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Hochschule, die im Dienste des eidgenössischen

Gedankens steht und dabei internationale

Bedeutung besitzt, übertrug sich

auch auf das Bildungswesen der Mittelschulen,

wo zudem noch deutsche und französische

Kultur zusammentreffen. Wie leicht
lässt sich hier der Sinn des Jungmädchens
für das Gemeinschaftsleben bilden. Wie
natürlich wächst es in eine noch grössere
Gemeinschaft hinein, als dies in der
Volksschule der Fall gewesen: in gleichen
Aufgaben und Zielen, in gemeinsamem Arbeiten

und Helfen. Gerade in der Gemeinschaft

und durch die Gemeinschaft wird die
Tochter ihre Persönlichkeit nach der sozialen

Seite hin ausbilden. Jede wahre
Gemeinschaft verlangt Ueberwindung der

Selbstsucht; ohne Opfergesinnung kann

echter Gemeinschaftsgeist nicht erworben
werden. Das ist wichtig, besonders auch für
die Jungmädchenwelt, die künftigen Frauen

und Mütter. Denn Familiengemeinschaft ist

nicht nur etwas fertig Gegebenes, sondern

sie will immer tiefer geformt, reicher, schöner

und inniger gestaltet werden: vor allem

die Pflicht der Frau und Mutfer. Wahre
Gemeinschaft will auch nicht Aufgabe der

Persönlichkeit. Im Gegenteil, sie verlangt, dass

der einzelne sein Eigenes hüte und im

Kreise der andern fruchtbar auswirke. Das

Mädchen muss gefestigt werden, dass es

seine Persönlichkeit in ihrer ganzen
Eigenständigkeit und sittlichen Freiheit zu wahren
und dennoch im lebendig flutenden Strom
der Gemeinschaft zu wirken vermag. Von
der Insfitutionsgemeinschaft aus weitet sich

der Blick für Heimat, Volk und Vaterland.
Jahrhunderfealte Schicksalsgemeinschaff hat

unzerreissbare Bande um uns geschlungen.
Die Liebe zum Vaterland hindert jedoch
nicht die Würdigung und Achtung anderer
Völker und Kulturen: dem eigenen Vaterland

unsere Liebe, nicht nur die Liebe
begeisterter Reden und Lieder, sondern die
Liebe heiliger Arbeits- und Opfergemeinschaft.

— Die letzte und umfassendste
Gemeinschaft, die Lehrende und Lernende um-
schliesst, ist das Gottesreich, die Kirche. Sie

gibt die tiefsten Gemeinsamkeiten, die
überhaupt gegeben werden können. Die
Töchter aus den katholischen Gegenden der
Schweiz finden sich im selben Geiste des

Freiburger Milieus heimatlich zurecht. Die
aus andern Bezirken und von konfessionslosen

Schulen und Bildungsstätten kommenden

Mädchen werden in Ergriffenheit
wahrnehmen, wie der katholische Gedanke und

katholisches Bildungsgut sich im Gesamtbereich

des Lebens und der Kultur auswirkt.

Baldegg. Sr. Dr. M. Thoma Vogler.

Volksschule

Le Syllabaire fribourgeois et l'enseignement des premiers
elements de la lecture

I. Le Syllabaire. — Les petits ecoliers

fribourgeois apprennent les premiers elements

de la lecture dans un delicieux petit livre:

Mon Syllabaire, ceuvre de Mile V. Mar-

chand, institutrice ä Fribourg. (Premiere
edition, 1923; nouvelle edition, 1940.) Livre

charmant, dont I'illustration, en couleurs et

en noir, est abondante, choisie, gracieuse,
et l'impression (Maison Benziger, Einsiedeln)

fort soignee. Au point de vue didac-
tique, c'est un manuel remarquablement

compose, oü les difficultes se succedent
dans une gradation lentement progressive.
Par le choix et la variete de ses themes
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d'exercices, Mon Syllabaire sait rendre

attrayant aux ecoliers novices leur passage,
en general si penible, de la vie de la

famille ä la vie de I'ecole. Car I'enfant

retrouve, aux premieres pages de son
premier livre de lecture, des etres familiers

et des objets usuels : papa, pipe, jupe,
tulipe, rave, midi, lavabo etc., voilä les

premiers mots, simples et concrets, qu'il
apprend ä lire. Puis ce sont des propositions

tres taciles, comme celles-ci : « lili a

lu, je lave la jupe, papa pela la rave, julie
a vu la petite pie », etc. Les propositions
s'allongent, dans une minutieuse gradation,
en proportion des progres. Voici bientot
des recits, si minuscules d'abord qu'ils
tiennent en une seule proposition, que com-
mente une jolie gravure : « anatole arrive de
la vi lie ; la barriere est solide ; la truite
habite notre riviere », etc. Enfin une courte

description de « I'ete » termine le 15e

tableau, dernier de la premiere partie, con-
sacree ä l'etude des lettres minuscules

anglaises.

L'enfant passe, dans la deuxieme partie,
ä l'etude des majuscules et des caracteres

typographiques ; il apprend les diphtongues
(ou, eu, oi, etc.). Ici le vocabulaire s'enrichit,
la proposition varie ses formes, les textes
suivis s'amplifient, toujours dans une rigou-
reuse progression. De petites scenes, telles

que « la fete de maman, le moulin, Dieu a

cree mon jardin », sont d'une fratcheur

exquise. Le joli texte intitule « Chacun tra-
vaille » enseigne discretement la loi du
travail, et celui qui commence par « Cocorico,
chante le coq », rappeile ä l'enfant de ne

pas omettre sa priere du matin. Et ainsi de
suite : chaque texte glisse habilement un

conseil, insinue un precepte moral, une
le<;on pratique, propre ä former ä la vertu
le cosur du petit ecolier.

Cela surtout dans la troisieme partie du

Syllabaire, oü augmente, avec les difficultes

techniques de la lecture par l'etude des

äquivalentes (am, an ; ain, in, etc.), le deve-

loppement des idees. Retenons, comme textes

particulierement educatifs : « Ma patrie ;

nos serviteurs ; Dieu voit tout ; sois bon pour
les animaux ». Relevons quelques conseils :

« Enfant, pense d'offrir ta journee au bon
Dieu ; n'oublie pas d'adorer et de benir le

Createur du monde ; donne du bonheur
autour de toi ». En outre, le vocabulaire
devient plus etendu. II introduit l'ecolier
dans un monde plus varie que dans les deux

parties precedentes. On lui parle des

metiers, des jeux, des fleurs, des maisons et
des travaux des animaux ; on le conduit
dans la vaste nature pour lui faire observer
« la riante marguerite, les arbres de la prairie,

le chalet, la ferme, la cour de I'ecole, la

foret, les effets du vent». Les scenes de la

vie enfantine y gardent encore une place
de choix : « l'arbre de Noel, mon cheval, la

dinette», etc. Le style s'orne d'une poesie
simple et charmante: «J'aime l'aile du
folätre papilfon ; j'admire le fin corselet de
la guepe », etc. Le dernier chapitre celebre,
sous la forme d'un captivant dialogue, la

Saint Nicolas, une fete tres chere aux
enfants de Fribourg.

Ainsi done, par la gradation, le nombre
et la variete de ses exercices, par la grace
et 'la profondeur de ses textes, par le char-

me de ses gravures, Mon Syllabaire est bien

propre ä enchanter les petits ecoliers, ä leur

apprendre ä lire dans l'entrain et la joie, a

former leur jeune äme au bien et ä la vertu.
Plus encore, il les exerce ä oberserver, ä

parier, ä ecrire, ä dessiner, ä penser, buts
divers auxqels concourent la methode et les

procedes d'enseignement.
II. La methode. — C'est la methode

« analytico - synthetique » : analytique, car,
partant du mot-type, eile le decompose en
ses elements phonetiques, syllabes, lettres;

synthetique, car, au moyen des elements

connus, eile forme des syllabes, des mots,
des phrases et des textes nouveaux.

Chaque tableau du syllabaire etudie un

mot-type, dont les elements serviront ä for-
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mer d'autres mots, d'autres phrases. L'etude
approfondie d'un tableau exige un nombre
de lemons proportionne ä son etendue et ä

ses difficultes. On peut cependant les ra-

mener toutes ä quatre types de lemons etu-
diant successivement : 1. le mot-titre du

tableau, 2. les syllabes, 3. les mots, 4. les

phrases ou le texte.

L'etude de chaque tableau est precedee
d'une causerie-lerjon de chose, de longueur
variable, sur I'objet designe par le mot-
type, soit par la presentation de I'objet lui-

meme, soit par l'observation mefhodique de
la gravure du syllabaire. Quand I'objet n'est

pas connu ou peu connu de la plupart des

Sieves, il vaut rnieux lui consacrer une le-

9on de chose speciale.
Cette causerie d'introduction est suivie

de la le^on de lecture proprement dite, qui
comporte successivement : 1. des exercices

phonStiques, destines ä former l'oreille et la

voix et ä donner une prononciation correcte
du mot; 2. des exercices de lecture du mot-
type. Celui-ci est ecrit en grand sur un
tableau mural, ou sur le tableau noir, ou sur

un ecriteau, ou dans le sable, ou ailleurs;
3. des exercices de decomposition (analyse)
du mot en syllabes, des syllabes en lettres,
chacun de ces elements etant prononce dis-
tinctement d'abord, puis lu, puis reconnu
parmi des caracteres imprimes ou mobiles;
4. des exercices de recomposition (synthe-
se) des syllabes, puis du mot-type, au

moyen des caracteres imprimes ou mobiles;
5. des exercices d'Scriture de chaque
element constitutif du mot, puis du mot lui-

meme, au tableau noir, sur I'ardoise, dans

le cahier ou le sable, exercices qui visent ä

donner, en merrte temps, l'orthographe du
mot, par simple copie et par transcription
de memoire.

Mais, pour assurer une possession
pratique, profonde et durable du savoir, tous

ces exercices doivent etre completes, apres
la le<;on, par d'autres du meme genre, dont
la forme peut varier ä l'infini et qui relevent

des procSdSs d'enseignement, dont voici
les principaux.

III. Les procedes. — Ceux qui vont etre
decrits prennent la forme du jeu. Mais ils

n'ont du jeu que I'apparence. En rSalitS ces

procedes, tout en exerqant l'aptitude ä lire,

provoquent et exigent de la reflexion, des

efforts, de l'habilete, de l'attention, de la

discipline, du jugement et du raisonnement,
Iis ont l'avantage de plaire ä I'enfant, qui
se donne pleinement ä sa tlche. Ce sont,
avant tout, des exercices de lecture vocale
et silencieuse; mais un maitre habile peut les

faire servir ä l'etude du vocabulaire, de
l'orthographe usuelle, du dessin, de la redaction.

Deux sortes de jeux sont particuliere-
ment interessantes: 1. le loto, 2. le domino.

1. Le loto de lecture. — En quoi consiste-
t-il Sur un petit morceau de carton ou de

papier fort, le maitre dessine ou colle une

gravure representant chaque mot connu du

syllabaire, et, sur un petit ecriteau, il inscrit
le nom correspondant ä chaque objet. Les

petits cartons constituent, pour ainsi dire,
les « cartons » d'un jeu de loto ordinaire ;

les petits ecriteaux forment les « jetons »

qui servent ä couvrir les cartons. On a autant
de cartons et d'Scriteaux que de mots etu-
dies, et leur collection s'accroit done avec
le nombre des lemons. Voici quelques ma-
nieres d'employer ce jeu de lecture : a) le

maitre montre un carton aux petits ecoliers

qui I'observent tous ensemble ; un eleve

designe dit ä haute voix le nom de I'objet
represents sur la gravure (ainsi est exerce
la phonetique, puisque le nom est prononce);

puis le maitre montre I'ecriteau
correspondant; tous I'observent et le lisent men-
talement ; un eleve appele lit ä haute voix
le mot, le groupe de mots ou la phrase

(ainsi est exercee la lecture silencieuse et

vocale); enfin un ecolier place I'ecriteau sur
le carton-image correspondant. Et ainsi de
suite pour l'identification et la lecture des

autres cartons. Une Variante de ce jeu con-
siste ä montrer d'abord les ecriteaux avant
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les cartons ; c'est plus difficile et moins
machinal.

b) Le maitre etale pele-mele tous les

cartons sur une table, devant les ecoliers ; il

remet un ecriteau ä chaque eleve. Chacun

lit son ecriteau ä voix basse, cherche parmi

les cartons celui qui correspond au mot de

sa fiche, le prend, puis l'apporte ä son maitre

en lisant ä haute voix le nom de I'objet.
Ainsi s'exercent simultanement la lecture ä

haute voix et la lecture silencieuse. Comme

Variante, on etale d'abord les ecriteaux ;

chaque eleve rec^oit un carton et cherche

I'ecriteau correspondant.

c) Joue sous ces deux formes, le loto de

lecture occupe tous les eleves ä la fois. II

devient un exercice individuel quand on

distribue ä chaque enfant, ä sa place, un

certain nombre de cartons et d'ecriteaux

melanges. L'eleve place les images devant

lui, lit silencieusement les ecriteaux, cherche

celui qui correspond ä tel carton et I'y pose.

Ce jeu de loto a pour but principal I'exer-

cice de la lecture. On peut I'utiliser pour
d'autres fins, notamment: a) la die fee
silencieuse. Elle se pratique ainsi: le maitre af-
fiche devant les ecoliers un certain nombre

de cartons de mots etudies. L'eleve observe
les cartons, lit mentalement, puis ecrit dans

son cahier, l'un apres I'autre, les noms des

objets, se les dictant ä lui-meme, silencieusement.

II est utile, de temps ä temps, de

faire suivre la dictee silencieuse de I'auto-
correction : apres un moment determine,
destine ä la dictee, le maitre distribue aux
eleves les ecriteaux qui correspondent aux
cartons affiches ; chaque ecolier compare
son propre texte, mot apres mot, avec celui
des ecriteaux, corrige lui-meme chaque mot

manque et le recopie ä la suite de son
devoir, pour le controle. Excellent moyen de
former la conscience et I 'esprit d'observa-
tion

b) Le Dessin, lui aussi, peut s'exercer au

moyen des cartons du loto de lecture. Quelques

cartons sont exposes devant les eleves.

Ceux-ci les observent et reproduisent,

en les imitant, les dessins les plus faciles.

Comme Variante apres ce premier exercice,

on distribue ä chaque enfant un ou deux

ecriteaux, sans les cartons correspondants.
L'eleve dessine de memoire ou ä sa ma-

niere I'objet ou la scene evoques par les

ecriteaux. Un maitre ingenieux trouvera bien

d'autres combinaisons interessantes de ce

jeu de lecture.

2. Le domino de lecture. — Un domino

se compose d'un certain nombre de fiches.

Chacune est divisee en deux parties, par
un trait vertical. La partie gauche de la

premiere fiche d'une serie porte la mention

« commencement» et la partie droite de la

derniere fiche le mot « fin ». Chaque fiche

intermediaire est ainsi conque : ä gauche,

un mot, une phrase, un texte; ä droite, une

image, objet, scene, dessin. L'exercice con-
siste a juxtaposer les unes apres les autres,

et dans I'ordre convenable, le mot, la

phrase ou le texte qui correspond ä I'image,
ä la scene, au dessin. Exercice d'observa-

tion, de lecture et d'intelligence : en effet,
ä un examen approfondi de I'image s'ajou-

tent, chez l'eleve, la lecture du mot ou du

texte, puis le raisonnement qui cherche un

rapport de convenance ou de non conve-

nance du texte avec I'image. Un enfant seul

peut faire ce jeu; mais, en general, un

domino se joue-a deux ou plusieurs person-

nages, ce qui constitue un avantage non ne-

gligeable sur le jeu de loto.

II y aurait encore beaucoup ä dire sur

d'autres procedes d'enseignement de la

lecture. Mentionnons les jeux de lettres et

de syllabes (decomposition et recomposi-
tion), les ordres, les petites scenes, les boi-
tes d'allumettes, les planchettes, les histoi-
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res decoupees, les textes ä completer, etc.
Tous ces exercices ont une importance
inegale. Mais tous ont cette valeur reelle de
mettre de la variete et de l'entrain dans un

enseignement qui, ä la longue, risquerait de

L'enseignement de l'orthograph<
dans le canton de Fribourg

Le maTtre d'ecole d'autrefois classait vo-
lontiers ses eleves selon leur orthographe.
Aujourd'hui, on cherche de toute maniere ä

transformer l'activite scolaire afin de facili-
ter le travail des enfants, mais l'orthographe
reste au premier plan des preoccupations
des instituteurs. En effet, qui ignore gram-
maire et orthographe ignore sa langue, n'est

pas prepare ä la vie pratique et, de plus,
est moins pleinement de son pays puisqu'il
participe moins qu'un autre ä sa culture
nationale. Enfin, ces branches exigent de
l'eleve volonte, nettete de raisonnement et

precision, qualites qui manquent le plus ä

notre generation. Obliger les enfants ä ac-
querir une orthographe convenable, ä

posseder la gramnnaire, c'est travaillerdu meme

coup ä leur education. Pour toutes ces rai-

sons, le maitre d'ecole de chez nous con-
sacre ä ces branches plus de la moitie des

heures de son enseignement.
Quelles methodes emploie-t-il
Une premiere remarque. Cet enseignement

laisse peu de place ä la fantaisie, mais

exige une tres grande continuity dans les

lemons et les exercices. L'ecole active n'a

apporte que peu d'innovations dans ce do-
maine et l'on comprend pourquoi. En effet,
il y a lä un plan de travail que le bon sens

impose et toute l'energie des maitres n'esf

pas de trop pour le faire realiser aux eleves.

Savoir l'orthographe, c'est posseder un

cerfain nombre d'images exactes de mots

qui s'ecrivent de telle fa<;on en vertu de

Revolution de la langue — images que la

memoire doit posseder ou que la recherche

des derives peut donner (orthographe

devenir monotone et fastidieux pour de

petits ecoliers.

Hauterive-Fribourg.
Casimir Bofh

professeur ä l'Ecole normale.

et de la grammaire

d'usage), et un certain nombre de regies

que la grammaire enseigne et qu'il faut
savoir appliquer (orthographe de regle).
L'enseignement de l'orthographe ne peut done
etre separe de celui de la grammaire.

Les deux enseignements sont affaire de

memoire et de jugement, et quoi qu'en
pensent quelques mattres, comme le

jugement se developpe chez l'enfant des
les premieres annees, on peut commencer
l'enseignement de la grammaire et de
l'orthographe dejä avec les petits de la

premiere classe. Cet enseignement est lie avec
celui de la lecture qui est le centre de tous
les exercices des moins de sept ans. En

effet, la lecture oblige l'enfant ä reconnattre
les mots. Mais on exige qu'il reproduise en-
suite les images qu'il a acquises. II fait
d'abord des copies, puis des dictees. On
dicte d'abord des lettres, puis des syllabes,

puis des mots. Nous utilisons chez nous,

grace au syllabaire de Mile Marchand, une
methode de lecture qui presente pour
l'orthographe les avantages de la methode
globale et de la lecture par syllabes. L'eleve

acquiert d'abord une image totale du mot

nouveau, mais il la decompose immediate-
rnent en syllabes, puis en lettres, qu'il ap-
prend ä connaitre et ä combiner. II sait done
des les premiers exercices de lecture dis-

cerner les syllabes («une syllabe, c'est

quand on ouvre une fois la bouche »). Mais
le petit Suisse romand qui connait les voyel-
les et les consonnes et qui sait les ecrire,
n'en a pas fini avec son syllabaire. II etudie
ensuite les diphtongues, les consonnes doubles

et — ce qui fait la difficulty du fran-
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