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SOMMAlRE ANALlTIQUE 

1. - De c~ux ' qui Ci~en,t les eC~leSiastiques~ devant les tribunaux 
lalques. [Motu pj'op1'io de S, S, PrE X; du 9 octi 19B.) (Texte latinet 
trad uction francaise.) . 

Toute personne privee qui, sans aucune permission du pouvoir ecclesias· 
tique, cite et force a comparaitre un ecclesiastique devant les tribunaux 
lalques encourt l'excomm,unicat\(}n rata: flente"tftia: specialement reservee 
au Pontile romain '; '673-674. 

. .' . .' 
II. - Debats parlementa1res. La neutralite 8colaire devant Ia 

Chambre. (Journal Ofliciel du 18 nov. :1.9:1.1.) . 
l' Diseours de M •. Groussau. - Anci,en a,d ver,sllir.e de Ill, neutralite, 

M. Viviani Ii!- defend o[(jeiellement dans son rapport, a une epoque OU elle 
existe de moins en moins.I1 n'y a pas, chez lei instituteurs, qUll des« actes 
d'esprits excessifs " et des « ecarts individuels "; it Y a une « mentalite " 
qui se traduit par ' une (, attitude agressive " a I'egard des families catho· 
liques. Responsabilite de la Chambre, qui, Ie 20 fevrier 1911, declarait 
qu'en maintenant dans leurs ecoles l'emploi des Iivres condamnes par les 
ev6ques,' les instituteul's agissaient « conformement a l'esprit republieain 
et lalque n. Changements apportes a la neutralite depuis 1882. A cette 
epoque, on admettait la responsabilite <Ie l'homme envers Dieu; aujour· 
d'hul, 1\1. Steeg proclame que l'ecole prima ire publique est « l'ecole sans 
Dieu ». Or, « ecole sans Dieu " entraine « morale sans Dieu ", Iaquelle 
n'existe pas et n'a pas encore ete trouvee. On n'a, d'ailleurs, pas Ie droit 
de l'imposer aux families catholiques auxqueJles on a promis une educa· 
tion fondee sur les devoirs envers Dieu. Pal'ce que la neutralite est violee 
ou qu'eIJe est impossible, la paix scolaire est prolondement troublee. 'Vagi· 
tation parmi les catboliques a eu un caractere exclusivement « religieux " 
et si les eveques ont parle, c'est que certains hommes se sel'vaient de I'ecole 
pour diriger des attaques contre Dieu, contre la religion et contre l'Eglise : 
675-688. . 

_, 2' Reponse de M. Viviani, rapporteur. - M. Groussau interprete it 
contre-sens Ie dtianit ,de i882 quand it affirme que Jules Ferry a'Voulu 
que Ill, mdtale a l'eeole hit fondee sur la connaissance de Dieu. Si Ferry, 
en elfet, a indique que la. « neulra[ite spiritualiste » !fevait contenir un 
« minimum d'enseignement religieux », c'est parce qu'alors l'immense 
majorite du corps llDseignant appartenait aux doctrines spiritualistes, mais 
Ferry etait lui-meme favorable a la « morale independantt' », et Ie P. de 
La Briere a raison de dire, cont1'e M. Groussau, que les maitres actuels du 
pouvoir sont les " continuateul's authentiques de Jules Ferry". Si 
1\1. Groussau attaque I'ecole lalque, c'est surtout parce qu'i1 voudrait que 
l'Eglise prepare pour les revanches ' qu'elle escompte des soldats mieux 
armes. Aussi les republicains, sans desert-er I'etude des questions econo
miques et sociales. doivent o3 tre prets II de!enllre l'ecole Jalque: 688-694. 

3' Reponse de M. Steeg, ministre de I'Instruction pUblique. - Le 
desir de M. Viviani a ate prevenu.' puisque deux projets de loi viennent 
d'ehre deposes, dont I'l)n a pour objet d'ass'urer Ill, frequenta tion de l'ecole 
primait'e publique, et I'autre d'organiser un controle plus e!licace de I'en· 
seignement prive: 69!l·695, • 

ISu;l. tlu somma; .. cI la p. 3 de fa couv.rlur.,\ 

Deac1dl1led 



MOTU ·PROPRIO 

Oe trahentihus cfericos ad trihunaliajudicum faicorum. 

Quantavis diligentia adhibeatur in condenclis legibus, srepe 
non Hcet dubitationem prrecaveri omnem, qure deinceps ex 
.earum callida interpretatione queat exsistere. Aliquando autem 
jurisperitot'um, qui ad rimandam naluram vimque legis acces
serint, tam divel'sre inter se sunt sen1entire" ut quid sit lege 
constitutum non aliter constare nisi per authenticam eleclara-
tionem possit. , 
. Tel quoel videmus contigisse, postquam Conslitutio Apostolic(l3 

Sedis promulgala est, qua Censurre latre sen len lire limi tantur. 
Etenim inter scriptores qui in eam Conslitulionem commen
taria confecerunt magna or1a est de ipsius Capite VII contro
versia, utrum verbo cogentes legislalores personreque publicre 
tanlummodo, an etiam homines privati sign.ificentur, qui 
judicem laicum, ad eam provocando actionemve instituendo, 
cogant ut ad suum tribunal clericum trahat. 

Quid valeret quidem hoc Caput, semel atque ilerum Congre-

De ceux qUI citent fes ecc!esiastiques 

devant fes trihunaux fi:rlques. 

Quelque soin qu'on apporte it la redaction des lois, on ne saurait 
toujours preveuir tous les dontes qui, dans la suite, peuvent surgir 
d'une !labile interpretation. II arrive meme que les juristes, apres 
avoir scrute Ie caractere et la portee d'une loi, different tellement 
d'avis entre eux, qu'il est impossible de fixer autrement que par une 
declaration authentique ce qui a ete regie par cette loi. 

C'est Ie cas qui s'est presente apres la promulgation de la Constitu
tion Apostolic(l3 Sedis, limitant les censures latm sententim. En etTet, 
une grave controverse divise les commenLateurs de cette Constitution; 
elle a trait au ch"pitre VII: Ie terme cogentes designe-t-il seulement 
les legislateurs et personnages publics, ou aussi les lJersonnes privees 
qui, par plainte ou action, (orcent Ie juge laique it citer un clerc it son 
ttribunal? 

Le sens -de ce chapitre a ete sou vent determine par la Congregation 
QUEST. ACT. - T. CX!. N' 22 .25 NOVEMBRE 1911 



674 MOTU PROPRIO DE S. S. PIE X (9 OCT. 19B) 

ga lio Sancti Officii declaravil. - Nunc vero in hac temporum 
iniquitate, cum ecclesiasticce immunitaLis adeo nulla solet 
haberi ratio ut non modo Clerici et Presbyteri, sed Episcopi 
etiam ipsique S. R. E. Cardinales in judicium laicorum dedu
cantuI', omnino res postulat a Nobis ut quos a tam sacrilegn 
facinore non cl eLerret culpce grav ilas, eosdem pam m severitaLe 
in offi cio conLineamus. Itaque hoc Nos Mo tu Proprio sLatuimus 
atque edicimus: quicumque privatorum, laici sacrive ol'dinis, 
mares femina've, personas quasvis ecclesias[icas, sive in crimi
nali causa sive in civili, nullo potesta tis eccles iasticce permissu, 
ad tribunallaicorum vocent, ibique adesse pub lice compellant, 
eos etiam omnes in Excommunicationem latce sententice speciali 
modo romano PonLiOci reservatam incurrere. 

Quod auLem Ilis liLteris sancituin est, firmum ratumque esse 
volumus, contrariis quibusvis non obstantibus . 

Datum [{omm, apud S. Pet rum, die IX mensis Octobris MCMXI, 
Pontificatlls NosLri anna nono. 

PIUS PP. x.. 

du Saint-Office. Cependant, en ces temps d'iniquite ou ron a tellement 
coutume de ne ten ir a ll cun ("om pte de l'immunite ecclesiastique qu'on 
voit non seule'l ent des cleres et des pretres, mais encore des I;v~qnes. 
et m~me des cardinanx de [a sainte Eglise romaine traines devant les 
tribunaux la"ir[lJPS, Nons sommes dans l'absolne necessite de retenir 
dans Ie devoir pnr la severite des sanctions ceux qll,e la gravite de la 
faute ne detollme pa~ d'un crime aussi sacrilege. 

C'est ponrqlloi, de No tre propre mouvement, Nons statuons et edic
tons ce qui sn it : 

Tonte personne privee, laique on ecclesiastique, homme ou femme, 
qui cite r t force il comparaitre, sans aucune permission du pouvoir 
ecclesiastiqne, n' irn porte quelle personne ecclesiastiqne devant les tri
bnnaux In 'iqnes, soit au civil, soit au criminel, encourt ['excommuni
cation latw I'ententiw speciaipment reservee au Pontife romain. 

Nous voulon,; que ce qui est etabli par la presente lettre soit arr~te· 
et valab le, nonobstant toutes choses contraires . 

Donne il Home, pres Saint-Pierre, Ie 9 octobre i9B, la neuvieme 
annee de Notre Ponti.ficat. 

PIE X, PAPE. 



D£BA TS PARLEMENTAIRES 

LA NEUTRALITE SCOLAIRE 

La Chambre des, deputes a procilde a la discussion gimel'ale du budget de 
l'Instr;uction publique dans sa seance du matin du 17 nov. 191.1. Ai. Groussau, 
une {" is de plus, a fait entendre les justes revelldication des catholiques 
demand an t Ie respect de leurs convictions religieuses dans I'enseignement donne 
a leurs en lants Pd l" les inst ituteurs publics . Nous reproduisons ci ·apres son discours 
et les reponses qUI lui furent faites par M~l. Viviani, rapporteur, et Steeg, 
ministre de l'Instruction publique (J. 0., i8 nov. i9H) : 

DISCOURS DE M. GROUSSAU 

M. Groussau. - Messieurs, Ie rapport de M. Viviani sur Ie budget 
de l'IllstrucLion publique et Ie discours du ministre, M. Steeg, au 
Congres de la Lime de l'Enseignement me determinent it presenter en 
ce moment quelques, observations. Je n'ai garde d'oublier que I'heure 
n 'est pas venue, ou revenue, de traiter dans son ampleur la question 
8colaire si passionnante et si grave . Mais il est des affirmations et des 
declarations qu'on ne peut laisser passer sans protestat ion . Je suis donc 
a la tribune pour remplir ce que je tiens pour un devoir, et comme 
j e n'ignore pas que mes idees ne sont pas celles de la majorite de la 
Chambre, j'eprouve quelque emoi ; car, ce que je voudrais, I"e n'est pas 
seulemBut protester, mni s aussi essayer de conva incre. (Applaudisse
ments.) Auss i, ne YOUS etonnez pas que je demande une grande bien
veilJ.,nce aux co li egnes, de ganclle comme de droite, auxquels f ai 
l'llonneur de m'adresser avec nne ardente sincerite. ('Pres bien I 'P1"eS 

bie;:. iaUChe. - On vous ~ toujours ecoute avec plaisi!' et interet. 
M. Groussau. - Quand M. Viviaui a accepte de faire Ie rapport 

sur l' Instruction publique, j'avoue que je me su is promi.; de lire avec 
un intefllt tuut particulier ce qu'il nollS dirait de la neuLrali te scolaire, 
car je crois que personne ne l'avait malmenee comme lui. Personne ne 
l'avait attaquee, condamnee, fietrie, autant que M. Viviani. Eh bien, il 
en parle it pe l1 pres comme M. Buisson ou ~l. Poincare. (Sow"ires.) Je 
fie Pl tiS m'empecher - je I'en ai du reste prevenu, car je tlelJ S, quand 
je fais une citation importante d'un de mes collegues, a l'en aviser par 
avance - de mettre en para lie Ie l'homme prive, Ie journali:;te, qui 
maltt"aitait naguere la nentralite, ct Ie rapporteur qui la defend 
aujourd'hui. 

Voici ce qu'ecrivait NI. Viviani. J'ai copie moi-meme dans l'Huma
niti dll 4 octobre i904 les dec larations suivantes : « E t la neutrali te! 
E lle est, elle rut toujours un mensonge. Certes, elle fut pellt-etre un 
mensonge necessaire .. 0 • • » - j'avoue, au moment Oll nOllS al lons par
ler de la morale a l'ecole, que Ie mensonge necessaire est une notion 
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que je crois au moins contestable (Sourires) - « ..... un mensonge' 
necessaire, lorsqu'on forgeait au milieu des impetueuses coleres de la, 
droite la loi scola ire. » 

Ecoutez, Messieurs, cette explication: « Le passage a franchir etait 
perilleux. C'etait beau coup deja que de faire etablir une instruction 
la'ique et obligatoire. On promit cette chimere' de la neutralite pour 
rassurer quelques timidites dont la coalition eat fait obstacle au prin
cipe de la 10L Mais Jules Ferry avait I'esprit trop net puur croire en 
l'eternite de cet expedient, et Ie malheur, c'est que ses disciples ..... )} 
- MM. Buisson, Poincare et d'autres peuvent ecouter! - « ••••• 10 
malheur, c'est que ses disciples prennent pour un principe ce qui, dans 
ses mains un peu lourdes, ne fut qu'un pretexte. Ce pretexte n'est 
meme plus qu'un prejuge dont personne ne vent plus, mnis qu'officiel
lement tout Ie monde soutient. C'est Ie sort ordinaire et avantageux 
des prejuges ,que les Assemblees les dMendent, tandis qu'isolement 
pris, les membres de I'Assemblee les renient. » (Applaudissements 
ironiques ci d)·oite.) De telle sorte que, si 1'0n prenait la declaration de 
M. Viviani au pied de la lettre, on pourrait penser que c'est parce 
qu'il parle officiellement au nom d'une Commission comme rapporteur 
qu'il soutien t la neutralite ..... 

M. Rene Viviani, rapporteur. ---: Vous voulez queje parle en mon 
nom personnel? 

M. Groussau. - ..... et qu'en assemblee il dMend ce pretexte, ce 
prejuge qu'isolement il renie. (Applatulissements a c/Toite.) Je ne dis 
pas que ce qu'on pourrait deduire de votl'e citation soit actuellement 
votre pen see ..... 

M. Ie rapporteur. - Seulement, vous l'insinuez. 
M. Groussau. - ..... mais je voudrais bien vous amener a vous 

expliquer, parce que la contradiction ne me parait pas douteuse. Je m~ 
demande si vous ne "ous convertissez pas a la neutralite, precisement 
au moment ou vous constatez qu'elle existe de moins en moins. (Tre-s: 
bien! tres bien! Ii dmite.) 

Quoi qu'il en soit, vous dMendez les instituteurs contre l'accusatioD 
de transgresser In neutralite, et vous dites : « Qu'importent les actes de 
quelques esprits excessiFs? Jusqu'au jour Oil la question ne devient, 
pas generale, nous refusons de nous alarmer. » 

De son cote, M. Ie ministre de l'Instruction publique, qui partage 
.evidemment votre avis sur ce point, a parle « d'ecarts individuels » : 
c'est Ie, terme que les journaux ont reproduit, ' 

M. Ie rapporteur. - II est difficile de ne pas se servir de l'un 011 
de l'autre .... , 

M. Groussau. - Soit : actes d'espritsexcessifs, ecarts individuels., 
Mais qU'entendez-vous par Ia ? Si vous faites allusion , iJ des scan dales. 
comme celui de l'aITaire Morizot, votre these peut se soutenir, Ce sont.. 
la, evidemment, des cas exceptionnels; et comme je ne veux pas Nre' 
injuste.", , 

M. Raffin-Dugens. - Encore, on a grossi ce qu'avait dit: 
M. Morizot. 

M. Groussau. - N'engageons pas de discussion sur ce point. .. .. 
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M. Raffin-Dugens. - Ii ne fallait pas commencer, monsieur Grous-
sau! . 

M. Groussau. - . ... . Car sinon, je serai oblige de vous citer les 
·paroles enregistrees dans les decisions judiciaires! (T1'es bien! Tres 
bien! a droite.) Je dis simplement que je ne veux pas ~tre injuste, et, 
par consequent, je ne veux pas generaliser les accusations d'actes 
scandaleux. J'en connais cependant, Monsieur Ie ministre, un certain 
nombre, · et j'ai commence par une petite enqu~te dont les premiers 
resultats m'ont profondement effraye. Mais je soutiens que ce n'est pas 
seulement dans des circonstance,s d'une odieuse brutalite que la neutra
lite est violee; c'est dans les manuels scolaires inis entre les mains 
des enfants, c'est dans l'enseignement oral qui se donne tous les jours, 
c'est surtout, avant tout, .dans l'educ.ation qui resuUe de la menta lite 
des instituteurs. (Tres bien! T1'es bien! a droite.) 

M. Brard. - C'est Ie tableilU de l'enseignement libre que vous nous 
faites lao 

M. Groussau. - II ne s'agit pas actuellement de l'enseignement 
libre, mais nous en parlerons quand vous Ie voudrez, et je vous demon
trerai que ses droits sont trop souvent meconnus. 

M. Brard. - Venez chez moi, en Bretagne, .et VQus verrez ... .. 
M. Groussau. - Nous protesterons contre les entraves et les 

injustices que subit I'enseignement libre, mais, en ce moment, je parle 
de la mfmtalite des instituteurs, e[ j'affirme qu'elle est une cause 
d'effroi pour un grand nombre de families catholiques; et si vous me 
demandez pourquoi, je vous repondrai : ecoutez ce qu'ils disent dans 
leurs Congres, rappelez-vous leur attitude, . par exemple, au Congres 
recent de Nantes; constatez les choix qu'i Is font qlland ils ont des 
deleglles it nommer. Voulez-vous un fait bien precis? Vous me faites 
un signe affirmatif, Monsieur Ie ministre. Eh bien, qu'avez-vous pense 
de ces Amicales d'instituteurs qui, au lendemain des conseils de pru
dence donnes par certains d'entre vous, ont piis l'engagement d'honneur 
de choisir leurs manuels sur la liste des livres condamnes par les 
ev~ques? 

I M. Raffin-Dugens. - Tres liien! Us n'ont fait que leur devoir. 
M. Groussau. - Et vous, Monsieur Ie ministre, dites-vous aussi : 

. (( Tres bien »? 
Dans la Meuse, par exemple, Ie departement de M. Ie senateur 

Poincare, qui faisait recemment l'eJoge de la neutralite scolaire, une 
Amicale d'instituteurs prenait recemment un pareil engagement, et Ie 
president de cette association envoyait une circulaire it tous les adhe
rents pour leur demander, au nom de la solidarite qui ne doit pas ~tre 
un. vain mot pour les maitres de la jeunesse, dene faire usage que des 
livres condamnes par les ev~ques. Approuvez-vous ou desapprouvez-
vous cette attitude, Monsieur Ie ministre? . 

M. Ie ministre de I'In,struction publique. - Je tiens II repondre 
it la question tres preCise que vient de me poser I'honorable M. Grous
sau. II me demande ce que je pense d'un tel fait. Je lui dirai que Ie 
regime actuel de l'Universite est un regime extremement liberal, qu'i! 
laisse aux instituteurs une liberte et une responsabilite correspon-
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dante, que reUe liberte, ils l'exercent en toute conscience. Je n'ai pas, 
moi, it me substituera eux pour en juger. Mais it ne faut pas s'etonner, 
Monsieur Groussau, si, au lieu d'accomplir leur tache dans la serenite 
-et dans la paix dans laquelle nous voudrions ~C~ voir vivre et 3gir, les 
instituteurs sont quelquefois amenes it prendre une attitude de bataille 
{Jue je regrette : cela tient Ie plus souvent it ce que la guerre leur 
a ete declaree. (Vifs applauciissemenls a gauche.) 

Un membre au centre. - C'est Ie lapin qui a commence! (B1'uit a 
gauche.) 

M . Groussau. - De telle sorte, Monsieur Ie min istre, qu'apres 
avoir ecrit dans votre circulaire du 1"1' avril (1) que vous demandez aux 
instituteurs de n'avoir pas uoe attitude provocatrice, aujollrd-hui, 
tout en exprimant uo regret, vous les approuvez d'avoil' cette attitude. 

M. Ie ministre de l'Instruction publique. - All! pardon, je 
rn'ai pas dit cela..... . 

M. Groussau. - Les desapprouvez-vous? 
M. Ie ministre de l'Instruction publique. - J'ai en toute cir

-constance, MOllsieur Groussau, demande aux instituteurs de se tenir 
Ie [llus possible it l'ecart des passions qui peu vent agiter Ie pays ou les 
-communes, mais ces instituteurs sont des hommes, et vous ne pouvez 
pas faire que, lorsqu'i1s se seot ... nt injllrie~, olltrages, mallraiLes, ils 

me soient amenes quelquefois it user de represai·lles, que je peux 
lregreUpr, mab que je m'explique. (Applauciissements a gauche et a 
'l'extTeme gauche.) , 

M. Groussau. - Ainsi, c'est une sorte d'etat de guerre, et les repre
sailles sout eX[llicables. Les instiluteurs SOllt lilJrp,s : le ministre de 
1'Inslruclion publique peut regretter leurs actes, mods, sans Ies 

' :aplJrouver, iI ne les desapprollve pas formellement. Voila tonte Ia 
-'l'eprlllse que j'obliens. Soit! Mais, en face d'institnteurs qui declarent 
'ne vouloir se servir que des livres Cllndamnes pnr les eveques, vous 
',n'etrl[lecherez p~s les families de s'alarmer et de former des a~sociations 
pOllr ~P, Liefp,udre. 

M. Dessoye. - Je vous ferai une simple remar'lue : les associa
' tiolls fie peres de familll' dont vous pilrlez sont en tres gnmde majorite 
presidees pnr des celiuaLaires. (Applanciissements a gauche.) 

M. Groussau. - J'ai souvent rencontre, meme ici, parmi nos 
; adv .. r~aires, des def,'nsellrs des Liroits de l'enrant qui se trollvaient 
-dans 1 .. meme cas. (Applaurlis_~ements a ciroite.) Mais je ne veux pas 
tm'pc.aJter de la qll est ion que je traiLais et j'ajollte qu'eo prenant une 
:attitude agTes.;ive les illstiLutellrs n'ool rait que suivre les conseils de 
Ia Chamhre. I.e 20 fevrier i.9B, ,nr la deUlande de M. Mahieu, un 
projet de Te,;oluLion tres grave a ete vote ,\ nne I-(ros,e mnjorite. M. Ie 
miuistre de I' ln,trllcLion pilb liqlle, tout en fab;ant des reserves sur Ie 
texte, n'a pas ose s'y oppospr. La Chamhre a done declilr(~ non seu
lement ql1e le IIrQit strict de l'institllLeur elait de ma iuLenir dans son 

_,eeol' I'emploi des livres conolamnes par les eveques, mais qu'en ce 

'(1) En voir Ie texte dans la Revue d'Organisation et de Derense ?'eligimse du 4 juin iOH, 
p. 273·~75. 
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faisant . il agissait conformrment it l'espr)t nlpllblicain pt lalqlle. 
Etonnez-yous alors si les institu leurs ti ennent a pnrailre tres r ti puLli
cains et tres laiques en usanl uniquement des livres condamnes ~ar . 
les eyeques! 

D'ailleurs, je pourrais citer l'un de nos coJlegues qui, apres ayoir 
vote Ie projet de resolution de la Chambre, retrouvant 1'esprit de paci
fication dans son departement, s'est associe a un VffiU dll COliseil 
general (Aid ah! a dToite) demandant - je cite Ie texte - « pour que 
satisraction soit don nee aux VffiUX legitimes des peres de famille, que 
la Commission administrative de Nantes n'~dmette, sur' la liste des 
livres a laisser entre les mains des eleves des ecoles primaires, que 
des ouvrages ne portant atteinte' aux croYilnces religieuses ni des 
enrants ni de leurs parents »'. (Applaudissements a dToite et sur divers 
bancs au centre.) Vo iliJ une deliberation qui, pour s'rloigner dp la reso
lution de 1a Chamhre, n'en est pas moins sensee. Elle lie pousEe ~as 
les instituteurs Ii la bataille: 'eUe leur trace une ligne de conduite que, 
j'e dois Ie reconmdlre, certains co h~gues de la gauche ne cra ignent 
pas de recommander. M. de Lanessan n'ecrivait-il pas nJCemlllent 
(I qu'il y a, parmi les meilleurs repub(icains, une fonle de gens con
va incus que la seule defense utile de ('ecole laique contre ses ildver
saires reside dans la sagesse des institutl'urs »? « Le jour, continuait 
notre coll e[Kue, Oll les maitres des ecoles pnbliques s'entendrollt tOllS 
pour respecter la foi rie:; eleves et celie de leurs f,lmillps, I'ecole laique 
n'aura be,oin d'aucune defense lega le, paree qu'elle sera devenue i uat
taquable. Jusqn'A ce jour, toutes les lois qne 1'on ponrrait edicter pOUI' 
Ia dMendre seraient inutiles ou nnisibles. » Mais ce ne sont pas les 
conseils de sagesse qui ten dent a prevaloir, et la nentralitf\ n'exbte pas 
en fait . On l'avait promise cependant, ne l'oubliez pas, mais elle parait 
impossible. 

M. Roux-Costadau. - C'est une qnestion de mesure. 
M. Dessoye. - Et de tact. ' 
M. I Groussau. - Je Ie crois bien . Sen-Jement, je Ie repetl', la meIlr 

talite des institlltl'nrs, p:lr If'S exemples que je citals, nous montre que 
la mesnre, Ie tact et la modPration dispHrabsen.t trop souvent Jans les 
circonst:lnces actllPIles. 

A gauche. - C'est nne erreur. Ou avez-vous yn cela? 
M. Groussau. - Ce c h~ngemen t de neutralite des institlltenfs a, ete 

constate, en termes tres sigllil icatif , par M. Steeg Ini-IIlem,·. Il ya 
4eux ans, comme rapporteur du budget de l'Instruction pnhliqu,', il 
eCriY3 it nne page interpss3nle et grave. J'en cite ce passal{e: (I Notre 
enseignement 'nllral est, de nos jonrs, I'objet des plu s vhe, conte,ta
Now'. C'e,t parmi nos mailres, nos fldncateufs pnx·memes. que s'est 
elevee re·cpmment une ardente COlJlroversp. Imp,·egnes des dot;trllles 
rnateriaIistes ou positiYi~tes on evolntionni:;tf's, certa in s Ollt UPllonl 'e Ie 
deisme, Ie fptichisme hontellx qui, dans les programmes, s' II Ii ne 
encore deyant les idules, et croit s'etre :lffrallchi pour ne plq , s'age
nOlliller devant eIles. Ce qu'on ne peut pas dMinir, disent-i1s, ne cor
respond a aucnne idee rationnelle. II n'pst pas vrai que Ie sens de l'llb
soln moral ait ete depose en chacun de nous comme une re vel.alion •. 
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Notre morale, a nous, ll'est point si sure d'elle-meme. » Et M. Steeg 
ajoutait : « Nous sommes loin des certitudes ardemment confian tes des 
illitiateurs de la reforme de notre enseignement poplll~il'e. » 

M. Ie ministre de I 'Instruction publique. - C'est un fait. 
M. Groussau. - « ..... II serait parfaitemen t pueril de nier In 

crise tres reelle qui, :i. l'heure oil nous sommes, agite l ~ pensee de 
quelques-uns de HOS maitres et non des moindres. » Or, Monsieur Ie 
ministre, cette evolution de lenseignement moral, que vous aviez 
signahle comme rapporteur, vous venE\z, parlant comme ministre de 
l'Instruction publique, de lui donner la plus grave des consecrations, 
en proclamant iJ Bordeaux, au Congres de la Ligue de l'enseignement, 
que l'ecole primaire publique etai t « ['ecole sans Dien » (1). C'est Ie 
nom que vous lui avez donne, et vous l'avez fait evidemment avec 
intention : Eh biell ! cette d(3Claration est profondement grave. (Applau
dissements a clToite. - Exclamations SilT diveTs bancs (1 gauche.) 

M. Jacques Piou. - C'est line declaration de guerre. 
M. Groussau. - Elle a en un retentissement considerable parmi 

tOllS les catlloliques, et je n'ai pas voulu laisser passer la discussion du 
budget <Ie !'Instruction publique sans la relever. (T1'es bien! tTes bien! 
a droite.) Vous u'ignorez pns cependant, Monsieur Ie ministre, que 
dans les programmes de 1882 la notion de Dieu est inscrite comme 
base de la loi morale :i. enseigner dans les ecoles publiques. (Protesta
tions a gauche.) 

M. Ferdinand Buisson. - Non! Jama is! . 
M. Groussau. - M. Buisson me nlpond: .« Non. » Or, ecoutez, 

Messieurs, et apres vous jugerez. Voici un document, qui ne com
pren<I que quelques lignes, mais qui est d~cisi f. Je remerc ie M. Buisson 
de m'obliger it faire la preuve de ce que j'avance. L'arrete du 27 juillet 
1882 donne Ie programme dn COllI'S de morale, etii dit : « Dans 
chacun des chapitres dn cours de morale socia Ie, on fera remarquer 
a l'eIiwe, sallS entrer dans les cliscussions meta physiques .... » - nous 
ne les demandons pas - « ..... i 0 la din'ereme entre Ie devoir at l'in
teret; 20 

..... » - je trouve la formule tres belle - « .... . la distmc
tion entre la loi ecrite et la loi morale: l'une fixe un minimum de 

(I) Voici Ie passage du di scou]'s de M. Stee~, anquel fait ici allu sion M. Grollssau : " Nell
tTalitc , Messieul's, lI'est pas negation. Neutralit,6 n'est pas nullilc. Un enscigncment vide LIe 
toute insJ)iralion supcricurc no se compl'endl'ait memo pas ..... 

)t Le maitre ne sera illS Lento d'accahler sous une logomachic pl'otenLieuse l'intelligence 
d'enfants de moins de doule ans, lIlais i1 ne pourl'a se contenter de jetel' dans ces esprits 
a peine formos des noLiOnfi puremenL positives, seches, incrtes. Ce sel'ail restrejndro :i. l'exces 
Ie role que I'ecole a assu me.. ... 

» L'ecole sans Dieu ?l'est },as, 'comme Oft vOllArait le [air-e croire', l'ccole sans -ideal. L'idcal, 
mais il est it I'origine me me de l'ecole pllblique actuell e. Elle a jailli d'un acte de foi magni
fiquemenl hardi. Certes, il pouyait etre plus facile pour des go uverna nts de l aissel' la foule 
dans la, tOl'peur de !'ignorance, de ne pas cveillel' sa reflexion et sa critique, de lui accordcr 
des Iibertes verbales sans lui donner les moyens d'en user. On ne s'exposerai l ainsi ni aux 

.redoutables curiosiles ni aux inquiel;a.ntes rerendications. 
"Les fondateurs de I'ecole la'lque n'out pas youlu de celie ego',ste tranquillile. Its ont cru 

fa la dcmocratie , ils ont crll que par l'6ducation des citoyens its poUrl'aiC!lt assurer dans 
, I'o.dre Ie I)rogl'es continu de I" cite. Ni les cchecs ni les deboires pa .. agers n'ont obl'anl" en . 
cux celte conviction que dans l'ame populaire, malgrc ses emporlements, .sos decQuragements, 

. ses ,accades, etail la source inlarissable de ['energie nationale. " (Note des Q. A..) 
/ 
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prescriptions que Ia societe impose it taus ses mombres sous des peines 
determinees; l'autre impose it chacun, dans Ie secret de sa conscience, 
un devoir que nul ne Ie contraint it remplir .... . » - voil it I'edllcation 
morale! - {( . .... mais auqllel it ne pent faillir sans se sentie cou
pable envers Iui-m~rne et envers Dieu. }) (App laudissements . a droite 
et sur divers banes au centre. - Interruptions a gctuehe.) 

M. Etienne Rognon. - C'est contre quoi nous protestons . 
. M. Groussau. -- Protestez con tre tout ce que vous voudrez, mais 

je ne crois pas que vous puissiez nier ce que j'affi rme et demontre. II 
est incontestable qu'en 1882, au moment de I'application de la loi sco
laire, on a admis la responsab ilite de l'homme envers Dieu ot on a fait 
de cette responsabilite la base de Ia loi morale enseignee dalls les ecoles 
publiques du pays. (Nouveaux applaudissements sU?o les memes banes.) 

M. Raffin-Dugens. - Et s'il y a en classe des enfan ts d'a thees? 
M. Ie ministre de l'Instruction publique. - Voulez-vous me 

perrnettre, Monsieur Groussau, de vous repondre par une question? 
M. Groussau . - Vous renversez les roles, mais j'accepte volontiers. 
M. Ie ministre de l 'Instruction publique. - Que penseriez

vous de nos institu teurs -si, ayallt subi l'evolution morale cer taine et 
qui est Ie produit m~me de la liberte et du developpement de la 
retlexion dans notre pays, ne croyant plus it telle ou telle religion 
determinee, Us so croyaient ceperrdant tenus de l'enseigner? Ne 
serait-ce pas pour les enfants une lel;on d'insi ncerite, d'improbite, qui 
me paraitrait regrettable et m~me revoltante? (Applaudissements a 
gauche et a l' exl1'eme gmtche.) 

M. Driant. - C'est une tMorie mOllstrueuse. Si l'instituteur pro
fesse des idees antimilitaristes, il se croira alors oblige d'enseigner 
l'antipatriotisme! 

M . Ie ministre de l'Instruction publique. - Ce qui serait 
monstrueux, ce serait d'obliger des hommes it enseigner autre chose 
que ce it quoi ils croient. 

M. Jacques Piou. - Que nous importe ce qu'ils peuvent croire! 
Ce qui nous importe, c'est ce que croient la nation, les peres de 
famille, ce que nous croyons. 

M. Paul Pugliesi-Conti (Seine). - Alors, si des institnteurs sont 
antimilitaris tes, ils ne doivent plus enseignor Ie patriotisme? 

M. Roux-Costadau. - II faudrait dMinir les termes: morale, 
patriotisme. 

M. Ie baron des Lyons de Feuchin. - La societe a Ie droit et 
Ie devoir de se defendre, et il est biell dang-ereux de permettre aux 
instituteurs d'enseigller ce que bon leur semble. 

Un membre Ct l'extTernegauche. - La societe a toujours Ie droit de 
reviser des programmes quand ils ont vieilli . 

M. Groussau. - L'emotion causee par la question ou plutot par la 
declaration de M. Ie miuistre demontre la gravite de Ia situation. 

M. Jacques Piou. - C'est la guerre au couteau. (B1'uit.) 
M. Groussau. - Rien ne peut ~tre plus grave pour les families 

catholiques que de telles paroles prononcees par M. Ie ministre. 
(Applaudissements a dl'oite.) 

! 
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M. Bouveri. - Il a raison. 
M. Groussau. - Le pOint capital n'est pas de savoir s'il a raison 

lorsl\u'il declare qu'un homme est dans l'impossibilite d'enseigner Ie 
conlra ire de ce qu'il fJense. 

M. Marcel Sembat. - C'est importaut! 
M. Groussau. - Mais M. Ie ministre vient de constater que Ies 

inslituteurs ont subi une evolution morale certaine, qu'i Is ne croient 
pins il la religion, et c'e·t ·8 ces llommes ~ue d'inllombrab les familIes 
chretiennes sout obligees de livrer l'edncation de leurs enfants. Oui, 
d'innombrables familIes, car, dans la tres grande majorite des com
munes, il n'y a pa,; d'el',oles Ii bres, it n'y a que l'ecole publique; 
L'obligation de frequenler cetle ecole unique n'a ete imposee que sous 
la condition qu'it y aura it certaines garanties donnees aux familles .. 
La plus impul tanle de ces garanties, c'est que l'ellseignement de la 
morale serait bustle sur l'existellce de Oiell; on n'a pas cru pouvoir la 
refuser 8 la France catholique. (Applaudissements (l droite.) On voit 
Ie chemin pflrcouru, Monsieur Ie ministre. L'annee deruiere, j'ai cite 
devant M. Doumerg lle, vo tre fJredecl'sseur, Ie meme texte, et je lui ai 
demande: « Est-ce que les arretes de i882 subsi stent? » II a hesite 
a refJolidre. M. Piou s'est joint 8 moi et nous avons dit: « Qui ou non, 
ces arretes subsi,tent-ils? » Finalement le ' ministre a prononce cette 
par, ,Ie : « II n'y a rien de change. » 

M. Ferdinand Buiss)n. - C'est la verite. 
M. Jacques Piou. - Cela a change celte annee·. 
M. Groussau. - Evidemmenl, puisqlle M. Ie ministre dit actuel

lem,~nt: « I'eco l,~ sans Uiell », ce 9,ui signilie: « la morale sans Dieu». 
M. Ferdinand Buisson. - C'est votre raisonuement, mon cher 

colleg-ue. Mais it ne s'appu ie "ilr aucun texte. 11 n'y a pas dans nos 
loi~ 8colai res nn mot qui autorbe cette d duction. 

M. Jacq nes P.iou. - Ce n'est pas ·seulement Ie texte, c'est la con
scieilce universelle. 

M. Ferdinand Buisson. - Je ne discute pas Ie fond. M. Groussau 
sOlltient que les textes omciels r.JOt de la notion de Dieu la « base» de 
Ia morale. 

M. Jacques Piou. - Jules Ferry l'a dit! 
M. Ferllinand Buisson •. -.Ie d·;mande la permission de protester 

contre cette asserli"n: en fait, cela est inexact. Sans doute, it est pos
sible 8 M. Gfl ussau de tirer argument de certains membres de phrases, 
commtl les mots qu'it a citp.s: « envers sa consc ience et envrrs Diea », 
paroles qlli r~PlJe li eut ce lles du serlOent des~ jures. (Interruptions.) 

M. Groussau - all lsi c'est ban~l, alor~! 
M. Ferdinand Buisson. - II s'elforce d'en conclure, lui, que 

Iogiquement it fallt supposeI' l'exist.ence de Dieu pour servir de sup
port ou de base a tonte l~ moralA. C'est son droit. Tout ce que je tiens 
8 cllu,;tater, , ~ 'e"t que ce raj,;onnement, qui e.;t Ie siell, n'est pas celui 
de nils progr'lmmes. Au contra ire, il irait it l'encontre de la neutralite 
sco l,dre, i.1 contredir >it I'idee m~me de In·icitR. La la'icite consiste it 
en,;pigner iJ titre obligntoire la morale eLenwntaire qui no us est com
mune a tous sans avoir a prendrfJ parti sur les diverses theories reH-
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gieuses ou meta physiques auxquelles on peut rattacher la morale. 
Aucune de ces thelJries n'a jama is ete ni pu t!tre inscrite dans aucun 
des programmes officiels a" jourd" hui encore en vigueur pour l'ensei
gnemen t Vrimaire elementuire (1). (Applaudissements Ii gauche. ) 

M. Groussau. - II est utile d'apprendre enfin ce qu'e~t la neutra
lite et ce qu'est la lai"cite dans notre pays ou on oblige tan t de ca tho
liques a envoyer leurs , enfants dans des eco les qui ont trop souvent 
pour maitres des hommes qui ne croient pas en Dieu. On saura desor
mais a quoi s'en tenir. (Apptaudissernents Ii dToite. ) Vous commencez 
donc une nouvelle etape. Je n'en sub pas etonne; cette nou velie etape, 
elle avait ete prevue, notammen t par M. Vi \ iani, qui a declare que la 
neutralite n'etait qu'un preLexte. Elle avait ele prevue aussi par ceux 
qui savent que la loi scola ire faisait partie du programme de dechris
tianisation de la France. Elle n'inquietera pas seulement les catholiques, 
mais tous ceux qui ont quelque souci de l'avenir de notre pays. (Tres 
bien! TTeS bien! Ii droite.) Mais, avez-vous dit, Monsieur Ie millistre, 
«( I'ecole sans Dieu n'est pas l'eco le sans ideal )). Quel est cet ideal? 
(Intern~ptions a gauche.) Sans doute, vous pourrez me repondre par 
de belles phrases, par un admirable discours. Mais ce que je prefere
rais, ce serait un expose de quelques prop'ositions tres claires et tres 
precises qui puissent convenir it des enfants. Car la morale doit t! tre' 
- nous serons facilement d'accord a ce suj et - la ligne de conduite 
de toute la vie. II importe donc d'en donner les principes aux hommes 
des leur enrance. Ou est, je vous Ie demande, votre ideal moral ? (n'es
bien! T l'es bien! Ii (/-roite.) Depuis quelque temps, je Ie sais, on s'est 
mis de tous cotes a la recherche de la morale lai'que. C'est ainsi qu'on 
y travaille avec une grande activ ite dans les Loges et dans certains 
Congres. C'est ~ qui trouvera une bonne morale laique. 

M. Raffin-Dugens. - Elle existe. 
M. Mauger. - 11 n'y a pas deux; morales, il n'y en a qu'une. 
M. Groussau. - Si elle existe. je voudrais bien savoir pourquoi, 

au sein de la franc-ma<;onnerie, M. Lahy, dans un recent Conseil de 
l'Ordre, a fait decid, r d'etablir une enqt1t!te et d'envoyer un question
naire aux Loges sur la moralp. lai"que . Si M. Semhat etai t lil... ... 

M. Marcel Sembat. - Mais j'y suis! 
M. Groussau. - J'en suis bien aise. Si Ie compte rendu qui a ete· 

puhlie e~t exact, M. Semhat, qui ne manque pas d'esprit etde bon sens .. . .. 
M. Marcel Sembat. - Je ne proteste plus_ (On Tit.) 
M. Groussau. - ..... M. Sembat aurait dit : (( La loi morale ne peut 

pas resulter d'une enqut!te au pres des Loges; on peut des maintenant 
poser les bases d'une morale de combat. )) 

(I) Dans un article de Ia Revue Pedagogique de i892 (\;. I", p, 368), M. Buisson eCl' ivait 
ces lign es en reponse au P. Lallema nd, de l'Oratoire: ( Comment peut-it em'i re co gros mot 
de sacristie, l' « ecole sans Dieu »? Je lui pose la que stion avec toulle respect que je suis 
}wureux de professer 'pour sa pcrsOllne et pour son caracLerc, 11 connalt ,1'Uni\'ersile, il con
nait nos proh'l'ammes. En est-il un seul d'ou ridee de Oieu soit absente? " Et il ajoulait: 
« DLtes si VOllS voulez ([ue nous avons etabli recole sa ns pretre_ Mais se passer dli prOtre 
it r ecole, est-ce necessairement se privcr de Dieu? » [ Cite par la Chrolliqu ~ de la Press., 
19B, p. HI., ] (Note des Q. A.) 
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M. Marcel Sembat. - Vous ~tes insuffisamment renseigne. 
Puis-je vous interrompre? 

M. GrousSau. - Tres volontiers. Puisque vous y etiez, voulez-vous 
nons dire ce qui s'y est passe? 

M. Marcel Sembat. - Tres facilement t Le questionnaire, ou 
plutOt Ie plan d'etudes, je l'ai la dans rna poche. II n'est pas encore 
completement redige, mais Ie travail. preparatoire est presque acheve. 

M. Groussau. - Le questionnaire existe. 
M. Marcel Sembat. - Je n'ai m~me pas pu assister a la seance 

d'hier parce que precisement j'etais en train d'elaborer ce plan et cette 
enqn~te alec qnelques complices . (Soul'i1'es.) 

M. Groussau. - Vous voyez, je n'etais pas si mal renseigne. Le 
questionnaire existe; voila un premier point. 

M. Marcel Sembat. - Je vais rectifier vos renseignements et 
completer ce qui parait vous interesser. Nous nous sommes inspires 
des Lravaux les plus recents sur ce grave sujet, et de preoccupations 
communes a beaucoup de bons esprits, et dont j'ai trouve trace, hier 
encore, dans une omvre posthume du tres regrette professeur M. Rauh, 
dont les eleves viennent de publier certains cours reunis en un pas
sionnant volume: (( Etudes de morale », que vous !ir"ez, je n'en doute 
pas un instant ..... 

M . Groussau. - Mais tres certainement. 
M. 'Marcel Sembat. - ..... Nous jugeons done utile de recourir a 

une sorte d'enquete pour verifier ou en est, a l'heure presente, aussi 
bien l'ideal theorique que la pratique des regles morales de conduite 
sur les divers pOints du territoire fran<;ais, grandes villesou campagnes, 
faubourgs et hameaux _ Pour y par'venir en evitant de dicter la reponse 
et afin de ne peser . sur aucune conscience, nous avons recours - je 
ne connais guere de meilleure methode; si vous m'en indiquez une 
autre, j'en tiendrai grand compte - a la methode des questions po sees 
d'apres un plan uniforme ou, comme disait un autre psyCbologue fort 
eminent et qui vient egalement de disparattre, M. Binet, a la methode 
du questionnement. Cette methode est de plus en pins yratiquee en 
psychologie, non pas sculement en France, mais dans tout ['univers. 
L'ecole allemande dite de WlLrzbourg a conquis une veritable celebrite 
en reprenant et en dt'veloppant des methodes de questionnement inau
gurees chez nous par M. Binet. II n'y a en toute cette affaire rien de 
plus mystel'ieux ni de plus monstrueux que ce que je vous revele ici. 
Nous n'entendons pas Ie moins du monde creer de toutes pieces une 
morale. On ne cree pas une morale, et nous Ie savons tres pertinemment 
- ne nous prenez pas pour plus nalfs que nous ne sommes. 

M. Groussau. - Vous ne l' etes guere t (Sow'ires,) 
M. Marcel Sembat. - Nous savons donc tres bien qu'on ne C/-ee 

pas une morale. Mon collegue et ami lV1. Dumont me fait un signe 
d'assentiment, et, en eifet, toute personne un peu familiarisee avec 
ces questions pense comme nous la-dessus. Non t nous n'avons pas la 
pretention de creer une morale; nous avons la pretention de savoir ou 
de contribuer a faire connaitre quelle est a l'heure actuelle la faGon 
reelle dont on conGoit et donton pratique chez nous la morale et les prin-
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~ipales regles de conduite. Et, comme nous sommes consequents avec 
110us-memes, c'est justement parce que nous ne raisons pas appel, pour 
fonder la morale, it des croyances religieuses ni a des systemes meta
physiques, que nons essayons de preciser l'ideal de la morale et d'en 
'Verifier la sonrce tout hnmaine. Pour rna part, comme disait Coppee, 
«( et je n'ai pas trouve cela si ridicule ». (Applaudissements el rires [t 
gauche et d I' exl1'eme gauche.) 

M. Jacques Pion. - Cela veut dire qu'it n'y a pas de morale, 
qu'it n'y a que des faits moraux. Voila voLre theorie. ' 

M. Marcel Sembat: - S'il Y a des faits moraux, it y a done une 
morale! Mais ce n'est pas pour vous que no us cherchons une theorie 
morale. Vons avez la votre et nous vons la laissons. 

M. Groussau. - C'est precisement p,rce que nons voulons la • 
, conserver ..... 

M. Marcel Sembat. - Vous etes absolument dans votre rOle et 
[lOUS rendons to us hommage it la vigueur et it la nettete avec laquelle 
vous defendez vas convictions. 

M. Groussau. - Je vons suis reconnaissant de cet aimable temoi
~nage, parce qu'it me donne plus de force pour continuer ma demons
tration. Dans ~In 'autre milieu, si j'en crois Ie Rappel, on ci1erci1e a 
creer la morale lalque. Le troisieme Congres des Jeunesses republi
-caines s'est te .u it y ~ quelques jours, et M, Maurice Ajam, notre col
legue, ya fait ,un discours sur la nouvelle morale. Je lui en ai meme 
demande Ie texte, et .I a bien voulu me promettre de me Ie donner. 

M. Verlotl - M. Ajam m'a meme charge de vous l'envoyer. Vous 
Ie recevrez dans quelques jours. 

M. Groushu. - Je Ie lirai avec grand interet. En attendant ; 
voici Ie prinoipal passage du compte rendu tres bref que j'ai sous les 
yeux : ( La Joi religieuse disparait. II faut creer la morale lalque. Oii 
trouver un fo:;demellt moral? .... Dans ce fait: Nous somme, sensibles 
au plaisir et it la douleur. II faut fuir Ie mal, rechercher Ie bien. » 
Cest un pew court; j'attends Ie developpement pour alJprecier la doc
trine. II en ~ st donc qui cherchent une nouvelle morale et it n'est pas 
probable q 'ils l'aiellt trouvee. D'autres ne se donnellt pas tant de 
peine. Dans une enquete faite it y a quelqnes annees, un eleve maitre 
d'une ecole 110rmale s'est contente de repondre : (( La morale, c'est un 
prejuge. » 'J'el n'est pas, sans doute, votre avis, Monsieur Ie ministre, 
·mais au mdment ou vous proclamez l'ecole sans Dieu, a l'encontre des 
programmes de 1882, queUe est la base que vous donnerez it la morale 
de l'enseigpement primaire? M. Clemenr-eau, s'"dressant devant Ie Senat 
au representant du Gouvernement, lui disait naguere: (( Vous ci1erchez 
'un dogme. L'Eglise possMe son dogme. Mais Oil est votre dogme? 
Vous ne pouvez pas me repondre, puisque vous n'en a v,ez pas et que 
vous ne pouvez pas en avoir. » Pour nous, les bases de la morale sont 
l'existeope de Dieu et l'immortalite de l'ame ..... (Exclamations sw' 

,.dive1's bancs d l'extreme gauche .) 
M. Marcel Sembat. - C'est une opinion. 
M~ Groussau. - C'est nne opinion que je n'impose a personne ....• 
. M. Marcel Sembat. - Tresbien !IC'est tout ce que nous demandons. 
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M. Groussau. - .. ... et que je ne veux imposer a personne, 
mais dont je demande la rigoureuse applicat ion au profit de tous les 
enfants des families catholiques ... .. (Exclamations a gauche et a I'ex
treme gauche.) Vous l'avez promis. (Applaudissements a eli'oite.) 

M. Marcel Sembat. - Vous ne voulez l'.imposer a personne, sanr 
a l 'ensemble des enfants! (Sourires a l'ext1'eme gauche et a gauchli.) 

A gauche. - Laissez-nous la Jiberte. 
M. Ducarouge. - Pouvez-vous donner une definition de votre

Dieu? 
M. Groussau. - Vons l'avez promis, Messieurs; oui, c'est la pro-

messe que vous avez faite. Si vous aviez trouve une morale lalque .. .. . 
M. Raffin-Dugens . - Oui, nous avons trouve la morale laique .... _ 
M. Albert Denis. - C'est la distinction dn bien et du mol. 
M. Groussau. - ..... si vous aviez trouve une morale sa ns Dieu, 

de quel droit l'imposeriez-vous aux familles catholiqlles qui vous con
fient leurs enfants ou, plutot, a qui vous reclamez leurs enfants non 
pas seulement pour les instruire, mais pour les former, .pour leur' 
donner une education, c'est-a-dire une direction qui S'flPplique a la vie· 
entiere? Je parle, ne ,l'oubliez pas, des familles caVholiques qui ne 
peuvent mettre leurs enfants que dans vos ecoles; je ne m'occupe que 
de qelles-l it. II ne s'agit pas des familles qui peuvent envoyer leurs 
enfants a l'ecole .catholique : elles auraient Ie plus grand tort si elles 
n'en profitaient pas, et vous reconnaissez bien qu'elles 'n'usent que de 
leur droit. Aux autres, vous devez Ie minimum que vous nous avez. 
promi,s, c'est l'education fondee sur Jes devoirs enve~ Dieu. (Dene
gations a l'extreme gauche et a gauche.) 

M. Charles :aeauquier. - I-'rouvez l'existence de Dieu! 
M. Groussau. - Je sais, monsieur Beauquier, que :Vpus ~tes l'en-

nemi personnel de Dieu. Aussi, a mes co llegUl~s, je n'ai ~emande que 
de la bienveillance, je vous demande a vous de l'indulgel ceo (Sow'ires 
Ct eli'o,ite.) Pour les familles qui ont Ja foi religieuse, la vie implique 
essentiellement des relations eternelles. L'enseignement e la morale 
sans Dieu est a leur egard une sorte de trahisoll, un veri able abus de 
confiance. (Applauelissements a droite.) 

M. Jacques Piou . ...:.- Meme a l'egard de beaucoup de families qui 
ne sont pas catholiques. Combien de gens croient en Dieul it l'immor
taJite de l'ame, sans ~tre catboliques! C'est donc l'univf)rsalite des 
enfants du pays que l'on voue, con\re Je vceu des parents, a la morale 
evolutionniste d'aujourd'hui. 

M. Groussau. - Rien n'est plus exact. C'est pourquo\, en 1882, 
on a generalise l'application de la neutralite spiritualiste. Al,jourd'hui, 
en presence des vio lations ou, si vous prMerez, des impossibllites de la 
neutralite, etonnez-vous que la paix scolaire soit pl'Ofondement tron· 
blee! Vous avez parle, Monsieur Ie ministre, si les journanx ont bien 
rapporte vos paroles - pt j'attendais que Ie Jow'nal OfTio.iel nOllS 
donnat volre discours de Bordeaux comme il nons avait donne celni 
de Rennes..... . 
, M. Ie ministre de l'Instruction publique. - Je l'y mettrai. 
• M. Groussau. - ..... Vous avez parle de difficnltes passageres. C'est. 
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une illusion, ou plut6t c'est une erreur. Et voici d'.Qll vient votre 
erreur. Vous dites a chaque instant - c'est votre these, c'est aussi 
.celie de M. Viviani, - vous dites que 1'agitation qui se produit a un 
but politique. 

M. Rene Viviani, mppoTteur. - Nous sommes encore de cet avis. 
M. Groussau. - Je ne dis pas que la politique ne se soit jamais 

m~lee it la question ,mais j'affirme que la question est essen tiellement 
religieuse et qu'il faut 1'envisager comme te1le pour en comprendre Ie 
caractere et la portee. All! s'il etait vrai que vous ayez en face de vous 
uniquement un parti politique preoccupe de vous faire la guerre sur 
Ie terrain de l'ecole, vous pourriez espe,rer, avec qnelques lois de 
-combat, en voir bient6t Ie t~rmc. Mais vous vous trompez, je vous 
l'assure, lorsque ·vous transformez les reproches q u'on adresse a 
1'ecole irreligieuse en preuves d' llostilite con tre Ie regime politique. 
oC'est, it· notre egard, une injustice, mon~ieur Steeg, de pretendre qu'il 
n'y a Ii!, de notr part, qu'un dessein poLitique; c'est une injustice , 
monsieur Viviani/ de dire: « La sauvegarde de l'enfant n'est pas ce qui 
inquiete ces hommes; ils exploitent les aLarmes qu'il s creent dans un 
,but politique. » P~u t-~tre pensez ·vous cela dans une certai,ne mesure. 
(SouTij·es .) Mais 'VOllS Mes, je Ie repete encore, dans une erreur cer
,taine, et vous ne pouvez, en consequence, apprecier toute la gravite 
de la lutte. Odi. cette lutte est grave, et il Jle faut pas oublier 
·comment elle s est engagee. 

A gauche. -Elle a ete engagee par les eV~lIues ! 
M . Groussau. - Les ev~ques n'ont p~rle qu'au moment oU. la foi 

·des enfants a ele reconnue en danger. (TTCS bien! T j'cs bien! a dmite.) 
Il n'y a pas l~mbre d'un doute sur ce point. Vous voulez que les 
eveques n'iutfjrv iennent pas lorsque certains hommes se servent de 
l'ecoLe pour l iriger des aUaques contre Dieu, contre La religion et 
contre 1'Eglis ? Mais vraiment les ev~ques ont Ie droit d'intervenir 
parce que La religion est en cause. C'est une question religieuse au 
sU]Jr~me degl e. (Trt3S bien! TTes bien ! a droite.) 

M. Viviani parlait, dans son rapport, de la conquete des generations. 
'01', vous n'~ ez pas Ie droit de faire des conquetes it l'ecole. Votre 
grand tort, 9 est d'avoir fait de l'ecoLe un champ de bataille contre les 
'familles ca tholiques qui vous livrent leurs enfants. Ces familles ont 
un patrimoine de tradi tions qu'elles veuLent maintenir intact; elles con
siderent COl' me Ie pLus rigoureux des dev0irs d'assurer la fermete des 
princi pes d · leurs enfants. 

M. Raffi -Dugens. - Mais nous leur donnons des principes! 
M. Grohssau. - Quand on sait ce qu'apporte de securite et de 

douceur 14 vie chretienne, on la met a!l-des:;us de tous les biens. 
(In ten'uptwns Ct l'extreme gauche.) C'est pourquoi, sachez-Le bip.n, les 
familles cittholiques sont prAtes, sur ce terrain, a tflutes Les resj"tancf's. 
(Applatulissements a clroite.) Vous comptez, it est vrai, sur l'iodiffe-' 
rence et 1'insouciance de beaucoup de catholiques. Mais vos mauvais 
projets ont, au moins, cet heureux efTet de ,ecouer 1a torpeur et de 
refaire l'education des consciences catholiques. (Trt!s bien! Tres bien ! 
.a droite.) 
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A l'extl'eme gauche. - Alors, ne vous plaignez pas ! 
M. Groussau. - Je ne me plains pas de la lutte que vons nous; 

forcez a soutenir. Ce que je deplore, ce sont les consequences que vous 
tirez de votre force, et, a votre force, j'oppose des idees de justice et de 
liberte. 

Quand viendront en discussion vos projets de defense lalque, nons. 
entrerons d'ans les details de nos revendications. 

C'est ainsi que nous reclamons ['egalite entre les enfants de toutes: 
les ecoles. A I'llellre actuelle , d'etranges injustices, par exemple dans 
la repartition des fournitures scola ires et des secours aux en lants, sou
liwent des recriminations dont nous recevons chhque jour les echos. 
Mais je n'insiste pas en ce moment sur ce point, ni sur d'autres plus 
importants encore. 

Ce que je vous demande aujourd'llui, c'j')st de compTendre la gravite 
de la situation, si vous ne prenez pas les moyens de respecter les 
droits des familIes et si, au lieu de songer a des lois de bataille qui, 
j'en suis sur, ne mettront pas fin au contlit, VOllS n'£mtrez pas dans la. 
voie de la justice et d'une plus grande liberte. J'en 'fl Ppelle it tons leg. 
hommes de bonne foi, en leur redisant la belle l'1arole de Ledru
Rollin: « Y a- t-il une souffrance plus grande pour un homme que
l'oppression de sa conscience, que la deportation de ~es fils dans ces 
ecoles qu'il regafde comme des lieux de perdition, que cette conscrip
tion de l'enfance trainee violemment dans un camp enl1emi pour serviv 
l'ennemi ? » (Vifs applaudissements (L droite et sur divers bancs alt 
centre. - L'omtenr, de TetmtT CL son banc, est {"dlicite par ses amis.) 

REPONSE DE M. VIVIANI , 
M. Rene Viviani, rapporteur. - Messieurs, Ie Go~vernement e&:. 

la Commission s'etaient prealablement entendus afin d'alleger Ia dis
cussion budgetaire et de lui pern'lettre, cette annee, pou~ Hhonneur du, 
Parlement et la quietude du pays, d'aboutir dans· un de\ai normal, et'. 
ils voulaient menager leurs interventions dans Ja discnssion generale. 
C'est pour cela que nous avons solli cite et obtenu de Ia bOnne grace de· 
I'honorable M. Barthou qu'il voulut bien remettre a une date uJte
rieure, et en Iienfermtmt sous la forme d'une interpellation, l'interven- · 
tion qu'i! avaH mBdite d'apporter dans ce debat au sujet de la crise du 
fran<;ais. Nous avions espere aussi qu'en ce jour s'ecarteraient de cette · 
tribune les partisans et les amis des idees de lai'cite, bien co·nvaincus. 
qu'ils pourraient it un prochain rendez-vous se montreI: fideles, Ie 
jour tres rap proche ou Ie Gouvernement demandera la di cn,ssion du 
projet de loi qu'i! entend deposer sur la defense de l'ecole lafique. (Tres : 
bien / TTes bien /) En ce jour, et sans crainte de !3orter tort au budget, 
nous pOlllTOnS ecllanger nos idees, faire apparaltre nos opinions contra
dictoires, et, sur les banes re.publicains, nous ne negligerons pas d'inter
venir et de montftif Ie contraste lumineux qui existe entre l'ideallalque · 
et repnblieain et l'autre idea l auquel nos adversaires sont, d'ailleurs, 
tres Iegitimement attaches. Mais, Ii ce mutisme, ou du moins a ce parti 
pris de mutisme que je vous demande la permission de rompre, je ne-
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suis pas fideIe, parce que, personnellement, je ne voudrais pas paraitre' 
acquiescer par Ie silence aux attaques vigoureuses qu'a dirigees contre
nous, j'allais presque dire contre moi, l'honorable M. Groussau, avec 
une verdenr d:esprit et de parole qui, par un pbenomenesingulier r 

semble s'accroitre en Ini en m~me temps que s'accroissent les annees. 
(Applaudissements. ) 

Messieurs, l'honorable M. Grouss:m a pour la seconde fois - 'car je
suis de sa part l'objet d'une recidive aimable - apporte it la tribune 
un article que j'ai publie it y a plus de huH ans. Dans cet article, je 
m'expliquais sur la neutralite scolaire, et je portais. sur les hommes 
Qui ont tlte les artisans de cette grande r(\forme un certain jugement. 
J'ai toujours pense, en eI1'et, que la neutralite scola'ire, quand on l'a 
inscrite dans notre legislation, auraH dll ~tre definie par un synonyme 
plus net et qui rendit la m~me pensee. J'ai tOLljours redoute que !'inter
pretation etroite de ce mot ne nous conduisit it imposer aux maitres 
une passivite de camr, de consci~nce et d'esprit que, quant it moi, je 
juge absolument inconciJiable avec la haute mission educatrice qu'ils. 
ont re<;ue de la nation. (T1"eS bien I Tres bien! a gauche.) J'aurais pre
fere, non pas, Messieurs, que les professeurs ou les maitres transfor
massent leurs ecoles' en champs clos, et vinssent dresser devant les 
eleves ces querelles aigues que rendent plus nombreuses la complexite 
de la vie moderne et l'ardeur de nos combats, mais que, par une noble 
impartialile doctrinale - et je ne nie pas combien la tacbe etait delicate, 
- ils pussent faire Ie tour de toutes les questions, envisager tous les 
problemes. 

Je montrerai, d'ailleurs, tout it l'heure, par une citation de Jules 
Ferry, que la pensee qui m'etait venue peut parfaitement Sl:' rattacher, 
it travers Ie temps, it celie qu'i! exprimait, soit comme ,ministre, soit 
comll11! simple depute, de son banco . 

Je . me suis laisse aller, dans l'm"ticle dont il s'agit, it porter sur les 
hommes qui ont ete les artisans de la neutralite scola ire un jugell1ent 
severe, puisqu'a travers lui je les ai accuses d'avoir eu une intention 
autre que celIe it laqueUe correspondait leur pensee. Ceux qui, comme 
M. Buisson, etaient au premier rang des hommes qui ont connu ces 
artisans de la grande reforme, ont proteste il ce moment-lil contre l'idee 
que j'ell1ettais. Je ne puis mieux faire qne d'efl'acer loyalement, it cette 
tribune, ce qn'il y a d'errone, d'injuste, d'excessif dans un jugement 
Qu'au cours d'une polemique j'ai porte. (Applaudissements ci gauche.) 
Et je feliciterais M. Groussau si, portant des jugements sur les hommes 
et les cboses de s~m temps avec la vehemence que nous lui connais
sons, il n'avait pas aussi depasse Ia mesure; mais je ne lui permettrai, 
en tout cas, d'obtenir Ie profit de mes felicitations que quand, par 
un inventaire complet, j'aurai pLl faire Ie tour des productions de son 
esprit. (n"eS bien! Tres bien! Ct gauche.) Messieurs, l'honorable 
M. Groussau ne s'est pas contente d'apporter des griefs personnels avec 
lesqueJs nous en avons fini; il 'a apporte it cette tribune des griefs 
impersonnels. Sur quelques-uns d'entre eux, de son banc, tres nette
ment, l'honorable ministre de l'Instruction publique s'est deja expliqlle, 
et je crois que les republicains 5'ont tous groupes derriere lui pour . 
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lui donner rai so n dans la mesure ou it a raison, c'est-a-dire complete
ment. (Tj'es bien! Tres bien! a gauche.) 

M. Driant. - Pour-quoi nous rerusez-vous toujours ce titre de 
.f(3publicain~? Nous avons la pretention d'etre au~si republieains que 
vous. (Bruit a ( extreme gauche.) 

M. Ie rapporteur. ~ Je ne puis pas, cependant, laisser passer a la 
tribune cetle at'iirmation de l'honorabie M. Groussau qui, interpretant 
Ie deeret de iH82 sur lequeL iL ~'etait deja explique avec l'honorable 
M. Doumerglle, aflirllle que Jules Ferry a voulu que La morale a l'ecole 
.fut fOlldee ~ur la connaissallee de Dieu. Le decret qu'a Lu L'honorable 
M. Grou~~au e~t exact. Je ne sa is pas - et je Le lui montrt'rai tout 
a L'heure a l'aide d'une opinion qui surgira de son pro(Jre parti - si 
l'interpretation a Laquelle it s'est livre peut etre consideree comme 
.exacte. . 

Mais, Messieurs, ce qu'il convient de savoir a l'heure actuelle, ce 
sont preciseweut les raisolJs pour LesqueUes JuLes Ferry avait, en 
eITet, dans Ie decret dont il est parle, illdiqqe que la neutralite ,piri
,tualiste contenait un lJ1inimum d'enseignement religieux. Si Jules 
Ferry peut etre cons;dere comme ayant tenu ce langage, c'est parce 
.que I'lmmelise majorite du corps en~eignjlnt apparte,lait aux doctrines 
spirituali~les, et qU'11 ne pouvait Lui dem~nder·autre chos . qu'un ensei
gnement spiritnaliste. Mais, a la meme eIJoque ou parnt Ie de'Tet, Ie 
23 decemtlfe i880, vous verrez, si vous commltez les documpnts, que 
Jules Ferry refusait de pro~crire les Jivres qui etaiE'nt bases sur la 
morale independaute, et c'e~t ainsi qu'il s'expliquait Ie 23 decembre 1880: 
« Je ne c mprends pas, si cathol ique que I'on soit, qu'on jette la 
pierre a des penseurs qui s'eFforct'nt de fortifier la .morale en lui don
'oant des assises independantes de loute aflirmalioo dogmatique. » 

Ens'lite it ajoute: « Je ne veux pas dire que, cet etat d'esprit etant 
·donne, it s'ensuive pour la liberte sdeliLifique une restriction que 1-
conque. Oh! res choses se passent dans un dom~ine oilia liberte de la 
pensee est la premidre rAgle, parce qu'elLe a ete La premiere et la 
commune conqnete. iln'y a pas de corps plus liMral, au point de vue 
des doctrines, quI' l'Ulliversite. Et vous verrez certainement eclore 
dans son sein des intelligences plus hardies, plu~ osees si vous voulez, 
qui chercheront a degager les dogmes de la morale des dogmes de la 
t lHlodicee. » 

De sorte que Jules Ferry, au moment memeou il eCJ;ivait Les lignes 
que vous lui reprochez et oil ilne demandait au corps enseignant que 
ce qu'il pouvait obtenir de lui, c'est-a-dire un en,;eignement sp iritua
liste, jetait un reg~rd profond dans I'avenir, et, apereevallt a I'horizon 
l'eclosion nouvelle des maitres, des penseurs futurs qui se leveraient, 
il leur permett~it, par avance. d'echapper aux regles du dogme reli
gieux, aux regles de la tbeodieee, et de fOllder l'enseignemellt qll'ils 
pounaiellt di~tl'ibuer ensuile uiliqueillent sur la morale independaote. 
Il terminait ainsi: « Si nons avolls Ie droit de lell r demallder la neu
tralite confessionnelle, nous dpvons, d'~utre pnrt, leur Laisser a tous 
- allss i bien iI cenx qui ehE'rchent a donner a la morale une base 
purement scientifique, independante, humaine, positive, qu'a ceux 

• 
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qui la rattachent a des sanctions d'rm ordre superIeur et a un ideal 
plus elt've, - nous devons, dis-je, leur laisser a tous, pnisqu'ils. 
servent tous la meme yause, une egale Iiberte. )) 

Mais, Messieurs, je dis que dans Ie camp meme ou se trouve l'hono
rable M. Groussau, un homme qui s'y connait et qni a ce rtainement. 
une autorite tres grande en la matiere, lui donnait completement tort. 
j'ai trouve dans la Revue d'Organisation et de Dej'ense 1'eligieuse, dont, 
je cro is, Ie directeur est M. Rabier du Magny (1), un article extre-
mement interessant. . 

M. Groussau. - C'est un avocat, professeur a Lyon. 
M. Ie rapporteur. - Attendez! Ce qui n'est pas d'un avocat, c'est. 

ce que je vais lire et qui est signe d'un Pere Jesuite (Rires Ii gauche), 
Ie P. de La Briere, lequel intervint comme vous, a la date du 1er jan
vier 1911, dans Ie debat et s'exj.Jlique ainsi sur les idees que vous im
'putez il Jules Ferry. II se refuse, lui, a se mettre a vos cotes; il se· 
fefnse a ne pas apercevoir dans Jule, Ferry Ie pere de la la'icite, Ie 
veritable artisan des idees sur lesquelles nous hIttons, l'artisan de 
tout ce qui nOlls unit a Jules Ferry et aux hommes qui, a cote de lui, 
ont fonde la la·icite. 

Voici comment ·il s'explique: « Voila pourquoi les maitres actuels 
du pouvoir ont raison de se pretendre les continuateurs authentiques 
de Jules Ferry. M. Briand et M. Maurice Faure, comme M. Antonin 
,Dubost, comme M. Desso~' e, enonc;aient une verite manifeste lorsque. 
Ie 20 novembre dernier, ils sa luaient en Jules Ferry Ie createur et Ie 
pere de l'ecole lai:que, telle qu'elle est comprise aujourd'hui, teUe que 
nos gonvernaots de i9iO 13 favorisen t et la protegellt. Cette ecole 
lai:que, ou I'enseignement moral est independant de toute croyance en 
Dieu, de toute doctrine spiritualiste; cette el'ole lai:que, dont I'esprit est 
positivement contra ire aux croyances catholiques, alors meme que 
l'institutellr ne commet aucune violation di recte et formelle de la neu-· 
tralite, cet/.e ecole lai'que correspond exactement al1x intentions, aux 
volontes de Jules Ferry: intentions et volontes qui fnrent exprimees 
non seulemeut dans Ie disconrs mac;onnique de 1.876, mais dans les· 
nombreux discours parlemeutaires que nous avons cites plus haut et 
qui precrdemnt immediatement Ie vote des lois scolaires. PeuHltre 
donc serilit-i/ un peu pueril d'opposer a la conception des la 'iclsateurs 
actuel,; les textes ou Jules Ferry declare que l'ecole la'ique ense ignera 
les devoirs envers Dieu, que la neutraIite scolaire devra etre, par con
sequen t, une neutraJite « confessionnelle)) et· non pas lllle neutralite 
« philo~ophique )), aussi long temps que Ie personnel universitaire 
demenrera en majorite fidele aux doctrines spiritualistes . Maintenant 
que d'autres idees prevalent dans Ie personnel flns !'ignant, on se COll
forme a la pro pre pen see de l'auteur des I ,is scolaires quand on adopte 
cette neutraliLe p. us radicale que Jules Ferry avait prevue et sauve-

(i ) M. Ravier dn Magny est un des collaborateurs de la Rev"e d'Orgallisatioll et de 
Defellse religieuse, dont Ie directenr est M. Paul Feron-Vrau, direcLeul"propriillail'e de toutes 
les publicalions de la Maison de la Bonne Presse. (Note des Q. A.) • 
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gardee lui-meme, Ie jour 011 il combattit si energiquement toute men
tion des devoirs envers Dieu dans Ie texte de la 10L » 

Il me parait bien difficile d'exprimer plus nettement la pen see que 
je viens de lire, et comme elle emane d'un homme que connait cer
lainement M. Groussau et pour lequel, j'imagine, il a toute estime, je 
:pense que voila tranchee, mais contre mon honorable contradicteur, 
it l'aide du secours du ciel et presque divin qui m'arrive, Ie debat qu'il 
a souleve. (Applaudissements Ii gauche.) 

M. Groussau • .-:. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'il y a 
une equivoque dans votre raisonnement. Je n'ai jamais pris la defense 
de Jules Ferry, et .i'ai meme declare a cette tribune que Jules Ferry, 
au moment ou il faisait les lois scolaires, dans une conversation avec 
M. Jaures, declarait qu'il travaillait a une societe sans roi et san;;; 
Dieu. (Mouvements divers.) Mais parfaitement! c'est M. Jaures qui 
nous a raconte une conversation ou Jules Ferry, interrog"e par lui sur 
!'idee maitresse, directrice qu'il pouvait avoir, lui repondait: (( Je 
voudrais former une societe sans roi et sans Dieu. » J'avoue que Jules 
Ferry ne m'a jaIpais inspire la moindre con fiance. Mais je dis que quand 
des promesses nOIlS ont ete faites par un texte, nous avons Ie droit de 
dire que si vous Ie supprimez il y a quelque chose de change. (Tres 
bien I Tres bien! Ii dl'oile.) . 

M. Ie rapporteur. - Je suis certain que l'honorable M. Groussau 
n'aurait pas inspire une con fiance plus grande a Jules Ferry s'il avait 
"eu l'honneur de Ie rencontrer a la tribune comme contradicteur. 
(Sm~rires Ii gauche.) Maintenant que sont eteintes ces querelles -
eteintes provisoirement, car Ie debat qui nous divise est eternel, nous 
ne parviendrons ni 1'un ni l'autre a l'epuiser et nous nous retrouve
rons avec des armes egales dans un prochain debat, - maintenant que 
ces querelles sont eteintes, je voudrais repondre un seul mot a un 
griefimpersonnel qu'avec une courtoisie dont je Ie remercieM. Groussau 
a apporte a ce lte tribune touchant mon rapport. 

J'ai ecrit dans mon rapport que l'ensemble des peres de fa mille, 
a quelque confession, a quelque religion, a" quelque opinion qu'ils 
appartinssent, avaient fait credit et con fiance a l'ecole pnblique. J'ai 
ecrit qu'il y avait une minorite exasperee qui, quels que fussent les 
maitres, la methode et 1'enseignement, protesterait contre cet ensei
gnement tant qu'il resterait un enseignement la"ique, et je me suis 
laisse aller a dire que ces hommes etaient .conduits dans leurs protes
tations moins par leur desir de sauvegarder l'enfance que par hi desir 
de se meIer - et c'est leur droit - iJ un vaste mouvement de protes
tation contre la Republique. (Applaudissements Ii gauche.) L'honorable 
M. Groussau a juge injuste, parce que trop hardie, cette generalisation. 
II a fait appel a rna bonne foi, et ma bonne foi ne peut se recuser. Je 
veux bien admettre, puisque M. Groussau les conn1)it, qu'il y a des 
peres de famille qui, en dehors de tout sentiment politique, dans 1'ar
deur d'une foi catholique - a laquelle, d'ailleurs, et c'est son honneur, 
la Republique a donne la pleine liberte de se manifester, - je veux 
bien admettre qu'il y ait des peres de famille qui considerent que leurs 
enfants seraient en peril a l'ecole publique. Mais la question n'est 
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pas la, monsieur Groussau, et permettez-moi de vous dire que j'atten
dais de votre franchise habituelle que vous n'esquiviez pas la difficulte 
aussi habilement. Pourquoi donc ces peres de famille sont-Us arrives a 
avoir cet eLat d'esprit? 

Comment peuvent-i1s se persuader que l'ecole publique est un peril 
pour leurs enfants? Quand vous dites que la politique est etrangere a 
votre action, comment pouvez-vous supposer qne nous soyons assez 
naiJs pour ne pas apercevoir que la direction imprimee a cette cam
l'lagne methodique est, purement et simplement, une direction poli
tique? (Nouveaux applaudissernents Ct gauche.) Ah! Messieurs, queUe 
des illusion est /a f,otre quand nous entendons l'honorable M. Groussau 
.et quand, surtout, nous voyons l'honorable M. Piou l'appuyer de son 
banc ! Et comment peut-il pretendre que, s'il attaque l'ecole lalque, 
<;'est uniquemeut parce qu'i! est preoccupe de sauvegarder l'enfant... 

M. Groussau. - Certainement oui ! 
M. Ie rapporteur. - L'Eglise - et vous ne devriez pas vous 

cacher derriere sa propre hlstoire, - l'Eglise a tQujours eu un ideal, 
un plan, une methode. Elle a toujours voulu conquerir l'enfant pour 
mieux detenir Ie citoyen (Vi(s applaudissements a gauche et a l 'ex
trerne gauche),eLever Ies generations pour qu'elles soient dociles a son 
enseignement et preparer pour les revanches qu'elle escompte des 
soldats qui seront mieux armes. C'est ce qu'avaient Ie courage de dire 
les grands orateur" catholiques, et notamment celui qu i parlait a Ia 
veille de Ia nefastr Ioi de 1850, Montalembert, qui, au nom de Ia reli
gion, pronon Ga it des requisitoires enflammes contre Ia societe Ia111ue. 
Et dans des temps plus recents, M. de Mun, que je regrette de ne pas 
voir a son banc, abordait Ie debat avec une pareille franchise, lui qui, 
en 1878, ecartant les arguties et Ies habiletes derriere lesquelles on se 
derobe, oppo~ait orgueilleuscment Ii la societe fondee sur la volonte de 
l'homme la societe fondee sur la volonte de Dieu. Pourquoi vous 
cachez-vous aujourd'hui ? 

M. Groussau. - M ,is je ne me cache nullement! S'il y a quel
qu'un qui ne se cache pas, c'est moL (T1'es bien I Tres bien I a droite et 
S U?' divers banc,~ . ) , 

M. Ie rapporteur. - Pourquoi vous cacbez-vous? Je vais vous Ie 
dire. Il fut un temp" Oll les institutions republicaines apparaissaient 
comme debiles, et alors on dirigeait contre ces institutions un assaut 
formidable. On' s'aperGoit que cel.a n'est plus possible. On se contente, 
par l'ontrage, l'intimidation et la menace, d'attaquer ceux qui les 
representfmt et qui Ies symbolisent,' Jusqu'au fond des campagnes et 
des villages ou iis enseignent, surveilIes par Ia malveillance privee, 
se trouvent des instituteurs qui ont besoin qU'Oll les enveloppe de 
reconfort. (Applaudissements a gauche et a l'extrerne gauche.) Ainsi 
nous nous adressons aux republica ins. Les republica ins sont en face 
de deux perils. Le premier peril consisterait Ii perdre tout sang-froid, 
Ii faire de l'anticlericalisme l'objet principal de nos preoccupations 
(Nouveaux applaudissernents SU1' les rnemes banes), Ii deserler l'etude 
des questions economiques, sociales et politiques 'qui retiennent notre 
examen. Ce peril consisterait a nous imaginer que no us sommes, 
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nous, des Nres infaillibles, et a. mepriser - ce que nous n'avons jamais 
fait - ceux qui, se 'rattachant a. une autre morale que la notre, sont 
honn~tes et donnent des exemples de vertu devant lesquels nous nous 
inclinons, comme, je l'espere, vous vOus inclinez devant les exemples 
de vertu qui sont donnes au nom d'une autre morale. (1'1'es bien t 
T1'es bien /) 

Mais, Messieurs, un autre peril consisterait aussi a. trop attendre, 
a. trop atermoyer, paree que, les faits grandissant silencieusement, il 
pourrait arriver qu'un jour nous fussions ell presence d'une situation 
te11e qu'alors, dans l'ardeur du combat, nous depassions 13 mesure, 
ce que la justice veut et ce que veut aussi cette vertu lalque conquise 
par nos peres contre tous les fanatismes et qui s'apjJelle la tolerance. 
(Vifs applaudissements d gauche et d l'ext!"eme gauche.) Et je m'adresse 
ainsi au Gouvernement. Je Ie sais pr~t a. dMendre l'ecole lalque. Je 
connais M. Ie ministre de l'Instruction publique, Mritier d'un noble 
republicain qui, dans la bataille, s'est toujours dresse pour la Repu
blique. Je connais sa passion pour I'ecole lalque. Je sais qu'il appor
tera Ie projet que nous attendons. Qu'il l'apporte et qu'a. un jour pro
chain nous en terminions, dans un debat net et precis! Apres, la Repu
blique, dedaigneuse des clameurs qui l'assaillent, pourra continuer 
son chemin vers Ie progres ind-etini. (;1pplaudissements njpetes a 
gauche et 'a l'extTeme gauche. - L 'omteu1', en 1"egagnant sa pLace, 
Teroit les (eLiCitations de ses collegues.) I 

REPONSE DE M: STEEG 
M. Ie ministre de l'Instruction publique. - Je n'ai rien, ou! 

du moins que peu de chose, a. ajouter aux paroles eloquentes de I'ho
norable rapporteur: J'accepte Ie rendez-vous qu'il a bien voulu me 
donner et .je .prie d'autre part l'honorable M. Groussau de vouloir 
bien me permpltre d'ajourner :i ce moment-lit des reponses plus com
pletes et plus detaillees aux questions qu'il a pu me poser, aux objec
tions qu'il a pu presenter. Je crois avoir repondu par avance a. l'appel 
de l'honorable M. Viviani en deposant ce matin m~me deux projets 
de loi, dont l'un a pour objet d'assurer la frequentation et la defense de 
l'ecole primaire publique, I'autre d'organiser un controle pins efficace 
de l'enseignement prive. (T1'es bien! T1'es bien! a gauche.) Mais je ne 
puis accepter la pen see que l'honorable M. Groussau pr~te' et au 
ministre et au Gouvernement. Notre ecole prima ire publique doH 
observer la neutralite, mais je ne crois pas que l'honorable M. Groussau 
soit partisan, lui, de cette neutralite ..... 

M. Groussau. - Non! 
M. Ie ministre de l'Instruction publique. - ..... car les paroles 

que nous venons d'entendre n'emanent pas d'un homme qui deman
derait it l'ecole primaire de respecter des croyances, de nepas les 
attaquer, de ne pas se dresser vis-a.-vis d'elles en injures et en provo
cations; non, elles tendent it no us demander de servir ces croyances. 
Or, l'ecole neutre est une ecole qui n'est dirigee contre l)ucune reli
gion. (Tn}s bien / 1'1'es bien I a gauche.) Mais si I'ecole neutre n'est 
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dirigee, contre aucune religion, elle pretend ne ·se mettre au service 
d'aucune Eglise. (App lauclissements a gauche et a l'extreme gauche.) 
L'ecole primaire publique, en se pla(iant au-dessus des querelles reli
gieuses, est Ie berceau d'une societe republicaine et fratel'llelle; c'est 
ce que Jules Ferry a voulu et c'est ce que nous, ses modestes Mri
tiers, en tendons' realiseI'. (Applaudissements a gauche et a l'extreme 
gauche.) 

LE MDUVEMENT OUV8IEB CATHOLIQUE EM ALLEMAGME 

Sous ce titre , la Civiltli cattolica du 2 sept. i9H a publie une etude qui a 
suscite une cel'taine emotion dans la pl'esse. Nous la traduisons integralement : 

Depuis plusieurs annees, l'organisation de la classe ouvriere catho
lique en Allemagne attire l'attention jusque dans les pays etrangers, et 
en divers endroits on a voulu l'imiter sinon completement, du moins 
en partie. Nous estimons donc faire Oluvre utile et agreable aux lec
teurs de la Civi lta cattolica en leur en donnant un expose exact et en 
abordant ainsi quelques divergences d'opinions qui ne font jamais 
deraut, meme entre des hommes d'intention tres droite. 

Disons auparavant q.ue ceUe organisation a penetre aussi en Autriche. 
Mais com me la grande industrie est bien moins avancee et partant la 
classe ouvriere bien moinsnombreuse dans ce pays qu'en Allemagne, 
Ie socialisme aussi bien que Ie mouvement ouvriRr catholique n'y ont 
pas Ia me me importance. 'l'0utefois, en ces dernieres annees, depuis que 
Ie parti chretien -social de l'illustre Lueger est devenu plus puissant, 
l'organisation ou vriere a fait en Autriche des progres notables et promet 
beaucoup pour I'avenir. 

II y a donc, aussi bien en Autriche qu'en Allemagne, parmi les 
ouvriers catholiques, deux organisations tout a fait distinctes et diffe
rentes . Ce dualisme e,;t d'autant plus a releverque souvent on emploie 
Ie meme mot it\ltien pour designer I'une au I'autre de ces organisations. 
L' Allemand distingue l' Aj'beiterverein 'eL la Gewe1'kschaft, et qui con
fond Arbeitej'verein avec Gewerlcschaft, ou vice versa, temoigne deja 
par cela seul qu'i! manque absolument de I'experience et de la compe
tence necessnires pour prendre part a la disc'us~;jon sur Ie mouvement 
ouvrier d' Allemagne. En Italie, les mots n'ont pas encore un sens 
aussi precis et determine; les memes termes : Ligue, Societe, Cercle, 
Association, Union servent a designer tan tot un Arbeiterverein, tantOt 
une Gewel'kschaft. Afin de supprimer ce pendant toute equivoqne et 
toute confusion, nous distinguerons dans cette etude les Associations 
ouvrieres et les Synclicats· ouvriers, a ppelant Associa tion ouvriere ce 
qu'en Allemngne on appelle Aj'beitej'verein et Syndicat ouvrier ce qlte 
les Allemands appellent Gewerkschaft. I 

La difference fondamentale, d'ou proviennent to utes Ies autres, ent~'e 
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ceux-ci et celles-lit ·consiste en ce que les Aswciations poursuivent des· 
fins surtout religieuses, et par suite ont un caractere ecclesiastique, 
alors qne les Syndicats ponrsuivent directement des fin s materielles ou 
profanes et ont ainsi un caractere lalque. 

I. - ASSOCIATIONS OUVRIERES «(( ARBEITERVEREINE ») 

1. - Organisation des Associations. 
La puissance des Associations se revele sur-Ie-champ 'par leur nombre 

et par Ie nombre de leurs adherents. 11 y a en Allemagne environ, comme 
nous Ie verrons plus loin , 3000 Associations avec plus de lJ,OU ooq adhe
rents, soit une armee tres considerable d'ouvriers catholiqnes. Encore 
faut-iJ remarquer que ces Associations se composent uniquement d'ou
vriers proprement dits, it l'exclllsion de ceux qui exercent des arts ou 
metiers et que l'on appelle Handwe1'ke1' [artisans] et non Arbeite1' 
[ouvriersJ. Pour Jes ar tisans, iJ existe une autre organisation, qui sa 
divise en deux ou trois grandes Federations: I'une pour les maitres 
(l}feiste1'vereine), I'autre pour les compagnons (GeseUenvel'eine), la 
troisieme pour les apprentis (Leh1·L'ingsve1'eine). Cette derniere ne 
compte pas encore beaucoup d'adherents, mais les Associations de 
maUres en comptent 1.20000 et celles de compagnons 80000. 

Les Associations don t nous parlons s'adressent exclusive ment aux 
ouvriers (A1'beiter) qui travaillent dans la grande industrie (industria' 
qui, comme chacun Ie sait, a pris en Allemagne, en ces dix dernieres 
annees , un developpement considerabLe), dans les mines, dans les 
entreprises de transports (chemins de fer, tramways), etc. II n'existe 
absolument aucun diocese qui n'ait un grand nombre de ces Associa
tions ouvrieres; elles s'etendent aujourd'hui, tel un filet it mailles ser
rees, sur toute I' Allemagne. 

On peut dire qu'en un 'certain sens leur organisation esthierar
chique. Elle n'est pas l'muvre du genie d'un seul homme, non pLus que 
d'un Boyan d'hommes ou d'esprits eclaires qui l'auraient elaboree 
a pi'iori et pnsuite realisee, mais elle a cril pen it peu et s'est developpee 
d'elle-milme comme Ie gmin de sene vi dont parle Ie Seigneur dans l'Evan
gile. Les Associations qui remontent it vingt-cinq ans sont en tres petit 
nombre; la plupart ont vn Le jour au xx, siecle et ne comptent pas encore 
dix annees d'existence. Assurement, l'idee de grouper les ouvriers 
catholiques d'une ville ou d'un pays dans une.Association particuliere 
est plus ancienne; mais leur developpement interieur et exterieur est 
l'muvre des vingt dernieres annees. 

Voici en quoi cons iste l'organisation hierarchique: les Associations 
locales d'un distri ct donne sont unies en une Federation de district; 
toutes les Federations de district d'un diocese forment la Federation 
diocesaine, et plusieurs Federations diocesaines se sont unies en une 
Ligue ou Federation centrale. On compte quatre Ligues centrales ou 
interdiocesaines. 

Quant it la structure des Associations locales, it la tMe de chacune se 
trouve un priltre, nomme par son evilque, d'ordinaire un chapelain 
attache it la paroisse. lis sont celebres en Allemagne, les aumoniers 
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,~mvriers qui, outre leurs occupations dans la paroisse (predications, ' 
confessions, instruction religieuse dans les ecoles elementaires, visites 
des malades, etc.), doivent encore diriger les Associations ouvrieres . 
.La formation que requiert l'accomplissement d'une telle tache se com
plete en partie dans les Seminaires diocesains et dans Jes Facultes de 
theologie universitaires, 011 se font des cours speciaux de sociologie 

-adaptes aux besoins particuliers du ministere sacerdotal, en partie par 
l'etude privee et bien plus par la pratique elle-meme accompagnee de 
l'etude. Un nombre relativement considerable de livres, tracts, perio
diques, qu'en general au moins on peut tenir pour bons, facilitent 
,l'etude privee. Grace au bon esprit du clerge allemand, les aum6niers 
·ouvriers zeles ot intelligents ne font pas decaut. 

Dans les petites villes et dans la plupart des villages, il n'y a qu'une 
Association ouvriere; dans les grandes villes, naturellemeni il en existe 
conjoinlement un plus grand nombre . Ainsi, par exemple, a Munich, 

·~n Baviere (plus de 000000 habitants), on trouve i8 Associations; 
a Nuremberg (300000), 6; t.. Dusseldorf (300000), it>; il Crefeld, 11; 
iJ. Batisbonne (00000), 2; il Stuttgart, 2; a Mlmster" 3; a Cologne 
-(000000), :19, etc. 

Les Associations du meme diocese sont unies en une Federation 
.diocesaine (Dimcesan Verband), avec, il la tete, un autre pretre qui a Ie 
.titre de president diocesain (Dimcesan-Prmses) ega loment nomme par 
l'eveque. Le president diocesain a pour mission ,de stimuler Ie zele et 
l'activite de chacun des pre~idents locaux, de trouver de nouveaux 
.moyens d'entretenir l'esprit catholique toujours vivant dans les Asso-

, ·ciations, de sl1ggerer il l'eveqne les changements qui s' imposent des 
presidents locaux, de presideI' la reunion diocesaine des presidents et 
.autres delegues des Associations locales. La reunion diocesai ne se tient 
,au moins une fois par an et se compose des presidents locaux et de dis
trict et d'autres deh\gues de chaCllne des Associations. 

Vu la grande etendue et la population considerable des dioceses de 
l' All emagne, les Federations diocesaines ~e subdivisent en Ligues de 

·district (Bezirksve1'bmnde). Ainsi, l'archidiocese de Fribourg (Bade) 
compte ill Ligues de district; HaLisbonne, 10; Cologne, 1l~; Bamberg, 

-3; Wurtzbourg, 20; Paderborn, 18, etc., etc. A la tete de la Federation 
-de di strict se trouve d'ordinaire un president lqcal dont l'eiection (par 
les presidents Jocaux) doit etre approuvee par I'eveque. Deux fois par 

-an d'ordinaire, au pri ntemps et it l'automne, it se tient un Congres de 
district auquel prellnent part non seulement les presidents iocaux, 
mais encore les autres chefs de la Ligue et les delegues de chacune 

-des Associations. On y lit Ie' compte rendu annuel de la Lig!le, on y 
discute les moyens de promouvoir la vie interieure et Ie progres exte
rieur des As,;ociatitlns (I). 

La convic,tion qu e la valeur des Federations diocesaines croit avec 
tla concentration des Associations a donne naissance aux Ligues inter
,<diocesaines, qui SOllt actuellement au nombre de quatm: celle de l' Alle-

(i) La; Ligurs de district, de la Federation centrale (siege: Berlin) ont tenu, en iW9, 
-50 reunions des presidents at 60 reunions des d61egues des Associations. 
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magne de l'Ouest, la seconde avec Berlin comme siege, celle de l'Alle
magne du Sud, Ja quatrieme enfin a pour siege Neisse, en Silesie. 

La plus nombreuse et la plus importante est la premiere, dont Ie 
siege est a Gladbach, dans la province rhenane, et qui embrasse Ie 
grand district indnstriel appele RIH~nan- Westph alien (Rheiniseh
West/Cel1.sehe [ndust?'ie-Bezir7c). Cest a elle qU'appartiennen ties llUit 
Fede ratiun~ diocesaiues de Cologne, l\hmster, Paderborn, Hildesheim, 
Fulda, Limbourg, Osnabrtlck, l\'layence. Ces huit Ligues diocesaines 
se composent de 53 Ligues de district avec 892 Associations locales. 
L'archidiocese de Cologne compte 318 Associations avec 67 90s adhe
rent~; Ie diocese de Miinster, 189 Associations avec 40 981; Paderborn, 
213 aver. 34178; Hildesheim, 25 avec 3507; Fulda, 53 avec 3885; 
Limbourg, 50 avec 36:22; OsnabrlLck,:25 avec 7113; l\'layence, 90 
avec 13098 adherents. Au total: 171 302 adherents. 

La deuxi emp Federation centrale, dont Ie siege est a Berlin (Verband 
katholischer Arbeitervereine Sitz BeTlin), comprend Ie:; nombreuses, 
Associations de la Silesie superienre, ou se trouv ent de nombreuses· 
mines de ilouille et 011 ia grande industrie est tres developpee, et 
presque toutes les 31ltres ASSOciations du vaste diocese de Breslau, 
puis Ie diocese de Treves, quelques Associations du diocese de Pader
born, a savoir la Federation de di,trict de l'Eicbsfeld, et Ie diocese de 
Warmia (Ermland). En 1910, elle comptait :1 229 Associations avec' 
pIllS de 129000 adherents. -, 

Les Associations de l'Allemagne du Sud (Baviere, Wurtemberg" 
Bade) sont unies en 10 Federations diocesai nes avec plus de' 

, ~OO 000 ouvriers adherents. L'archidiooese de Munich, au debut de :1910" 
pomptait H ~igues d~ di.s t~ict avec H8 Associat~Ol~s et 10 288 ad~e
rents; la Federation dlOeesaHie d'Au gsbourg , 5 FederatlOns de dIstrIct 
~vec 76 Associations et 9148 adherents; Passau, 29 Associations et 
3 022 adberen~s; Ratisbonne, H8 et 153:1. 7; Eichst<lett , 26 et 2458; 
Bamberg, [15 et 5733; Wuttzbourg, 166 et 9486; Spire. 87 et 85'13; 
Rottemburg: 128 et 16698; Fribourg, 163 pt 21994. Au total: 
9-z FtlderatiollS de di§trict, 909 Associations, 102 357 adherents ouvriers., 
La quatriAme Federation est bien plus petite: son siege est a Neisse, 
en Silpsir,; elle comprend Ie district de Neisse et Ie diocese de Culm, 
et compte 18000 (lUvriers. 

Outre res Ligues ceutrales, il y a allssi les Ligues diocesaines de 
Slrasbourg ,et de Metz, qui, devant la situation speciale de la Terre 
d'empire (Reichgland), prMerent re~ter a l'ecart. Puis, pour completer 
res donnees statistiqups, it faut aussi remarquer que dans certains, 
dioceses i I existe plusieurs Associations non unies aux Federations· 
dioctlsaines respectives. Ainsi, par exemple, alors que la Ligue dioce
saine de P~ ssa ll comprend 27, Associations locales unies en 6 Federa
tions de district, 25 IlUtres Associations demeurent encore a l'ecart. 

Le chiffre total de, ouvriers mem bres des Associations catholiques. 
est donc birm superieur a 450000 (1). 

it) Les protestants, marchanl sur les traces des 'calholiques, ont form e eux aussi des Asso
cialions ouvrieres; mais leqr mouvemcnt n'avance que lcnLement. Bien que Ies protestants: 
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- 2. - Activite des Associations. 
La fin principale des Associations est de conserver et d'affermir chez 

l'ouvrier la vie religieuse, lort en peril de nos jours, comme chacun Ie 
sait; la fin secondaire, mais tres importante, elle aussi, est d'ameliorer 
leur sitnation exterieure et materielle. Mais, pour atteindre leur fin 
prinCipale, les Associations ne doiveut pas senlement employer des 
moyens stri ctement religieux; elles doivent, dans la mesure du pos
.sible, fermer toutes les voies par ou les ennemis de la religion catho
lique s'efforcent de faire penetrer I'irreligion dans Ie cUlur ,des ouvriers. 

L'espr!t anticatholique qui regne en Allemagne use avec une cer
,taine predilection de tres nombreux moyens indifferents en soi : aces 
moyens, les Ao80ciations doivent donc, de leur cote, opposer, dans la 
mesure du possible, des moyens analogues, mais imbus et penetres 
,d'esprit catholique. C'est de ces vues larges que s'insplra la Lettre 
pastorale des ev~ques de 1.900. Bien que l'origine des Associations soit 
,fort anterieure a 1.900, leur acLivite re<;ut une forte impulsion de cette 
Lettre pastorale qu'adresserent a leur eierl5e les eV~L1UeS allemands 
reunis au mois d'nout 1900 :i Fulda. La Lettre est enl ierement consa~ 
cree aux Associations ouvrieres et trace les principales lignes direc
trices de leur action. 

Pour ce qui est des exercices religieux il ne sera pas inutile de 
-dire que les Associations ne se proposent nullement de soustraire les 
ouvriers a la sollicitude du cure pour y substituer une direction parti
,culiere et separee; c'est pourquoi elles n'ont ni eglises ni oratoires 
propres, exhortant plutot leurs membres a assister avec assiduite aux 
,offices de lenr paroisse. Elles se proposent seulemellt d'ajouter un peu 
aux exercices ordinaires du culte divin qu'accomplit tout bon chretien. 

Comme premier moyen de conserver a I' Association entiere un esprit 
l1atholique, signalons t'exclusion des adherents qui donnent Ie mauvais 
,exemple en abandonnant publiquement leurs devoirs religieux. Or, 
bien employe, ce moyen a une grande efficaciLe pour preserver l'Asso
ciation des ten dances et des elements pernicieux. II y a communion 
generale plusieurs fois par an'; chez maintes Associations, quatre fois; . 
chez d'autres, deux ou trois fois, 011 encore une fois seulement par an: 
,cela depend de diverses circonstances et en particuliel' de l'etat reli
gieux general de la paroisse ou de la ville. 

On a commence depuis peu d'annpes iJ organiser des retraites reser
vees aux ouvriers. Dans Ie seul archidiocese de Cologne, plus de 
300 ouvriers ' ont fait les exercices spirituels en 1909. D'ordinaire, 
l'Association se reunit une fois par mois: iI y a un diseours ou, plus 
exactement, une conference du president ou d'une autre personne invi
tee par Ie president. C'est un usage tres repandu que cette conference 
soit sui vie d'une discussion a laquelle ehacun peut prendre part, pour 

lorment les deux ticrs dc la population de l'Allcmagne, iI n'y avait cn i908 que 730 Asso
.ciations ou\'~iere, proLesl,antes avec 130000 adherents, Sur ce nomil.,c, 96 sont groupecs en 
16 Lignes et cn un o Ligne centrale; Ics ani res forment done des Associations isol"es. Les 
()uvricrs PI'olcStanLs, pour 1a plupa.l't, sout socialisles, aim'S que grace aux Associ Itions 
oUYrier cs ct aux Syndicals cllTlltiens les ouvriers catholiques ont, en grande partie, jusqu'ici, 

<echapp" au socialisme, 
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soulever quelque difficulte contre les assertions du conferencier ou 
ajouter une bonne pensee a celles emises par ce dernier. Ces discussions
dop.nent plus de vie et d'attrait a la reunion et, en outre, constituent. 
comme une ecole elementaire de formation de propagandistes et 
d'orateurs. 

Le compte rendu de la Federation centrale de l'Allemagne du Sud, 
pour 1909 nous apprend que sur 6872 discours prouonces dans 
756 Associations, 1 74,0 avaient un caractere exclusivement religieux, 
2229 traitaient de sujets sociaux, 1012 de sujets politiques, 1592 de
sujets de culture moyenne, et que 379 etaient accompagnes de pro
jections lumineuses. On voit par ces chifTres que les presidents des · 
Associations accordent beaucoup d'importance aux conferences sur des 
sujets qui ne sont pas strictement religieux: il suffit qu'ils soient. 
animes d'esprit catholique. 

J'ai dit que les Associations ouvrieres ten dent egalement a former 
des orateurs ouvriers. En elfet, {llusietirs deputes des Dietes et duo 
Parlement allemand sont d'anciens ouv'riers sortis des Associations 
ouvrieres catholiques. Le Parlement allemand compte au moins cinq 
deputes qui travaillaient autrefois dans une fabrique, furent charges. 
ensuite d'un secretari[)t de district ou de diocese, et ont de puis lors ete · 
elus deputes au Parlement, ou ils s'acquittent avec honneur de leur
mandat. 

Les Dietes de la Baviere, du Wurtemberg et du grand-ducM de
Bade comptent aussi quelques deputes anciens ouvriers sortis des 
Associations catholiques. Tous, bien entendu, font partie du Centre. 

La diffusion de la bonne presse, et en particulier des bons joilrnaux,
a egalement pour objet de maintenir l'esprit catholique dans la cIasse
ouvriere. Certaines Associations plus nombreuses, et qui disposent par 
bonheur de ressources financieres suffisantes, ont une bibliotheque 
propre, runis la plupart pr!iferent a bon droit s'inscrire a la Societe de · 
Saint-Charles Borromee (1). Tant a cause de sa grande diITusion en" 
Allemagne que de sa situation finauciere florissante, cette Societe est . 
en me sure de fournir aux Associations des livres de tout genre ecrits· 

. dans un esprit catholique et leur permet d'echanger contre des livres
nouveaux et moins connus les livres deja Ius et suffisamment conn us 
par les ouvriers catholiques. 

La vente de livres et brochures faite par les Associations elles-m~mes'
est aussi considerable. La Federation du district de Gladbach. en 1909, 
en a vendu par colportage pour 3733 marks; celie d'Essen, pour -
1 700; de Bonn, 250; de Dusseldorf ,6084, et la FMfiration centrale de 
Munich, durant l'hiver 191.O-19H, a vendu des milliers de brochures
traitant de sujets apologetiques, sociaux et analogues. 

Les journaux rMiges specialement pour les ouvriers font un bien. 
immense. A.l'ouvllier qui n'a pas Ie temps de lire un journal quotidien, 

(t) La Sociele do Saint-Charles Borromee (Borromel!s-Verein) lui londee en i8.5 l 
Bonn, dans Ie but unique de repandre les bons livres. A la fin de i9to, elle comptait, 
dans a 962 Associations locales, 203 3f 1 adherents. ChaqueAssocialion locale a sa bibliotheque· 
circulanle. Les biiJliolheques du diocese dp Breslau r enlermenl 1.95 779 livres, celles dill. 
diocese de Miinster, i85 01.8, etc.' . 
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il suffit d'une feuille hebdomadaire. Aussi doit-elle lui donner les prin
cipales nouvelles religieuses et profanes de la semaine et des informa
tions sur tout ce qu'il y a it faire sur Ie terrain politiQ..ue, religieux~ 
economique. Les A?'beiterzeitun.qen [Journaux ouvriersJ repondept a 
ce but. Le plus fort tirage est celui de la Gazette hebdomadai?'e de la 
Feder~tion de l'Aliemagne de l'Ouest, qui parait Ie vendredi et tire a 
1.35000 exemplaires (f). Dans de tres nombreuses Associations, tous· 
les ouvriers sont obliges de s'y abonner. C'est Ie moyen de lui assurer' 
un grand nombre d'abonnements. , Le prix tres reduit de ce journal 
aide aussi tres fort a sa grande diffusion: aux Associations qui 
preunent plu~ de 25 exemplaires par semaine, l'abonnement annuel 
ne revient pas a plus d'un mark quarante centimes. La deuxiemll' 
Federation centrale, dont Ie sieg-e est it Berlin, fait paraitre, elle aussi, . 
un journal hebdomadaire: De?' Arbeiter (l'Ouvrier), qui tire a 
H2000 exemplaires, encore que l'abonnement annuel 1m revienne a 
trois marks soixante centimes. Le journal hebdomadaire de la Federa- . 
tion centrale de l'Allemagne du Sud, qui paralt a Munich, a un tirage. 
moindre, mais cependant considerable: en f909, il avait52 675 abonnes" 
seulement parmi les ouvriers. 

Pour ce qui est des cours speciaux d'instruction auxquels prennent 
part les ouvriers ou qU'org'anisent les Associations elles-memes, 
5 Associations du district de Bonn, 35 de celui de Cologne, 5 de celui . 
de Siegburg, f3 de celui de Dusseldorf, 109 de la Ligne centrale de· 
Munich ont organise chacune u.n cours en 1.909. Ces cours portent sur 
des sujets religieux et apologetiques ou moraux-sociaux. Qnand d'autres 
organisent des cours de ce genre, les Associations invitent souvent. 
leurs membres a y prendre part. 

Les Secretariats de travail constituent une autre institution tres 
bienfaisante. La Federntion de l'Allemagne du Sud en compte 22 avec 
24 secreta ires, qui, en {909, d'apres Ie compte rendu annuel, ont donne· 
22559 renseignements de vivevoix' et 8436 par ecrit, et soutenu 
1.0598 instances. La Federation centrale dont Ie siege est it Berlin, 
avait, en f909, 31 Secretariats et a donne, durant plusieurs semaines, 
un cours special pour la formation de secretaires et de propagandistes. 
Elle a etabli egalement un Secretariat pour l'assistance juridique pres 
Ie tribunal supreme de l'empire pour les Caisses d'assurance (Reichs-
versicherungsamt). Outre ces travaux, les secretaires s'adonnent encore 
a 'Ia propagande, prennent une part active aux cours d'fnstruction,: 
donnent des discours ou des conferences dans les Associations, etc. Les 
Associations elles-memes leur servent des appointements convenables. 
C'est nn usage general en Allemagne que tous les ouvriers versent 
une cotisation mensuelle it la Caisse de l' Association. Chaque Associn
tion locale verse ensuite une certuine cotisation aux Federations de : 
district, diocesaines et centrales. II va de soi qu'il y a aussi des dons 
des amis de Ia classe ouvriere. Quelques Associations locales sont dans 
des conditions difficiles, mais, en general, on peut dire que I'huile-· 
necessaire au fonctionnement de la machine de cette grande organisa-· 

(i) A la fin d'avril 1911, elle avail 137 9iO abonne's. 
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.lion ne fait jamais defaut . Au contraire: d'apr~s Ie compte.rendu d'une 
Federation centrale, les biens meubles et immeubles de toutes les 
Associations qui lui sont rattachees representent 5 millions de marks, 
o8t il Y a 750 000 mark~ d'argent comptant. . 

Bien que les Associations se proposent comme objet principal 
d'excikr l'f;\sprit catholique dans la classe onvriere, elles visent cepen
aant aussi it prumouvo ir Ie bien materiel de leurs membres. Elles uti
lisent it cette fin les Secretariats, dont nOlls avons deja parle, et les 
amvres de mutualite, comme, par exem ple, la Caisse des malad'es 
{Krankenkasse) , la Caisse de prevoyance en oas de deces, et autres. 
Bien qne dans l'empire allemand une loi genera Ie rellde deJlI onliga
tQires les diverses espece's d'assurances, par exemple contre les mala
dies, les accidents, la vieillesse et I'i nvalidite, cependant les Caisses 
des Associations sont toujours importantes. La Caisse des mala des de la 
Federation centrale de Munich, en 1909, a verse '152886 marks it 
27329 malades. Les Caisses de preVO.I ance eli cas de deces comptent 
de tres nombreux adherents dans la cL.sse ollvriel'e catholiqlle. 11 y a 
dans l'Allemagne du Nord,une C<Jisse leonine qui re<;oit cilaque annee 
jusqn'a 200000 marks des membres de· nos Associatiuns. Parmi les 
Associations plus importan.tes, il en est \l ussi qui Ollt une CaIsse parti
culiere ue prevoyance; aillellrs, les Federations de di strict ou de dio
cese en ont fonde une pour tout Ie distl'lct ou diucese. La Li gue cen
trale de Berlin fonda, des 1896, une Caisse centrale de prevoya nce 
pour toutes ses Associations auilerentes_ 

L'etablissement de Caisses d'epargne dans les Associations elles
m~mes presente de nombreux av.al1tages. La fa cilite uunllee aux 
·ouvriers ue porter lorsqu'ils Ie veulent la coutribntlOl1 meml~ la pins 
minime an pr'esident on au secreLail'e les en 'ourage a l'ef,lurgne, et 
·cette institution donne au president l'occasion d'eutrer en cont ... l:t per
sonnel plus freqllent avec ch.aque ou vrier. 

La Lettre pastorale des eveques de l'alillee 1900 mentionne egalt'ment 
la necessite pour les Associations de procurer des divertissements aux 
·ouvriers. Un dtls compLes renuns de I'annee 1909 declare que cette 
necessit~ s'est affirmee plus pressa nte el1l:Ore en ces dernieres alillees. 
Aussi s'orga nise-t-il des distral: tiol1s variees : petits th.eatres, concerts, 
voyages , vbites entre Associations, etc. 

Ce bref aper<;u suffit a donner une idee des Associations onvrieres 
·catholiq nes. 

II. - SYNDICATS OUVRIERS 

Les Syudicats ouvriers en di'fferent totalement ; autre en est Ie but , 
autres Ips moyens et, partant, dill'erellie I'orgauisatiun. La necessite de 
.grouper les oUl'riers en 'Sy nuic<Jts s'e~t malliFetitee durallt les Ui x. uer
nieres annees dll XIXe siecie. Pour s'of,lposel' il l'exploitiltion des 
'()uv l'ier~ par leti patrons, les socialistes avaient fonue ues Syudica ts 
-qu'i1s donna ient pllllr nelltres et inuifferent~ en religion et en poli
tiq ue, et qlli en realite etaient profondement imbus d'etiprit irreliKieux, 
impie et subversif. Plusieurs minellrs ca th.ollques, onvriers des miues 
·de hondle. de la province rhenane et de la Westphalie, se laissaient 
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duper par le programme inoffens i f en ~pparence des Syndicats et s' y 
insc rivaient pour obtenir une amelioration de leur situation materielle: 
lis devaient se raviser avan t pen et rec'Jllnaitre ensemble la uecessite 
de fonder d'illltres Syndlcats, qui anraient !Jonr but d'ameliorer les con
ditiolls du travai l cUlliormement a leurs sentiments reJigieux et ala 
10i morale chretienne. 

Cette idee de grouper les ouvriers en des unions de ce genre tendant 
au Lien mater iel des ouvriers en parfait accord ayec la re lig-ioll cathQ
lique trouva un terrain fort iJien prepare; auss i, en peu de tf'm[ls, les 
del'llieres an.mies du XIXe siccle et les dix ~ r~m i eres du xx· virent-elle~ 
la fondatlOn de Ilombreux Syndicats et Ie deve loppement de ceux qUI 
ex istaient dejiJ. Dans l'Alll~mag ne de l'Ouest, dans les dellx [lro vinces 
prus~iellnes lie la Westphalie et du Hhin, la grande industrie et Ie l'om
merce ont Pri S Ull accro isst·ment onorme qui a elltraiue LIne augmen
tation encore plus grande du nombre de:; oLlvriers. La [loplllci tion de 
ces provillces, dans sa majeure partie, est toujonrs resttie catholique et. 
a tOLljours, a trav ers les siecles, o[lpose uu e vive rt'sbtauce au pro
testanti sme, qLlolque Ie Gou vernemellt prussien, dont ces provinces. 
releventdppu is plusd'un siecle. soutienneoLlverteweut Ie prote,tanti,;me. 

Les mineur:; catbolitjues furent donc les premit' rs il s'unir ell un 
Syndicllt chreti en, et comme parmi leurs· co mpagnons de travail il se 
trouvait aussi des protestants qu'll1dignait J'esprit autireligieux des. 
Syndicats deja ex istilnts, ils s'lln irent a eux en un SY lldicat Cltll1l11Un, 
alin de pouvoir· s'opposer avec plus de force all oor;iCllisme et d'obtenir 
ensemble l'ameliora tion sO llilaiLee de leur situation ma leri elle. Dans 
ceLte ullion avec les protestant~ , les ca tholiqll es sui vir,·nL l'exemple de 
beaucoup d'au lres ASSOCiations et Federation, it objets profanes et indif
ferents: au temps du Kulturkumpf, c'esl·it-dire qll elque tlix ans avant 
qu'on songeat aux Syndicilts ollvriers, la grallde Liglle wesLphali t'Tllle 
des paysans ( West(m/ische1" Bane1'11,Verein) eta i t deja ce lebre. Elle accueil
lait I't accueille eucore aujollrd'l1ui ciltl10liqnes et prote:itants indis
tinctement. Le baron Burkhard de Scborlemer" homme tres caLbolique et 
tres vaillant dMenseur des drolts de l'Egli se cllntre I," prince e Bis
marck pendant Ie Kulturkampf, I'avait conc;ue, rf\a li see et lIirigee jus
qu'iJ sa mort (1895). Sur ce modele furent fontlees d',mtres Ligil l'S de 
paysans, ull e pOllr la province rl1enalle, une alltre pour la Sil es ie, la 
Hesse, l'Eicbsfeld, etc. Bien qu'elles accuei llent, comme je 1'3i dit,. 
catl10 liques et protestants indistinctement,' elles ont totlles f~Jit un bien 
immPllse au ca tholicisme en AUemagne. Et ell,·s ne proft'ssent pas ce 
que ['on app 'lIe la neutraliLe religieuse et politi que, ell ce sens que 
dans leur action et dans leurs afTaires elles Fera ient ab,tra r: Lion de la 
10i morale et ties principes religieux et ptllitiqlles qui doivent presideI' 
a I'activite er;o nomiqlle : elles s'ojJposent au conLraire avec toute· 
l'enf'rgie possible ,aux principes antireligiellx et antimonarclliq Ie, du 
sociali~me et se dirigent en tout d'apres les reg les tie la loi morale et 
chretienne. Elles prd,'ndent ne professer une neutralite reli gieuse et 
politique qu'en tant que leur objet immelliat n'est pas de promollvoir 
la vie religieuse de leurs adherenLs et que, partant, elles ne prescrivent 
pas d'exercices ou antres pratiques religieuses ; en tout cas cependant,. 
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en travaillant au bien-fltre m(lteriel de leurs adherents d'apres la loi 
chretienne catholique, de fagon mediate et indirecte eIles tra
'vaillent egalement avec un tres grand succes au bien moral et religieux 
de la classe agricole. Il y a en Allemagne au moins dix de ces Ligues 
de paysans avec beaucoup plus de 300 000 adherents. 

Depuis quelques dizaines d'annees, ce mflme mouvement federatif a 
,penetre dans la cIa sse importante, mais qui va toujours diminuant, 
.des artisans. Us tendent, eux aussi, a former des corporations ana
logues aux corporations dll moyen age, et leur mouvement n'aboutit 
pas a des Unions ou Ligues confessionnelles, pas plus, d'ailleurs, que 
,les corporations du moyen age ne poursuivaient des fins religieuses et 
ecclesiastiques. Une division en deux corporations, l'une catholique et 
.!'antre protestante, serait un malheur pour la petite industrie. 

Aussi bien, les mineurs de la province rhenane et de la Westphalie 
suivirent l'exemple des paysans et des artisans. Un certain Auguste 
Brust, excellent catholique, alors ouvrier mineur a Essen et mainte
Dant depute dll Centre it la Diete prussienne depuis deja plusieurs 
annees, commenga en 1897, avec quelques compagnons, Ie Syndicat 
chretien des minenrs, qui arri va en peu de temps a 103 Associations 
-ou groupes locaux (Ol'tsgl'uppen), avec 5500 adherents. A la fin de 
!l.906, il etait parvenu a 780 groupes avec 75153 mineurs; au debut 
.de 1910, 78 BI9, et au moment ou nous tra(iOnS ces lignes, nons appre
.Dons qu'il a depasse Ie 82000· mille. 

(A suivre. ) 

Imp. P. FXRON-VRAU, 3 et5, rue Bayard, Paris, VlIl'. - Le gerant : F. HERVAvAUL1\. 



, . 

Ill. - Le mouvement ouvrier catholique en Allemagne. (Article du 
R. P. BLEI)EllL,\CK dans la Civilta caltolica du 2 sept. 19B, et L.ettre de 
Berlin it l'Ossel'vatore Romano du 29 sept. 19B.) 

Utilite et interet d'un expose de l'organisation, de la classe ouvriere 
catholique en Allemagne. Distinction fondamentale de I' Association O? v~iere 
(ArbeiICl'Vet'ein) et du Synil.icat ouvrier (GeweI'kscha{I). - t , ASSoclatl?nS 
ouvrieres. a) Organi!alion. Elles s'adl'essent exclusivement aux ouvl'lers 
t;t ?omprennent ne..nmoins plus. de 400 O~O adherents. ~ierarc~ie: ~sso
clatlOns locales (3000) FederatIOns de dIstrIct, F6deratlOns dlOcesames, 
Ligues ou' Federations' centrales (4). Ii) Activite. But principal: conserver 
et affermir chez l'o)lvrier la vie religieuse; moyens employes pour Ie realiser 

. (exercic.es religieux, conferences, dilf?sion de 1a b?nne P!'t;sse, etc.). But· 
seC()n~alre, mais .tres important: amellOrer la SItuatIOn exlefleure et mate-. 
rielle de l'ouvrier (role des oouvres de mutualite). - 20 -Syndicats ouvriers. 
Esprit irreli~ieux des S9'ndicats socialistes. Necessi~e de Syndicats chretiens. 
Syndicat de~ mlneurs de la province rhenane et de la Westpluilie (plus de 
82000 adherents). Exemple de la grande Ligue we~tphalienne de paysans. 
Le mouvement federati! parmi les artisan's: 6911-704: 

A TRAVE.RS LES REVUES 

Chronique de la Pre sse (5J 'rue Bayard; un numero, 0 rr. 05; un' an, 
3 francs), ~3 novembl'e .' Les itapes de la Separation. Une enquete sur les 
voca,tions sacerdotales. Tendance generale II I'augm,entation (Cot-respon dance 
hebdolliadaire) , L'eveque et Ie pre!et (Libre Pm·ole). - La Politigue, Faillite 
des promesses republicaines (JOSEPH DENAIS, Libre Pal·ole). - Justice et Poli
tigue. La nomination du premier president Baudouin (~clail'). Pourquoi M. Delmas 
a ete poursuivi (L. MARCELLIN, Libel·te). - E'affail'e Cm·ie-Langevin. Aver-

_ tissement II Alaitres l\Iillerand et Poincare (Ll~ON DAUUET, ~JAURICE PUJO, Action 
Franfaise). - Livl'es nouveaux Pie X et Ie modernisme. A propos de Ja 
PfJlitique de Pie X, par M. Maurice Pernot (~J. CHAIlLES, C)'oix; ANATOLE 
LEROy-BEAULIEU, Journal des Dtlbats; i\1,\U1UCE PEIlNO'f, lettra de Rome au 
Joul'nal des Debats). - Etranger. Hommes et choses de I'Allemagne catho
Jique (Abbe E. BARBIER, CI'itique du Libel'alis-me). Les " Syndicats chnitiens » 
de Belgique et les !lernieres elections (Correspondance de Bome; Bien public 
de Gand). - Varia. Deux curieuses reperoussions d'une « loi sociale " (CL~MENT 
VAUTEL, lIlatin). - Notules. Noire ingratitude du Kapitaine (EMILE CA llEN, 
A rchi'ves ist·aelites). 

Cosmos (5, rue.Bayard; un numero, 0 Ir. 50; un an, 20 francs), 25 novembre,' 
Tour du -monde. - Etoiles a grandes vitesses radiales. Les i;t1}i!es de la nebn
leuse d'O,·ion. Tl'emblement de terre dans les Vosges et la Foret Noire. Les 
dimensions de quelques IOUI'll electriques. Le transpol't a Paris des [orces' 
motrices du Hho ne. Usine hydraulico-electl'ique (Ie 300000 cbevaux. Les con
sequences d'un abordage pour un navire ultra-moderne . L'augmentation des 
tonnages. l\Iesure du rendement lumiqeux des laillpes elecll'rques It incandes
cence. Un nouvel ep'l!'ant de I'acetylene. Le concours militaire d'aviation. 
Burette ewnomique. - Correspondance . - Nouveaux essais sur la commantle 
a d,istance d'embarcations aulomobiles . - De l'interpretation. du document pho
tographique. GIRARDOT. - Comment j] laut soignel' ses ongles, ~IAIlI\);. - La 
psychologie des betes. LOUCHEUX. - Comment on fabrique une hille, G. LA Nol\
VILLE. - L~ vollle celeste, BIGOUnDAN. - Le onzieme concours Lepine, Foun
NIER. - Socletes savantes ; Academia des sciences. Association francaise pour 
I'avancement des sciences (suile), HEHICEAHD . - flihl/Ographie. 

Rome 15, rue Bayard; un numin'o, 0 fro 25; un an, 3 francs; avec partie 
document~lre , 5 francs), 8 novembre: Les gran des figures de Rome: Saint 



Joseph Calasanz, J. CARTIER. - Le5 petits communiants francais a Rome. -
Coutumes romaines : Les " pifferari", A. D'E sPR BES. - Le mouvement litur
gique. - Bossuet : son monument a Meaux. - Le genera l bal"on de Charette. 
- Le Concile armenien de Rome. - Les nations et Ie Saint·Siege : ·France, 1 I. 

Autriche, Belgique, Ecosse, Turquie, Etata-Dnis. - Informa tions et nouvelles. 
Acles du Souverain Pan lire : Lettres apostoliques pour la Portioneule, Ie vica-
riat apostolique de Tai-Kou. - Lettre~ au president et aux proresseurs de 
l:I~stitut bibliq~~, aM" Falconio, .a lIl" Torras. r Bages, aux archeveques et 
eveques de Bavlere. - Acles des dtcasle"es ponft/lCaux : S. Congo du St Office: 
decret. - S. Cong o Consistoriale: circuJaire it l'episcopat italien. - S. Cong." 
des Sacrements: reserit. - S. Congo du Concile: rescrits; - S. Congo des 
Religieux : decrels, doutes. - S. Congo des Rites .: doutes, decrets. - Commis-
sion biblique: programme d'examens. - Secretairerie d'Etat, lettres. 

L'Eucharistie (5, . rue Bayard; un numero, 0 fl'. 30; un an, 3 fl'. 50), 
16 novembre: Doctrine. La (oi en la presence reelle au m' sieqle, M.-L. CHRIS
TIAN. - 1'extes documentaires : La Communion des malades et Ie jeune eucha
ristfque (Decret de la S. Congo du Concile du 7 dec. l.90Ii) . - P1"(~tique. La 
Communion frequente: Statistiques. - Le Decret Quam singulat'i: Les pre
curseurs; premiere Communion retardee; Communions d'eDfants en Amerique; 
Ie Trait d'Union du Noel. - Biographie. 'Le capitaine Bessy, president de 
1'0Euvre de I'Adoration nocturne d'Annecy, EUGENE TISSOT. - lnstttutions. 
_4ssociations: Les Petits Pages du Saint Sacrement, V. PAGET. - Une Ligue 
de vieillal'ds, JULES LINTEl-O, S. !. - OEuvres: La Messe Reparatri.'e, THEO
DORE GnAs. - Cou/umes. L'orlrandll des lideles a la Messe, R. L. - CM-onique. 
Le. prochain CODgres international a Vienne. - Con.!l1"eS et faits eucharistiques: 
Congres de Villers-le-Gambon, Cubjac, Pontcharra; FMes de Montmoreau, La 
Gavotte; Glanes. - Litteratuj·e. Pages a j'elire: La sainte Eucharistie, ' 
Jl. VL~NNEY; Comme les martyrs, M" HAST.E\'. - Val"ia: Une ~jesse de minuit 
e,1l 1870, General LANGLOIS. 

Jerusalem (5, rue, Bayard; un numaro, 0 fl'. 25; un an 3 francs), 
24 novembre: Le XLW Pelerinag~ de Penitence, M.-L. CHRISTIAN. - Le grand 
siege de Jerusa.lem (en l'an 70 ap. J.-C.), M. -C. BOUILLON. - Les J)llfs a tra
vers Ie monde: Le meurtre rituel de Kie!; nouveaux details . - Souvenirs ,de 
Terre Sainte II. Tetranger: Une exposition palestinienne II Londres; Le calvaire 
de Pommeuse, pres Paris. - Chronique: Jerusalem, Ramleh, Carffa, Beyrouth. 
- Neerologe : 1\1. I'abbe Emile Serdobbel. . 

L'Action Catholique (5, rue Bayard; un numero,O fro ao: un an, 
a (rancs), l?5 novembl'e : Idees di,·ec/1·ices. Le role du surnaturel dans J"apostotat 
des amvres (Abbe C. DEvuvs:r, rapport au Congres de I'Union it Auch). -
OEuvres d'action genemle. Monographie d'ensemble des ~uvres de jeunesse du 
diocese d'Angers (Abbe HERSANT, rapport ala Journee des patronages du diocese 
d'Angers), - L' « Union noaliste » (NouvEr,ET, rapport - au XXI' Congres. 
general de la Bonne Pressel. - Questions de paslomle. La vie Iiturgique du 
chretien d'aujourd'hui (A. DOSSAT). - OEuvres de sanctification et d'apostolat 
dans une p etite paroisse rurale (L. G.\ . - OEuvres d'enseignement et de propa
!lande. Une nouvelle organisation cantonale de la bonne presse (J ULES GOETGHE
BEUR , rapport au XXI' Congres de la llonne Pressel. - Une enquete it faire sur
les cours d'adultes officiels (Question scolaire de Belley) . - OEuvres sociales et 
chat·itables. La Caisse ouvriere de Dijon (ALFRED DOllARD, Revue de l'Action 
popula.,:re). - Idees et O1'ganisations des adversaires_ Les Congres annuels de la 
Ligue /r'ancaise de l'enseignement et des « Jeunesses republicaines " (Co?·res-· 
pondance hebdomadaire). . 

Les Contemporains (5, rue Bayard; un numero, 0 fro 10 ; un an, 
ti francs), 5 novemhre: Tronson du Coudray, defenseur de ~larie-Antoinette· 
(no 995). - 1! n ovembre : Chauveau-Lagarde, derenseur de Marie-Antoinette 
(n' 996). - 19 nOIJembre: Capitaine Coignet (ri' 99i). - ! 6 novembre: Louis 
Galvani , physicien italien (n' 998). 

Imp. P. F EI\ON,VRAI1,3 et5, r ue Bayard, Paris, VIH'. - Le gerant; F. HliI\VAGAULr. 
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