnes c(r-uî's, comme ii ne vit plus dans le cceur'

des adultes. Beaucottp d'enfartts écrivirent sponta-
nément letLrs intpressions, .jugeant le.s .faits d'tme

nntzièr e v r aintent o r i g' h nl c .

Puis, ils voulurent en garcler le sottvenir et

prièrent la maîtresse cle frxel les dates et les faits

principaux, que tous les enfants copièrent sur leurs

cahiers. Ils acquirent ainsi une connaissance éton'
nante de l' u ltisloire ,,.
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La lecture du livre de Luca ne fut une révéla-

tion ; pour en.seip;ner l'histctire aus enfants, il sufrit
da leur donner tme réalité vivante et doumentée ;...
il faut changer complèternent les textes des écoles.

Le.s enfants sont settsibles au vrai et att beau,
baaucottp pltts que ftou.s t't ce qui intportt cst da leur
mettre sous les yeux des cadres contplets tt vt'ais
Llui présentent sur le vif les làits et les situations,
dc.s tenryts. Cornme dc l-uca épris tl'arloLlr llolrr
ses frères lointains voulait, par une u?uyre de vérité
et d'antotu', les éveiller et les faile vivre parmi nous
clans I'atrnosphère italienne, il nous Jaudrait dcs

llersonnes également anintées du mênte iàlc qui
voulussent faire appel à l'âme des enJants, parce
que eur; aussi sont dcs.frères lointairts qui vicnnenl
d'une atttre patrie et qua nous dat,otts tiyeillcr ct
appeler à yivre parnzi nou,\...

Nous nous sommei fait unc idée fhntastiquc' sur'

lcs enfants en lcs reléguant clans uneespèce humainc
difïérente de la nôtre. Ils sont cependant nos en-

funts ; ils sorl plus purs que nous. L'amotr, lc
yrai, le beau les attirent viyeînenl et ils s'1' abandrn-
nent comme à dc réelles et actuelle.s nécessités de la
vie... " (r)

(t) D-"t 1" partie cle son ouvra{-le oir clle traire spécialenrent clu

dessin (p. 379 et suivantes), Mn'e N{onlessori reviert encore unc fois
sLtr l enseignement de I'histoire penclant certaines 1eçous de clessin,
à savoir les leçons oir les élèves reproduisent les {rgrtres géométri-
ques fcc tlue Mme Montessori appelle : le clessin cle copie) ou fi)nt
du dessin ciécoratif. Citons les passages qui nous intéressent :
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Mais pourquoi donc r,oudrait-on, dans certaines
sphères, supprimer les récits historiques au degr'é

rnoven ?

-u I-" à"-".in occupe l'enfant perdant des heures et des heures, cle

sorte que nous employons ce temps pour les lectures, et presque
toute 1'histoire est apprise durant ce reposant travail de copie or.r

de simple décoration, si favorable à la concentration de 1a pensée.

I-e dessin de copie ou le clessir décoratifinspiré directement des

choses vues. le choix des couleurs pour remplir des iigures géomé-
triques, pour en relever le centre ou I'un des côtés par de petits et

simples dessins, 1'acte rnécanitlue de délayer une couleur, de cl.roisir
et de comparer les encres diverses, I'action de tailler un cralon, cle

préparer une feuille de papier, de déterminer par des essais suc-
cessifs l'ouverture du compas, tout cela est un travail complexe rle

patience et d'exactitucle, mtis qui ne réclame pas une grande con-
centration intellectuelle ; c'est plus un lravail d application que
tl inspiratior, oir la f'aculté d'obserr.ation de chaque détail, en vue
d'une reproduction exâcte, ordonne et repose l'esprit plutôt qu'il
ne le rnet en mou\rement par Lro travail d'association et de créatiolr.
l,'être agissant est enchaîné par les mains plutirt que dominé par
l'esprit. toutefois 1'esprit est également tenu en éveil par ces occlr-
pations, clc telle sorte qu'il ne peut s'envoler vers le pals des

songes.

Ce sont là des heures paisibles, ori I'attention de l'enfant n'est
retenue clue partiellement. On ne peut mieux les comparer qu'à ces

réunions lamiliales autour du foler, pendant les longues soirées

d'hiver alors que les doip;ts sont occupés à des travau-x manuels
légers c1,ri ne demanclent pas d'intelligence. Chacun suit des )'eux
les flammes vacillantes et une douce béatitude envalrit peu à pcrt
les êtres. Mais tout le moude a f impression que le plaisir est

incomplet. C'est alors ie moment choisi pour le récit ou la lecture.
Pour nos enfants également, c'est le moment <ç d'entendre ,t des

lectures de tous genres.
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Vous I'avez senti, votre expérience vous I'a d'ail-
leurs prouvé : Impossibiliré de comprendre les
termes abstraits, impossibilité de saisir la notion du
temps, nécessité de vestiges du passé... prétextes
que tout cela !

La véritable raison alors ?

La vêritabie raison I Redernandez d'abord à notre
grand historien Godefroid l(urth ce qû,est 1,âtne
belge, et cette raison va vous sauter aux veux.

,, On m'a demanclé,r écrivait un iour le célèbre
fondateur de la critique historique en I3elgique,
(( on m'a demandê ce que c'est, à mon sens, que
l'âme belge.

-C'*t 
1r"t a",rt ces exercices qu ils ont entenclu lire des romaus

tels qlre les Fiancés de Manzoni, des livres de psl.chologie tels que
I'Education dtr Sauvage de I'Atteyron, d'Itarcl. ou des livres d,his_
toire nationale. Les enfants prenneDt un intérêt proloncl à cette
lecture ; chacun s occupe cn mêrne temps de son propre dessin et
des faits qu'il entend décrire; i1 semble généralement qu,ils trouvenr
clans une occupation l'énergie pour perfectiorlner 1'autre. L,attentioll
domée mécaniqlremenr au dessin empêche I'esprit de se perdre
dans la rêverie fantasqlre et le rend capable d'absorber complète-
rnent la lecture. I)'autre part, le plaisir qui pé[ètre peu à peu l,àme
par la lecture semble donner une nouvelle énergie à la main et à
l'cei1 : les lignes devicnnent très exacres, Ie coloris d.es formes se
ra1fine.

Puis, cluand I'intérêt de la lecture a attejnt son point cLrlminant
<i'intensité, colrû-lencent, de Ia part des enfants, les observations,
les e-xclamations, 1es enthousiasmes, les discussions qui animent et
égaient 1e travail sans f interrompre. Mais il est arrivé aussi quei-
quefois que le dessin a été abanclonné par tous pour improviser
une scène de comédie et représenter spontanément un fàit histori-
que qui avait touché le cceur... >>
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Voici ma rêponse ) cette question :

Me piaçant dans l'hypothèse de ceux qui la

posent, et adrnettant clue les traits les plus frêquem-
ment observés parmi les individus d'une nation
constituent l'âme collective de celle-ci, je dirai quel
est le plus caractéristique et le plus certain de tous
ceux que I'ai constatés.

Vive le Chlist clui airle les F lancs !

Cette parole sublime insclite par rrn grand poète
inconnu en tête de la Loi Salique, c'est le premier'
cri pal lequel l'âne belge s'est aflirnrée dans I'his-
toire.

Flt ce cri, toute la nation n'a cessé de le répéter
apr'ès lui, le transmettant cle siècle en siècle comnre
le rnot d'ordre cle la civilisation.

Il a été la clevise cle Clovis et de Charlemagnc,
ces der-lx puissants, qui ont forgé l'épée franque -c'est-à-dire l'épée belge - et qui ont fait de noti"e
peuple, au seuil du r-nonde rnoclerne. le bon sergent
cle Jêsus-Christ.

C'est poul le Cl-rlist, c'est pour la foi catholiclue
que nos ancêtres se sont levés à chaque génêr'ation.

C'est le soulïe généreux de leur foi qui a fait le
superbe élan cles Croisades. (l'est lui clui rr mis sur
les lèvres dr,r plus grand de nos héros cette parole
nagnanime, nouvelle formule du pacte de l'âme
belge avec le Roi de gloire : ,, .Ie ne veux pas porter
Lrne couronne de loi où lc Sauveur a porté une
colllonne d'épines ,.
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L,es Croisacles sont it\-ant tout une uluvre belge.

Nous y sommes allés les prerniels avec Goclefroid
de Rouiilon ; nous v solrrlnes restés les delniers
avec Charles-Quint ct don Juan d'Autriche.

Dans toutes les grandes occasions, c'est un des
nôtres quc I'Europe a phcé là-bas, à .Iérusalern ou
à Constantinople, au poste de clanger et cl'l-ionneur.
Et de tout le sang cl-rrétien qui a coulé dans les
guerres saintes, sur les champs cle bataille d'Asie et
d'Afrique, c'esr nous qui pouvons levendiquer le

flot le plus abondant.
Faiadins c1e la loi catholitlue, nous ne I'avons

pas servie seulement ar,'ec l'êpée : nous I'avons
conservée pure et intacte au cours des siècles, sans
pertnettre à aucune hérésie cl'cn souiller le r.ir-ginal
éclat. De toutes les sectes qui ont troublé et alfligé
i'Élglise, aucune n'a vu le iour sur notre.sol, ia
seule clui pourrait se t-éclamer de notrc nc,n, si
elle avait vécu, c'est cclle cles Stévenistes,, et elle
consistait à voutroir être... plus catholique que lc
pape !

Aucun pctiple n'a glolifié .l ésus-Christ comme
nous l'avons glorifié, en créant cette solennité de la
F ète-Dieu que I'Eglise a faite sienne,, ct qui, depuis
bientôt sept siècles, promène tous les ans, à trâvers
les villes et les campa€Jnes, le coltèse trion-rphal de
IEucharistie.

Notre devise nationale pourrait être celle de la
ville de Malines : In frde constans. Notre soi fut de
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tout temps le boulevarcl du catholicisme cltrns le
monde.

Nous I'avons défenclu au prix de notre sang
contre tous ses ennemis : contre le despotisme des

rois, contre I'hérésie, contre la franc-maçonnerie.
Poul lui rester lldèles, nous nous sommes sépa-

rés au xvre siècle, cle nos frères iroilandais, qui
avaient identifié le culte clcs libertés nationales avec
le protestantisme.

Pour lui rester' fic1èles, nous nous somlnes sou-
levés, au xvttt" siècle, contre le gouvernement dcs
Habsbourg, que nous aimions.

Pour lui rester ficlèles. nous avons détruit, cn
r83o,, le ro\raume des Pa-r's-l3as, qui faisait de nous
plesque unc glandc nation.

Car, par'-dcssus tout, plus que nos libertés, plus
que nos princes, plus que nos grandeurs nationales,
nous aimions la loi catholique, qui était l'âme c1e

notre rime.
Cette ân-re catholique clu peuple belge, elle pal-

pitait clans la poitrine de ces hér'oïques paysans
dont nous avons célébré I'anniversaire en r89c1, ct
dont les premiers se levèrent avec ce mot d'ordre
sublime : n Il y va de la foi ! ,

Elle rel'ivait non moins généreuse, non rnoins
ardente, dans ces fbules c1ui, en r879, relevant le
déli que Ia loge maçonnique venait de nous jeter.
firent jaillir du sol, comltle par un coup de baguette
rnagique,la splendide elTlorescence des écoles catho-
Iiques.
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C'est elle encore qui, en r 1198, rendait témoi-

gnage à.1ésus-Christ dans les rues de Bruxelles,
prrr cette procession eucharistique qui a fait dire au
cardinal Vannutelli : < I-a l3elgique esr le seul pays
du moncle où un pareil spectacle soit possible >.

La raison du projet de suppression des récits
l-ristoriques au degré lro-\ren, vous I'avez clevinêe à
présent : on voudlait, en nos enfants, étouffer
l'âme belge !

Nos adversaires n'ignor.ent point I'excessir,,e
r-éceptivité, la grande irnpressionnabilité des entants
de B à ro ans, de,, ces rirnes ouvertes et çrur.es, qui
réfléchissent la iumière clivine )), comnle l'a si bien
rlit Mrnc Montessori (r) ; ils savent, comnle I'afËr_
rnait avec force un cles grancls penseurs clu -rtx" siè-
cle,.l oseph de NIaistre, (( que l'homme moral est
fblrné à ro ans '.

Ils savent tout cela et ils se tlisent : Cornrnent ?

F-aire voir à ces enfants Je passé cle notre pa-vs dans
sa couleul r,raie I Exciter cirez eur, par cles récits
détaillês, I'aclnriration, I'entlrousiasme passionné
pour des héros qui couraient ii Ia mort et à I'im-
rrortalité au cli de : Dieu et Patrie ! Et leur
inspiler, pal le fait rnôme, un ardenr désir cle les
imiter I Mais, périsse le Patr-iotisme, si I'enscignc-
ment de l'l-ristoire doit en rrême temps sauvegarcler
la foi des enfants et gagner. cles âmes au Christ I

1,1 It, p-,r.
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Dors-tu content, Voitaire, et ton hicJeux sourire
Voltige-t-il encor sur tes os décharnés ?

Nos pédagogues atteints de la phobie du catholi-
cisme se sont d'ailleurs dérnasqués à nouveau dans
leurs écrits concernant Ia guelre moncliale.

N'a-t-il pas iallu, à maints auteurs de livres de
lecture et autres pr-rblications scolaires sur la grande
épopée. n'a-t-il pas fallu leur rappeler quc Gabrielle
Petit avait existé ?

Et combien d'autres n'ont publié, à propos clc

notre grande héroine nationale, qu'une l-ristoire
tronquée, déforrnée, altérée, {aussée, taisant le prin-
cipe de son action'' taisant le principe de son calme
ct de son courage a\ ses clerniers morrents, faisant
en Lrn mot la conspiration du silence autour de sa

devise : Chrétienne et patriote en tout, et jusqu'ar-r

bout !

Comme le cerl altéré aspile à la soulce, ainsi
l'âme belge asçrire à toi, ô rnon Dieu ! (lette àme
belge ,, 1'rous ne pernlettrons pas qu'on 1'étouffe !

Iit dussé-je déchtrînel ei nouveau contte nroi tou-
tes les colères, je répète, pour finir, ce que nra
grand'mère maternelle, autrefbis, chantait sous les
voûtes cle Saint-Bilvon, avec cette mâle ênelgie des
filles de \ran At'tevelde : Neen,

Zij zu.l)en haar rriet hebbc'n
De schoone ziel van 't hincl I

Non. ils ne I'nuront pas, la bellc âme de nos
en lants !
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