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die meisten persönlichen Werte
vermittelt.

Um grosszügig zu werden, braucht

es die Schau in weite Zeiten und Räume, die
anschauliche Kenntnis fremder Grösse und
alter Schätze. Der Anschluss an die
Geschichte wird das gewähren; denn sie

bezwingt Jahrhunderte wie einen Tag und kündet

von unbekannten Ländern und fernen
Geheimnissen.

Auf diese Weise begreift der Mensch, dass

er ein Land, ein Volk oder eine
Einzelpersönlichkeit nicht nach der Gegenwart allein
einschätzen darf oder die materiellen Güter
eines Staates zum Gradmesser seiner wahren

Bedeutung machen kann. Ein Mensch
und ein Staat wird nicht gross
durch das, was er empfängt,
sondern durch das, was ergibt.
Oesterreich z. B. und Spanien gelten heute
nicht viel im Kreise der Nationen, und ihre
führenden Politiker sind nicht die grossen
Beweger des Weltgeschehens, aber trotzdem
verpflichten ihre kulturellen Grosstaten ganz
Europa zu immerwährendem Danke. Spanien
hat 700 Jahre lang im Westen Europa vor
dem Mohammedanismus beschützt, und
Oesterreich hat im Osten seit den Tagen

Enseignement de l'histoire
Depuis quelque trente annees j'etudie la

Suisse: je me suis done forme, sur notre his—

toire et sur la maniere de la comprendre, de

l'enseigner, une doctrine dont je voudrais

exposer ici, brievement, les prineipes :

J'ai toujours, et de toutes mes forces, fait
assaut contre le point de vue oü, depuis 1848,
l'on se place pour contempler notre histoire

et la dominer. On proclame et l'on s'ima-

gine — car e'est pure imagination — que
la Suisse du XlXeme siecle est Taboutisse-

ment logique, definitif, de tous les siecles

anterieurs, qu'au XlXeme siecle, ä partir de

1848, premiere etape, et de 1874, seconde

etape, la Suisse enfin s'est realisee, qu'elle

Karls des Grossen in hervorragender Weise
das Bollwerk gestellt, an dem unzählige
Wogen fremder wilder Völker sich brachen.
Jahrhunderte lang hat es gekämpft und

Leistungen vollbracht, wie kein anderes Volk
sie in solch universaler Erfassung seiner
Aufgabe aufweisen kann.

Die Bedeutung unseres Landes

ist wesentlich kulturell. Im

Herzen Europas die pulsierenden Gegensätze

auszugleichen, in gegenseitiger Hochschätzung

jeder Kultur ihr Eigenleben sichern
und sich eins fühlen im einen Bundessfaate,
das isf höchste Politik und Kultur zugleich.

Der Bundespräsident Pilet-Golaz rief im
Dezember 1933 seinen Mitbürgern in

Lausanne zu: „Krank ist die Politik, krank ist die
Wirtschaft, krank aber auch das menschliche
Herz. Die Zeit der grossen Busse für die
Schweiz wird kommen!" Kommen wir der
Busse zuvor, indem wir die Herzen unserer
Jugend aus den Blättern unserer Geschichte
die Wahrheit erfahren lassen, dass die
Grösse unserer Ahnen in der
Einfachheit ihres Lebens
ruhte.

Luzern. Alb. Mühlebach.

a trouve son point d'equilibre. C'est se poser
sur un prejuge. Ce prejuge consiste ä regar-
der les siecles anterieurs, le moyen äge, fanden

regime, comme une ere de tenebres ä

peine dechirees de temps en temps d'un

passager rayon de lumiere, ä voir en eux une
longue et douloureuse gestation, ä les traiter
comme notre ancien Testament, cependant
qu'en 1848 commence le Nouveau. Mais ce
point de vue est celui de l'immobilisme: puis-
que la Suisse a trouve sa forme definitive,
rien, sauf quelques adaptations et quelques
changements de detail, ne devra desormais

porter une atteinte sacrilege a cette forme.
Elle est, comme on dit, « tabou ». Autour de
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la Suisse, l'Europe et le monde peuvent changer,

etre revolutionnes, etre bouleverses : la

Suisse demeurera un ilot de roc au milieu de

la tempete.
J'exagere, pour la clarte de mon expose,

cette maniere de voir. Mais je crois bien

qu'elle a correspondu, qu'elle correspond
encore ä celle du Suisse moyen, ä un esprit
assez repondu dans I'enseignement. Or, il

suffit d'un peu d'observation, de connaissan-
ces generales, de bon sens meme, pour se

convaincre qu'elle n'est pas historique et

qu'elle est surtout bornee.
L'histoire ne s'arrete jamais, ne se fixe

jamais dans des formes immuables. L'histoire
evolue par cycles, par epoques : ä chacun
de ces cycles correspond une civilisation
particuliere, avec son regime economique,
son etat social par consequent aussi
politique, avec tout un Systeme d'idees et de

representations plastiques. Certes, les gran-
des verites, les grands principes, tout ce qu'il
y a de generalement et de perpetuellement
humain dans I'homme, tout cela demeure
Mais les applications, les points de vue, les

lumieres, tout cela change. Une civilisation,
un regime sont soumis aux lois de la vie
naissance, jeunesse, maturite, usure,
decadence et mort. II y a certes des renaissances

en histoire 1 on n'y constate jamais de rajeu-
nissements.

Je ne sais plus qui a formule cette grande
verite • « nous savons que nous mourrons,
mais nous ne le croyons pas ». Nous sommes
naturellement portes ä croire definitif I'etat

politique ou social dans quoi nous nous trou-

vons, tout en sachant bien qu'il ne I'est pas.
Nous nous croyons hors de l'histoire, car nous
confondons l'histoire et le passe. Parce que
l'histoire est devenue matiere a recherches

scientifiques, ä erudition pure, parce qu'elle
est enseignee dans les ecoles au moyen de
manuels plus ou moins bien faits, nous la

regardons comme une chose morte. Nous ne

nous rendons pas compte que nous sommes
dans l'histoire, qu'elle se poursuit et qu'elle
nous entraine. Nous sommes ä la fois deter¬

mines par l'histoire et determinants de
l'histoire. Elle nous fait et nous la faisons. II est

done necessaire, lorsqu'on l'enseigne, de
bien montrer qu'elle est la vie, un mouve-
ment continu, un changement continu, la

circulation du sang dans le corps de I'humanite.

L'enseignement de l'histoire nous oblige
ä penser par epoques, c'est-ä-dire ä depasser

le simple fait ou le simple detail, pour
saisir les grandes periodes dans leur
ensemble, chacune avec sa civilisation
particuliere et son esprit. Nous n'avons pas le droit
de juger le moyen-äge avec nos idees du
XlXeme siecle, de reprocher au temps de

Charlemagne de n'avoir pas ete le notre.
Nous le faisons cependant d'une maniere in-
consciente : de lä proviennent presque toutes

nos injustices ä l'egard du passe, injustices

qui reviendront sur nous et sur notre temps,
lorsqu'on les jugera plus tard. L'enseignement

de l'histoire exige done que I'on change
continuellement d'esprit, de costume, que
I'on soit le contemporain de tous les ages.
Cela exige beaucoup de culture, beaucoup
de science, mais surtout de I'intuition.

Si I'on arrive ä penser par epoques, on

sera capable de montrer comment une
civilisation s'est formee, comment elle s'est de-

veloppee, comment elle est entree en
decadence — comment, mais aussi pourquoi
On pourra saisir ainsi ses idees directrices,
sa maniere de comprendre I'homme et la vie,
enregistrer les progres qu'elle a realises dans

tel ordre ou les regressions qu'elle a subies

dans tel autre. Nous verrons aussi mieux de

quelle maniere une epoque donnee a reagi
contre celle qui I'avait precedee, ce qu'elle
en a pris comme elements de pensee ou de

vie, ce qu'elle en a rejete comme use ou ne

convenant plus aux circonstances nouvelles
Et le resultat sera que nous nous compren-
drons mieux nous-meme et saurons mieux
faire comprendre notre temps

Jusqu'ici, j'ai surtout insiste sur ce qu'il y

a en histoire de relatif, de changeant, de

dynamique, mais je n'oublie point la continuity

historique. II y a dans l'histoire de chaque
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peuple, dans la notre par consequent, des

constantes, c'est-ä-dire des elements, des

caracteres qui demeurent les memes, a tra-

vers d'autres caracteres et d'autres elements

qui varient. Toute histoire est parcourue d'un
bout ä I'autre par deux ou trois grandes
lignes de force, pareilles ä ces cables charges

d'electricite qui traversent les montagnes,
les forets. les fleuves, les collines, les fron-
tieres, en distribuant sur leur passage I'ener-

gie et la lumiere. Si Ton veut enseigner I

'histoire, si Ton veut expliquer un peuple, dire

ce qu'il est, d'oü il vient, oü il va, il faut

degager les constantes et se placer sur les

lignes de force.
Ce qui est extremement important, c'est de

bien fixer les origines, car I'impulsion donnee

au point de depart determine immuablement
la direction des lignes de force. Si je re-
prends ma comparaison electrique, je dirai

que les origines, c'est I'usine generatrice. En

ce qui concerne I'histoire suisse, toutes mes
etudes m'ont amene ä conclure que nos
origines doivent etre replacees beaucoup plus

en arriere que la date de 1291 : 1291 est un
aboutissement tout autant qu'un debut. Nous

sommes un pays de tres vieilie civilisation,
ä la fois nordique et mediterranneenne, et

nous devons revenir aux Romains et meme

aux Celtes, aux Helvetes, pour decouvrir nos

veritables origines, ie point de depart de nos

lignes de force et les premieres manifestations

de nos constantes.
Mais la recherche des origines implique un

danger : celui du mythe. Moins nous en

Savons sur les epoque primitives, plus nous

sommes tentes de combler cette lacune de

nos illusions, de nos imaginations, de nos

reves, pis encore : de nos desirs, de nos
passions et de nos prejuges contemporains.
Nous creons ainsi de toutes pieces le type de

I'ancetre primitif : l'homme ä l'etat de nature

de Rousseau et du XVIIIeme siecle, ou le

Germain d'avant Charlemagne, eher aux ra-
cistes du troisieme Reich, ou meme notre

« vieux Suisse », habille en Guillaume Tell.

Ce type, nous le revetons de toutes les vertus

que nous croyons nous-memes posseder;
nous l'animons de nos idees, nous en faisons

notre ancetre direct. Nous proclamons la

necessite de revenir ä lui, en supprimant toute
I'histoire intermediate. Mais le retour au
primitif, ä l'idee simple, c'est l'essence de toute
revolution.

Si Ton veut comprendre I'histoire, il faut

beaucoup insister sur l'influence des idees.

L'idee contient en puissance le fait. L'idee
secrete I'evenement comme le sapin, la re-
sine. Une idee germe dans le cerveau d'un

philosophe ; il la medite, la developpe, en
tire une doctrine, une conception de l'homme
et de la vie. Longtemps, cette idee demeure

sur le plan de l'abstraction, de la metaphy-
sique. Puis, lentement, elle se met ä des-
cendre. Le maitre trouve des disciples pour
le continuer, repandre l'idee, Celle-ci se re-
percute dans la litterature, dans les moeurs ;

elle se vulgarise, eile devienf courante ; elle

exerce son influence dans les institutions,
dans les lois. Enfin, ä une fres grande
distance de son origine, elle vient mourir dans
la vie economique oil, si elle est fausse, si

on I'a faussee en cours de route, elle provo-
que le naufrage d'une societe, d'une nation.

Or, les idees qui exercent le plus d'in-
fluence sur un peuple, ce sont les idees re-
ligieuses. Toufe histoire se deroule entre ces
deux poles : la politique et la religion. Bos-
suet le dit, Bossuet a raison. Une vigoureuse
reaction est done necessaire contre cetta la'f-

cisation progressive ä quoi fut soumis I'en-

seignement de notre histoire. Une hisfoire,
un peuple, I'humanite tout entiere, si I'on
veut les comprendre et les juger, savoir d'oü
ils viennent et oü ils vont, il faut se placer
tres haut pour les embrasser d'un seul regard.
On ne peut comprendre le mouvement qu'en
se mettant soi-meme au sommet d'un point
fixe. C'est, comme dit Pascal, le port qui
juge le vaisseau. Ce port, ce point fixe, c'est
la conception chretienne. Si on la neglige,
notre histoire n'a plus de sens ; elle n'est
plus qu'une suite de hasards dans un devenir
continu, qui, etant sans origine, est egale-
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ment sans but. Mais si nous nous pla^ons geantes et passageres, nous n'en faisons plus
hors du temps et de l'espace, l'origine et le des fins en soi et des raisons d'etre, parce
but se devoilenf ä nous, les constantes et les que nous n'avons qu'une raison d'etre et

lignes de force se degagent, tout reprend un qu'une fin : lesquelles, nous catholiques,

sens, une direction, et la providence rem- nous le savons.

place la fatalite. Nous cessons de donner de Cressier-sur-Morat, le 31 decembre 1934.

I'importance ä des valeurs relatives, chan- G. de Reynold.

Der Geschichtsunterricht und die psychische Entwicklung
des Schülers

1. Das Verständnis für Geschichte setzt
einen entwickelten Sinn für Z e i f b e -

griffe und Zeitbezeichnungen
voraus (gestern, vorgestern; gleichzeitig,
nacheinander; Gegenwart, Vergangenheit,
Zukunft; Dauer usw.). Kinder bis zum neunten

Jahr haben eine ganz mangelhafte
Einsicht in diese Verhältnisse; ein Geschichtsunterricht

mit Zeitangaben müsste daher vor
dem zehnten Jahr (4. Klasse) als verfrüht und
verfehlt bezeichnet werden.

Ausserdem ist eine gute Phantasieleistung

erforderlich. Diese Bedingung
kann aber nur jener Schüler erfüllen, der einen
sichern Besitz klarer Vorstellungen erworben
hat; der geschichtlichen Heimatkunde —
einer unerlässlichen Vor- und Rekrutenschule

— fällt die Aufgabe zu, das notwendigste

Material für den eigentlichen
Geschichtsunterricht bereitzustellen.

Die Volksschule darf keine weitern
Erkenntnisgrundlagen für die Geschichte
fordern oder gar voraussetzen. Zeitsinn und

Phantasietätigkeit einer Altersstufe bestimmen

im wesentlichen die Stoffauswahl und
das Lehrverfahren.

2. Als erster Antrieb zur Beschäftigung mit
Geschichte wirkt das Unterhaltungsbedürfnis,
die naive Freude an der Erzählung. — Der

heranwachsende Mensch stösst auf die Frage
nach seinen Vorfahren und ihrem Schicksal;

er beginnt sich für das staatliche und
wirtschaftliche Leben zu interessieren. — Das

höchste Ziel geschichtlicher Bil¬

dungsarbeit wird aber nur der Erwachsene

erreichen; bei ihm allein finden
Wechselwirkungen statt zwischen geschichtlichem
und erlebtem Wissen 1. — Ein tieferes
geschichtliches Verständnis beruht auf der
Fähigkeit, Menschen vergangener Zeiten,
ihre Taten und Leistungen vor dem Geiste

gegenwärtig zu haben. Dabei genügt es

nicht, nur Sein und Art einer Epoche zu
erfassen; das Dynamische in der Geschichte

muss erkannt werden, der Ablauf der
Veränderungen in der Zeit, das Tun und
Handeln. Unsere bewegte politische und
wirtschaftliche Gegenwart dürfte der Erschliessung

solcher Einsichten förderlich sein. —
Die geschichtlichen Vorstellungen haben stets

von dem Gedanken begleitet zu sein, dass

es sich um Vergangenes handelt; zu dieser

Leistung aber ist erst befähigt, wer auch im

eigenen Leben auf abgeschlossen Vergangenes

zurückblicken kann. Das Gewesene

muss wirklichkeitbetont bewusst sein, im

Gegensatz etwa zum phantastischen Bewusst-
sein des Märchen 2. Erforderlich ist zudem die
Einreihung des Vergangenen in die Chrono-

1 „Nicht durch Beschäftigung mit Geschichte wird
man matur; man muss matur schon sein, um mit
Geschichte zureichend sich beschäftigen zu können." In

dieser Zuspitzung muss der Satz des Baslers A. Meier
(„Von der Not des Geschichtsunterrichts", Schweizer

Pädagogische Zeitschrift, 1928, pg. 96) abgelehnt
werden, wenigstens vom Standpunkt des Lehrers aus.

2 Mit unverminderter Deutlichkeit erinnere ich mich
noch an die Stärke des Erlebnisses, das dem
Siebzehnjährigen die Abdikafionsurkunde Napoleons in

Fontainebleau bereitete
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