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A V A N T - P R O P O S

L e p r e m ie r  des E ssa is  q u i vo n t su iv re  re p ro d u it  
une serie  de  h u it  a r tic le s  p a ru s , d a n s  / ’A c tio n  
N a tio n a le  de M . T h eodore  S teeg , d u  25 m a r s  1920  
au  25 m a r s  1921. L e  secon d  reed ite  un  d isco u rs  de  
ren tree  p ro n o n c e  ä l ’o u vertu re  des con feren ces de  
la  F a cu lte  des L e ttre s  de  l ’U n ive rs ite  de P a r is , en  

n o vem b re  1919, e t a u a it p a r u  d a n s  la  R ev u e  
in te r n a t io n a le  de l ’E n se ig n e r a e n t su p e r ie u r  d 
cette  d a te . Je p e n sa is , fa is a n t le p a r a lle le  des  
U n ivers ite s  a lle m a n d e s  e t des U n io ers ite s  f r a n -  
ęa ises d ’a p res  g u erre , que les n ö tre s  s ’a ssu re ra ie n t  
la  su p e r io r ite  d 'u n e ä m e  so c ia le  p lu s  gen ereu se . 
C ette  a tte n te  a  e te to n t ä  f a i t  d e c u e ; e t ce so n t  
les A lle m a n d s  au  c o n tra ire  q u i o n t fo n d e  ä  
F ra n cfo r l-su r-le -M ein  une  A c a d e in ie  d u  T r a v a il  
ä la q u e lle  n ou s n ’a v o n s  rien  ä  o p p o ser , e t ä  l ’U n i
ve rs ite  d e  L e ip z ig ,  sous la  d ire c tio n  d ’H e rm a n n  
H elle r , un  S e m in a ir e  d e lib r e  e d u c a t io n  p o p u -  
la ir e  q u i, le p re m ie r , a  p u b lie  d e  so lid e s  en qu etes  
dc p s y c h o lo g ie  e t de  p e d a g o g ie  o u vrieres .

L ’en qu ete  qu e j e  c o m p ta is  m o i-m em e  a m o rcer



p a r  m es d e u x  E ssa is  a  e te ren d u e  im p o ss ib le  p a r  
une lon gu e  m a la d ie . S o u s le n o m  d ’h u m a n is m e  
t r a v a i l l is t e ,  q u i p la i s a i t  ä  E rn e s t L a v is s e ,  se 
se ra ie n t g ro u p ees des e tu d es  sa n s  lien , q u i a u ra ie n t  
p e u  ä  p e u  fo rm e  un to u t, s u r  la  re fo rm e  soc ia le  
de n o ire  en se ig n em en t ä  to u s ses degres . C ette  
re fo rm e  est concue p a r fa ite m e n t a u x  E ta ts -U n is ,  
en A n g le te rre , en A lle m a g n e , en B e lg iq u e , e t p a r  
q u e lq u es h o m m e s  en F ran ce. Je  c o n s id e ra is  les 
p a g e s  q u i v o n t su iv re  co m m e  un  a p p e l ä  ces  
h o m m e s . A in s i n a ltr a i t  p eu  ä  p eu  ch ez n ou s une  
p e d a g o g ie  soc ia le , d o n t la  d o c tr in e  ju s q u ’ic i reste  
f lo tta n te  e t d o n t le n o m  m em e  p a r a i t  une n ou-  

vea u te .
L es d e b a ts  des dern ieres  an n ees su r  V enseigne- 

m e n t seco n d a ire , ä  la  C h a m b re  e t d a n s  la  presse , 
o n t m is  a u x  p r ise s  n os c la ssiq u es e t n os m o d ern es  
d a n s  une qu ere lle  de  b o u tiq u e  d o n t la  m isere  fera  
I’o b je t d ’un lo n g  e to n n e m e n t p lu s  ta r d . Une reve
la tio n  ce p e n d a n t p lu s  fa b u leu se  n o u s fu t  fa i te  le 
jo u r  ou n o u s a p p r im e s  qu e le p a r t i  so c ia lis te  n ’a  
p a s  de  p r o g r a m m e  p ro p r e  d ’ed u ca tio n  p o p u la ire .  
S i, p a r  m esa v e n tu re , i l  a v a i t  ä  p re n d r e  le p o u v o ir  
i l  a c c e p te ra it le p r o g r a m m e  des h u m a n ite s  g reco -  
la tin e s  e labore  p o u r  l ’e lite  de la  d e m o c ra tie  b o u r
geo ise . L e  p u b lic  fr a n c a is  a  a ss is te  im p a ss ib le  ä  
ce tte  re v e la tio n . II est a p p a ru  une fo is  de  p lu s  que  

n o tre  so c ia lism e  n ’est q u ’un p r o lo n g e m e n t de  la
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d e m o c ra tie , e t n o n  p a s  ce tte  re v o lu tio n  p ro fo n d e  
d es e sp r its  e t d es  ca ra c teres  q u ’i l  p r o m e t ta i t  d 'e tre  
e t q u i, fo n d a n t une s tru c tu re  in te lle c tu e lle  d iffe 
ren te  e t u n  e q u ilib re  n o u vea u  d es fa c u lte s , e x ig e -  
r a i t  une p r e p a r a tio n  in te lle c tu e lle  to u t a u tre m e n t  
con cu e qu e celle  de  la  bo u rg eo is ie . N o tre  so c ia 
lism e  im a g in e  qu e le p e u p le  o u v r ie r  a  d r o i t  ä  sa  
p a r t  des rich esses de  tou s, e t p a r ta n t  d e  Гh e r ita g e  
in te lle c tu e l. II ne f a i t  a u cu n  in v e n ta ir e  d e  cet 
h e r ita g e . II se born e ä  en h a te r  Vecheance. C ela  le 
d isp en se  d e  to u te  p en see  o rg a n isa tr ic e  n o u ve lle .

I l n ’g a  p a s  la  seu lem en t une erreu r de  ta c tiq u e , 
m a is , j e  I’a ccorde , un  e m b a rra s  q u i t ie n t p r o fo n -  

d e m e n t a  la  n a tu re  d es choses. O n a  f a i t  tres  p e u  
de tr a v a u x  su r  la  p sy c h o lo g ie  о и ѵ гіёге . II fa u t  
a v o ir  vecu  tre s  p r e s  des o u vr ie rs  p o u r  se ren dre  
co m p te  qu e n i leu r vo lo n te  n i leu r e sp r it ne so n t 
fa i ts  c o m m e  c e u x  de  la  c la sse  cu ltiv e e , e t qu e  
p o u r ta n t  les ressources q u ’ils  o n t en e u x  en fo n t  
les e g a u x  de  ce tte  c la sse . N i leu r in d iv id u a lis m e ,  
n i leu rs  beso in s de  so c ia b il ite , n i  leu r en te n te  d e  

V in teret c o m m u n  n e les fa i t  re ssem b le r  a u x  b o u r
geo is . A  ces beso in s d iffe ren ts  on  ve u t qu e la  
d o c tr in e  so c ia lis te  u su elle  su ffise  seu le . O r, n o tre  
so c ia lism e  v i t  p re sq u e  to u t e n tie r  su r  d e s  n o tio n s  
v ie illie s  e t q u i re m o n te n t a u  d ix -h u it ie m e  siec le . 
E t c o m m e n t veu t-o n  que la  fo r m a tio n  m o ra le  de  
n o tre  p o p u la tio n  o u vriere  s o i t  acq u ise  p a r  V etude



de lit te ra tu re s  creees p o u r  d es c lasses soc ia les t res 
d ifferen tes , p o u r  les h o m m e s  de  la  c ite  a n tiq u e  
q u i ne tr o u v a ie n t rien  ä red ire  ä  l ’e sc la va g e , 
p o u r  les g r a n d s  se ig n eu rs  de  l ’a n c ien  reg im e  q u i 
a im a ie n t des fo rm e s  d ’hero'ism e e t de  sagesse  fo r t  
e lo ign ees d e  c e lle s q u ’on p e u t d e m a n d e r  ä i'o u vrie r  
c o n te m p o ra in  ? 11 su it de  lä  qu e , d e  l ’a cq u is  in te l-  
lec tu el p re se n t des d iv e r s  p e u p le s , de  n o ta b le s  
p o r t io n s  re s ten t ign orees de  l ’o u v r ie r  e t qu  eiles  
so n t m eprisees de  lu i q u a n d  on les lu i  decou vre .

O n s ’en est b ien  apercu  en A lle m a g n e , oii 
d e jä  de  p rec ieu ses  m o n o g ra p h ie s , co m m e  celle  de  
M me G ertru d  H erm es, № se d e m a n d e n t p a r  qu e lle  
cu ltu re  on p o u r r a  rem p la cer , ch ez les o u vr ie rs , la  
co n n a issa n ce  m e m e  de  la  g ra n d e  tr a d it io n  c la s -  
siqu e a lle m a n d e , d o n t la  d e m o c ra tic  so c ia lis te  

a lle m a n d e  se c r o y a i t  la  c o n tin u a tr ic e , m a is  q u i,  
a  / ’ex p erien ce , se tro u ve  s i e tra n g e m e n t in a s s im i-  

la b le  p a r  des tr a v a il le u rs .
L e  p re s e n t p e t i t  vo lu m e  tie n t c o m p te  ä  la  fo is  

de l ’o p in io n  so c ia lis te  a rr ieree  de  n o tre  p a y s  et 
de n o tre  o rg a n isa tio n  u n iv e r s ita ir e  ac tu e lle , peu  
fa i te  p o u r  a b o rd er  ces d ifficu lte s  n eu ves. II essaie  

de s t im u le r  le p a r t i  so c ia lis te  e t il  se fie g ra n d e 
m e n t ä  la  bon n e vo lo n te  u n iv e r s ita ir e . 11 ne fa u t

(1) G e r t r u d  H erm es, Die geistige Gestalt des marxistischen 
Arbeiters und die Arbeiterbildungsfrage. Tübingen, 1926.
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p a s  que n o tre  c la sse  o u vrie re  co n tin u e  ä  vegeter  
d a n s  une c o n d itio n  in te lle c tu e lle  d im in u e e , n i  
s u r to u t d a n s  ce s in g u lie r  d e sa rro i que Yon c o n s
ta te  to u tes  les fo is  q u e lle  co m m en ce  ä  s ’in s tru ire . 
O n ne p e u t  la isse r  se p ro lo n g e r  le re ta rd  secu la ire  
d o n t te m o ig n e n t ses co n cep tio n s. P a s  de  d a n g e r  
p lu s  g r a n d  d a n s  une societe  ой les o u vr ie rs , h a b i
tu es p a r  leu r v ie  m em e  a u x  re so lu tio n s  e n e rg i-  
qu es, so n t a p p e le s  ä  gerer une p a r t  c ro issa n te  du  

p a tr im o in e  so c ia l.
Je so n g e  avec  h u m ili te  a u  p e u  que j ’a i  p u  fa ire  

p o u r  d e fin ir  l'h u m a n ism e  tr a v a il l i s te  n o u vea u . 
P a u l D e s ja rd in s  a gen ereu sem en t p en se  que ces 

E ssa is , q u i m e p a ra is s a ie n t p e r im e s , m e r ite n t  
encore d ’a tt ir e r  la t te n t io n .  O n vo u d ra  b ien  en  
re te n ir  su r to u t la  q u estio n  q u ’ils  p o se n t a vec  une  
in q u ie tu d e  q u i ne se re fu sa it p a s  ä  I’esperan ce.
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PREMIER ESSAI

LES INSTITUTS D U  TRAVAIL 

DANS NOS UNI VERSIT ŚS

I

Precurseurs de l’Idee

One id ee  ćta it dans l’air, un ft-ёіе et vo la til son ge  
de guerre et d’avant-guerre. J’ai täch e de le saisir, 
de d ev in er  quel souffle l ’apportait, q u el beso in  
profond  il trah it. D£s 1918, un des quarante  
d ep u tes fondateurs de la  France libre, un des 
rares e iu s que, m algró son c la irvoyan t a ttache- 
m ent ä la  defense nationale  et ä la  cau se  des 
d ćm ocraties a lliees , la c la sse  оиѵгіёге d e P aris n ’a 
pas p aye, d’ingratitude, Paul A ubriot, d ćp u tć  de 
la Seine, parlait de d em ander aux C ham bres une  
U niversite du T ravail. II ne m ’a pas e te  d onne de 
connaitre ses id ćes . Je voudrais qu’il m e lit l’h o n -



neur de rćp on d re un d es prem iers ä 1’E nquete que  
nous vou lon s in stitu er  ic i sur les problfemes de 
l ’h um anism e travailliste .

Je d o is un e m ention  tou te recon n aissan te  ä 
P ierre Ham p. Ce p u issant ёсгіѵаіп a in trod u it dans 
la litterature l’en q u ete  socia le  p rćcise . II en a fait 
une form e d’art em ouvante, sans qu e lle  perd it rien  
de sa va leu r d ’in form ation  exacte. En m ettant bout 
ä bout, dans un ordre m ćth od iq u e , les tab leaux  
disjo in ts d e son Rail, de son T ravail invincible, de 
ses M etiers b lesses; en  coord on n an t les reflexions  
dont il le s  com m en te , on ob tiendrait 1 une des  
d octr in es le s  p lus orig in ales et les p lus co h eren tes  
qu’il y  ait dans la trad ition  so c ia le  franęaise . Un 
artic le  de lu i, l’an dern ier, a lan ęe  le  m ot de Facultes 
du T ravail. 0 ) Je ne I’ai pas adopte, je  d irai pour-  
quoi. Mais je  ne l’ai pas oub lie . Et je  sou scr is de 
cceur ä sa p rofession  de fo i e loq u en te  :

L’education du peuple doit etre la grande victoire de 
cette guerre. La creation de Facultes du Travail, ensei- 
gnant avec la meme regularite que les I<acultes de Droit 
ou des Sciences, est une obligation qui ne peut plus etre 
longtemps differee. L’admission des ouvriers dans l’orga- 
nisation et le contróle de l’industrie et du commerce est 
inevitable. Mieux leur elite dirigeante connaitra toute» 
les sciences necessaires au travail, mieux eile assurera la 
prosperitę des entreprises. (2)

(1) Cet article est reproduit dans Les Metiers blessśs. (In-12; 
368 p. Editions de la Nouuelle Revue franęaise, 1919, pp. 161-164.) 
Ajoutez dans le meme livre les articles Technique et Revolution 
et le Gouvernement ouvrier.

(2) P i e r r e  H am p. Ibid., p . 163.
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Ces id ćes  eta ien t su ggćrees й P ierre Ham p par 
le  sp ecta c le  de la  R evolu tion  russe. U ne grande  
esp eran ce hu m ain e de p lus avait fa it naufrage. 
N ous av ion s cru , quand la R evolu tion  russe etait 
ven u e , q u ’il n ’y avait p lus rien  d ’im pur dans 
l ’E nten te. N ous avons assistć  alors, ch ez un de nos 
grands a llies , ä un carnage de tro is ans, dont on 
ne voit pas le  term e :

Le plus grave embarras de la Revolution russe n’a pas 
ete Selection des Soviets, mais la direction des usines. 
Beaucoup de patrons ayant fui, les ouvriers furent forces 
de se diriger eux-memes, d’autres renvoyerent les chefs 
de service pout se gouverner librement. La direction 
hebdomadaire des usines fut un de leurs plus regrettables 
desirs egalitaires. Its creerent le sergent de semaine de la 
fabrication. Cinquante-deux directeurs par an... Que peu- 
vent devenir la fortune et le bien-etre general dans une 
telle incomprehension de l’industrie ? (1)

P ierre Ham p ne veu t pas d ire que le  peuple  
russe ait som bre dans le b o lch ev ism e , parce qu’il 
n ’avait pas de F acultes de T ravail. On lu i en  aurait 
donn e qu’il ne le s  aurait pas frćquentóes. Mais s ’il 
est vrai que « l’em ancip ation  d es travailleurs ne  
pu isse  etre que l’oeuvre des travailleurs eux-m em es », 
le  prem ier degre de cet a ffranch issem ent devrait  
con sister  ä affranchir l’esprit des ouvriers par la 
sc ien ce . On peu t affirm er que le v ie il in stin ct de  
ju stice , qui, autrefois, a so u lev e  dans des in su rrec
tion s h istoriq u es le s  m asses ouvriferes, a sso c iees  k

(1) P i e r r e  H am p. Ibid., p. 178.



tou te  la b o u rg eo is ie , pour fonder le s  lib ertes  
m od ern es, reste  v ivant dans nos travailleurs. Cet 
in stin ct ne la issera  pas p er ic liter  ces lib ertćs con -  
qu ises sur le  passe  avec 1’aide de la sc ien ce  b our
geo ise . Mais pour elargir ces lib er tśs  ju sq u ’ä l’en- 
tióre em an cip ation  so c ia le  du p lus grand nom bre, 
i l  faut, cette  fo is , le  savoir  d e tous. P our assurer  
au p eu p le  la  part ä laq u elle  il a dro it dans la 
d irection  du travail, il faut l’in stru ire  et le  p rep a
rer ä cette  d irection  :

L’ignorance ouvriere, dit Pierre Hamp, est la plus 
grave maladie du travail franęais... Les sauveurs de la 
prosperity publique seront les syndicalistes studieux qui 
connaitront le mieux les choses de leur metier. (1)

+
*  *

II y  avait qu elq u e tem ps que notre syn d ica lism e  
com m en ęa it ä s’en douter. E lle est de 1912-1913, 
cette  grande ser ie  d’artic les in sćrće  par Albert 
T h ierry , dans la Vie ouvriere, qu i s’ach eva it par 
un e etu d e sur ГE ducation  generale superieure. (2) 
E ntendez une ćd u cation  gćnćrale  su p ćrieu re  d on -  
пёе ä des o u v r ie r s ; en tendez, com m e le  d isa it ce  
jeu n e  in stitu teur sy n d ica lis te , d es « hum anitćs  
ouvriferes )). II p ron on ce le  m ot d U niversite syn -

(1) P i e r r e  H am p. Ib id ., p . 179.
(2) A l b e r t  T h i e r r y .  L ’E d u ca tio n  generale sup erieu re . (V ie 

ouvriere, d u  5 s e p te m b re  1913.)
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dicale. L’id će  qu’il en  avait n’est pas ä con fon dre  
avec ces  U n iversitćs p op u la ires, dont le  p u llu le -  
m ent avait surgi d ’une v io len te  cr ise  et qu i se son t 
fanćes une ä une, quand fut p assee  l’on d će  d’orage  
d’oü  e ile s  eta ien t n ees. Les U n iversitös p op u la ires  
se p rop osa ien t u n e h u m ble vu lgarisation . E lles ont 
du disparaitre p arce qu’elles n’eta ien t pas enra- 
c in ćes  dans le s  m ćtiers :

L’education generale superieure s'adresse ä des appren- 
tis instruits, non pas ä des illettres ni ä des ouvriers sans 
metier... h ’Universite syndicate est expressement unifiee 
par le metier, organisee par le proletariat, devouee aux 
jeunes gens, aux jeunes filles, qui, restant dans le peuple, 
veulent cependant s’affranchir de l’ignorance et des pre- 
juges du peuple... Elle prendra done la suite de l’ecole 
primaire au cours de l’apprentissage m em e; eile le pro- 
longera sur la vie par la reflexion et la morale. (1)

Selon  A lbert T h ierry , au s iege  de ch aq u e  U nion  
departem enta le , le s  synd icate ou vriers d evraien t 
offrir k l ’app renti form ć, dćj& m aitre de son  m e
tier, un « cours rćgu lier, gratuit, e t su iv i dans un  
esprit populaire, ou il com p letera , par la  te c h n o 
log ie , l ’ćcon om iq u e , la so c io lo g ie , son  ćducation  
cito y en n e  et son  Education revo lu tion n a ire  ». (2) 
Albert T h ierry  a im e le  vocab u la ire  d e la  R ev o lu 
tion . Mais la  In v o lu tio n , pour lu i, n ’a pas óte une  
ćm eute p o litiq u e , « le  tum ulte d’un jou r, grand iose  
et criard  », c ’e s t -ä -d ir e  « m oin s que r ien  ». E lle

(1) Ib id ., p . 290.
(2) Ib id .. p . 277.
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n’a pas etć  une th eorie  soc ia le , « une p etite  so c ić te  
de p o ch e  pour fan atiq ues », c’e s t - ä - d ir e  « pas 
grand’ch o se  ». E lle a etć  « une in ven tion  p lu s e ton -  
nante que la m ach in e ä vapeur, une organisation  
tech n iq u e , in te llec tu e lle , m orale  du travail sur la  
terre ». (!) U ne education  gen ćrale  su p ćrieure, qui 
p erm ettra it ä  la c lasse  оиѵгіёге un ro le  actif dans 
la c iv ilisa tio n  gćn era le , et qu i in stitu era it « un e  
m eth od e de v ie  n ou velle  fondee sur le  travail, 
nou rrie  par le  travail, capable, enfin , en approfon- 
dissant et en gen eralisan t le  travail, d’y com p ren - 
dre une pragm atiqu e et u ne m orale »,(2) c ’eta it lä , 
pour A lbert T h ierry , l’instrum ent pu issan t qui 

a lla it ch an ger le  m onde.
II a jo u ta it :

Notre principe rendra ouvrieres ä nouveau les classes 
qui se sont separees du travail. Fonctionnant entre le 
proletaire qui n’est pas encore un homme, parce qu’il n’a 
pas de culture, et le bourgeois, qui n’est plus un homme, 
parce qu’il n’a pas de metier, 11 refera l’homme. (3)

II y  a une p rod ig ieu se  exageration  ä d ire  que les  
b ou rgeo is n’ont pas de m etier. C est p a ic e  qu il a 
e tć  un h u m ble enfant d’ou vrier  et un jeu n e  in tellec- 
tuel frais em ou lu  de Saint-C loud, qu’Albert T h ierry

(1) A l b e r t  T h i e r r y .  L'Ecole et la Revolution. (Vie ouvriirt,
5 a v r i l  1912, p . 64.) .

(2) A l b e r t  T h i e r r y .  L’Ecole et Vlndividu. (Vie ouvriere, 5 ju m
1912.)

(3) A l b e r t  T h i e r r y .  L Ścole entre la Science et le Travail. (Vie 
ouvriere, 5 a o ü t 1912.)
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s’est fait du b ou rgeo is cette notion  d’un m athćm a- 
tic ien  ä m ains b lanches ou d’un finan cier desceuvre, 
exeręant une sou vera in ete  lo in ta in e  sur un travail 
auquel il est etranger. T out le prejuge ouvrieriste  
du v ieu x  syn d ica lism e adhere en core  ä la doctrine  
de T hierry , dans le m om ent m em e ou son  jeu n e  
gen ie  ou vre ses a iles pour d ecou vrir  un n ouvel 
hum anism e. II n ’avait pas en core  pris le  tem ps de  
lire  dans VA rm ee nouvelle, de Jaurćs, ce  X<* ch a -  
pitre, qu i est ce  que la  sc ien ce  so c ia le  fran ęaise  a 
produ it de p lus beau et de p lu s profond. II y  aurait 
pu lire  Г ёрорёе de la b ou rgeo isie  :

Une des plus grandes forces de la bourgeoisie, disait 
Jaures, un de ses Litres les plus solides, c’est que dans 
une societe oü retentissent contre elle les revendications 
du travail, elle est une classe qui travaille. Par ce travail 
intense, la bourgeoisie, la grande bourgeoisie surtout, 
celle en qui le capitalisme atteint precisement sa valeur 
typique, est en communication avec la force et l'esprit 
(les temps modernes, avec une societe ou tout est effort, 
labeur, aspiration. (1)

A ssurem ent, la b ou rgeo isie , qu i a сгёё tou te  la 
div ision  du travail in d u str ie l m od erne, souffre, 
eile  aussi, d ’un ex ces  de sp ec ia lisa tion  qui com -  
prom et en p lus d’un grand b ou rgeo is l ’eq u ilib re  
des facu ltes et par leq u el se ile tr issen t les qualitös  
les p lus pures qui font de nous des hom m es. 
E n core les etu des gen era les que le s  e lite s  b ou r-

55̂  ^AUR]̂ S* L’Armee nouvelle. Edition princeps, 1911, pp. 482,

2
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geo ises  ont fa ites avant d’entrer aux grandes eco le s  
tech n iq u es, et qui le s  y  on t accom p agn ees, leu r  
on t-elles assure u n e  in tegrity  de cu lture qui, ä e ile  
seu le , est un ргёсіеи х  heritage d ’hum anite. Les 
vertus exigdes par le  com m andem en t, le  lo is ir  et 
l’hab itude de la  гёйехіоп  syn th ćtiq u e qui sont leu r  
priv ilege , refont, enfln, ch ez  le s  ch efs de l’in dustrie  
ou du com m erce, une unite v ir ile  de caractfere, 
qui en  fait d es hom m es rem arquables.

A lbert T h ierry  sentait b ien cette in fćrioritć  de la 
con d ition  оиѵгіёге. Grandir en d ehors de la sc ien ce , 
se v o ir  reduit k  u ne courte in itia tion  prim aire, 
grossie  ä p e in e  en su ite  par un ap p rentissage im par- 
fait, par la rou tin e  du m etier et par ce  q u ’ap p or- 
ten t d’in form ation  fortu ite  la p resse  q u otid ien n e et 
le s  feu illes p rofession n elles, n’e s t -c e  pas, com m e  
Gaspard H auser, p asser  une ad o lescen ce  sćq u estrće  
dans l’ob scu rite  ? N 'est-ce pas un hard  labour dans 
la  p śn om b re?  C’est lä cep en d a n tla  con d ition  in te l
lec tu e lle  de la p lupart de nos ouvriers non q u a li
fies. Or, il est n ecessa ire  et ju ste  que tou te la jeu -  
n esse  ou vriere  et rurale lab orieu se  de notre pays 
ait desorm ais accös ä la cu lture in tegrale , si e lle  en  
a l’aptitude et l’am bition . Ce sera l’affaire de la  
grande rćform e sco la ire  q u ’il faut preparer. La 
creation  d ’Institu ts du T ravail dans nos U n iversites  
n’est qu’un fragm ent de cette  rćform e, qui doit 
ren o u v eler  en  son  fond et accro itre in fin im ent la 
va leu r hu m ain e de notre dem ocratie  lab orieu se .

A lbert T h ierry  n’aurait pas com p ris notre ten ta
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tive  en  1912. II l’aurait adm ise d e grand coeur en 
1914. La guerre a produit c es  grands ch angem ents  
au trćfond s d es co n sc ien ces :

Considerant la guerre, a-t-il ecrit dans ses Carnets le 
26 novembre 1914, je ne veux plus etre revolutionnaire 
pour la classe ouvriere seule, mais pour tout l’homme. 
La justice est le bien de tous.

En 1912, A lbert T h ierry  n’atten dait pas des gran
des ćco le s  de l ’Etat cette  part d e ju s tice  qui con sis-  
terait dans la socia lisa tion  du savo ir  et de la  cu ltu re  
generale . La « R evolu tion  », c’est-ä -d ire , dans sa 
p en see , l’organ isation  len te  d e la ju s t ic e , il veut 
d on e que le  p ro lćtariat la fasse seu le , et, d ’abord , 
qu’il la co n ęo iv e  scien tifiq u em en t :

L’Institut agronomique, l’Ecole des hautes etudes com
merciales, l’Ecole centrale des arts et manufactures, 
1’ЁсоІе des ponts et chaussees, l’Ecole libre des sciences 
politiques, ГЁсоІе coloniale ne lui sont, ajoutait-il, ni 
materiellement, ni moralement ouvertes. (1)

II serait dćjó grave que l’accös des grandes ćco le s  
füt « m aterie llem en t » ferm ć pour toujou rs ä l’e lite  
du prolćtariat. Mais que le p ro lćtariat d o ive  se  le s  
in terd ire  m oralem ent, vo ilä  u n e accu sation  nou- 
v e lle . T h ierry , e l a vec  lu i le  sy n d ica lism e  ou vrier , 
gard e-t-il d on e con trę  le haut en seign em en t d ’Etat 
un grief de c la sse ?  R ep ro ch e-t-o n  k nos ćco le s  de 
haute cu ltu re  d e prech er une sc ien ce  offic ie lle ,

(1) A l b e r t  T h i e r r v .  L 'Education generale superieure. (Vie 
ouvriere, 5 septembre 1913, p. 276.)
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fa ite pour d es d irigeants, in exacte  dans sa teneur, 
o p p ressive  dans ses ten dan ces ?

Le danger serait redoutab le, si l’accu sation  n’etait 
ch im eriq u e. II est perm is de s ’e ton n er qu’elle  p u isse  
en core  se produ ire. On n’adultere pas le s  m ethodes  
de la sc ien ce  par une con sp ira tion  in tern ation a le  
de tous le s  etab lissem en ts de haute sc ien ce  repartis  
sur le  g lob e. II y a des p roced es de verification  s i 
gćn era lem en t con n u s et ap p licab les q u ’aucune  
sc ien ce  de caste  ne peut n i se  con stitu er , ni se  
m ainten ir. On ne co n ęo it pas un m ensonge syste- 
m atiquem ent gen era lise  des sc ien ces  exactes ou  
exp& rim entales ou  un en seign em en t frelate de la 
m ed ecin e . T rop de b eso in s pratiques sont in te-  
resses ä u ne diffusion exacte des n otion s sc ien tifi- 
ques ou e lles  s ’appu ien t, pour qu’on p u isse ou 
dissim u ler  ou fausser ces notion s. II reste , ä vrai 
dire , les F acu ltes de droit et un peu  aussi le s  
F acu ltes des lettres, su sp ectes , c e lle s - lä  depu is tou- 
jou rs , c e lle s -c i m algrć quarante ans d’affranchis- 
sem en t, et qu’on a pu cro ire de con n iv en ce  par 
m om en ts avec  le s  croyan ces artific ie llem en t en tre- 
ten u es des c la sses au trefois d irigeantes. M ais, lä 
en core , com bien  ce sou p con  porte ä f a u x ! Et toute  
la  partie  h istoriq u e, c ’e s t-ä -d ire  la  partie p r in c i
p a le  de leur en seign em en t, ä q u elle  öpreuve n’est- 
e lle  pas m ise par la verification  con stan te , acharnće, 
cru cia le  des d ecou vertes d ocu m en ta ires , par la 
p u b lic ile  au grand jo u r  et par la con troverse  p as- 
s io n n ee  ä laq u elle  leurs en nem is nationaux o u le u r s
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rivaux etran gers sou m etten t les resu lta ts en se ign es  
dans nos eco le s  !

On peut affirm er q ue, par cent an n ees de ІШёга- 
ture so c ia liste , par so ix a n te-d ix  ans d’organ isation  
ou vriere , les c la sses  lab orieu ses se  son t form e un  
eta t-m ajor de p u b lic is tes  et de savants in stru its de 
tou t le  savoir  h istor iq u e , cap ab les de le  rev iser , 
cap ab les d e su bstitu er aux ap o log ies ten d an cieu ses  
des savants de c lasse , ou aux d escr ip tion s fa llacieu- 
sem ent in co lo res d’une Active im p artia litć , leurs  
con stru ction s p rop res. \

Ges jeu n es  syn d ica listes , dont A lbert T h ierry  se  
fit le  p orte-p aro le  e loq u en t, com m etten t une in ju s
tice  qu’ils  n’eu ssen t pas m ain tenue s ’ils  ava ien t 
frequente davantage nos lab orato ires et nos con fe
ren ces pratiqu es. « Je d irais vo lon tiere  du b ien  
de la Sorbon ne, ä l’h eure oü chacu n  en d it du  
m al », articu la  T h ierry; e t i l  o u b lie  d’a jo u terq u i en  
disa it du m al et pourquoi on en d isait. II o u b lie  de  
dire que, sous les ra ison s a llegu ees pour le  p u b lic , 
se d issim u la it mal la terreur in sp iree  par l’esp rit  
critiq u e de nos U n iversites. II ou b lie , enfin, qu’un 
en se ign em en t qui se  dit su p erieu r n esa u ra it  en se i-  
gner des resu ltats sans en se ign er  les m eth od es  
im p erson n elles par lesq u elles ils  sont acq u is ; ni 
offrir d es certitu d es brutalem ent im p o sees , m ais  
seu lem en t des maniferes de se  faire u ne certitu d e. 
T oute autre p ed agog ie  pasśera it sur les esprits sans  
les effleurer ou provoquerait leu r  revolte . A insi, 
qu oi qu’on put ten ter pour ram ener ä un enseigne-
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m ent dogm atique le s  F acu ltes qu i en seign en t les  
sc ien ces m ora les et p o litiq u es ou le s  sc ien ces  de  
l ’esprit, c ’est la con stitu tion  e lle-m em e de la sc ien ce  
p resen te  qui rćsistera it et b risera it la ten tative. 
A pres Г ё ііт іп а й о п  d ’un p erson n el v ie illi, red u it ä 
q u elq u es hom m es attardes et qui s’eteindra de lu i- 
ш ёш е, il ne restera  rien  dans l ’en seign em en t supć- 
rieur d’au jou rd ’hui qui p u isse  faire ob stacle  ä 
l ’affran ch issem ent socia l.

C’est pou rq u oi n ous ne co n cev r io n s pas cette  
d ćfiance sou p ęon n eu se  qui tend rait ä reserver  aux  
syn d icate la  crćation  du haut en seign em en t ouvrier. 
Les ou vriers ont aussi, d iso n s-le , Ieur dogm atique, 
leu rs prejuges, leurs fausses th eo lo g ies  eco n o m i-  
ques ou p o litiq u es. Qu’ils  v ien n en t les con fron ter  
avec la lib re  critiq u e des U n iversites, qu’ils  affron- 
ten t la vörification  par les fa its dans la  grande  
lu m iere  pacifique de nos laboratoires. Ce qui sur- 
vivra ä tou te  cr itiq u e et ce qu i sera ä l’ep reu ve des 
faits, dans l’ordre exp śrim en ta l et ra tio n n e l, sera  
repute vra i, du m oin s de ce tte  ѵегИё que nous  
p ou von s aujourd’h u i a tteindre ; ce  seron t lä les  
ć lćm en ts de la certitude n ou velle  et le s  m atćriaux  
p our śd ifier  la n ou ve lle  c ite .

II y  a une autre raison  pour que 1’en se ign em en t  
sup erieu r d on n e aux ou vriers so it n ational et non  
syn d ica l.

La diffusion et l’etab lissem en t т ё т е  de la  sc ien ce  
d oiven t se  soum ettre ä des n ćcess itćs  m aterielles. 
L’ou tillage scien tifiq u e sup erieu r est ä ce  p o in t
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d isp en d ieu x  q u ’aucun e nation  n e peut se  le  p ro cu 
rer en d eux exem p la ires. A ucune n’est assez r ich e  
pour con stru ire ä có tć  des U n iversites n ation a les  
un en se ign em en t syn d ica l rćserv ś  aux ou vriers. 
Et si les synd icate le  tentaient pour leu r  com p te, 
ils  fon d era ien t des U niversitds a trop h ićes. D ans le  
h ain eu x iso lem en t oü  les en ferm erait la  cra in te  
d’un en seign em en t d e c la sse  b ou rgeo is , auquel ils  
su b stitu era ien t non  la sc ien ce  pure, m ais un en se i
gnem ent de c lasse  ä son tour h ostile  et m eurtrier, 
leu r  effort d ’affranch issem ent lu i - m em e sera it 
ster ile . Les U n iversites syn d ica les  ten d ra ien t vers 
la  verite  sc ien tifiq u e d es m oignon s im pu issants ä 
la saisir, p arce  que le  p roletariat leu r  aurait lu i-  
m em e co u p e  les bras. L es U n iversitćs qui s ’o u vri-  
ront aux ou vriers ne d evront pas etre d es creation s  
corp oratives, oeuvre d’une c la sse  en lu tte  con tre  
d ’autres c la sses , ä qui, ju sq u e dans la sc ien ce , e lle  
declarerait la guerre. II n ’y  a qu’une sc ie n c e ;  e t , 
im p erson n elle  dans ses or ig ines, e lle  doit e tre  гё- 
partie  ä tou te  la co lle c tiv ite . II n’y  a pas de so c ia 
lisa tion  p lus leg itim e que la m ise en com m un du  
savoir . L es ou vriers iron t p u iser  leu r  savoir  dan s  
les U n iversit6s n ation a les, ou b ien  il sera im p o ss i
b le  de le s  fa ire b en eficier de toute la r ich esse  sc ien 
tifique de ce  pays.

Mais, p eu t-e tre , c e  qui ferm e « m ora lem en t » les  
U n iversites n ation a les aux ou vriers , n’e s t - il  pas  
surtout un e p en sće  de dćfiance. N e sera it-ce  pas  
alors cette  id će  que la haute sc ien ce  deracine  l ’ou -
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vrier  de son  m etier?  S eu l, le  travail rattache d’un 
lien  du rab le  l’ouvrier  ä son  oeuvre, et des lors ä 
sa c lasse . La sc ien ce  des U n iversites a beau etre  
d ’un d ćsin teressem en t pur et d’une in corruptib le  
verity, n ’e s t-e lle  pas corrup trice soe ia lem en t d es  
qu’elle  еіёѵ е l ’ouvrier  au^dessus de ses freres, au  
p oin t de Ten d etach er?  B ien fa isan te et in tegre en  
elle-m em e, n’e s t-e lle  pas n ocive  pour 1’ouvrier, si 
elle  en fait un ja u n e  ? C’etait 1’ob jection  profon d e  
d ’A lbert T h ierry  :

L’enseignement superieur officiel est done, tel qu’il 
marche, un aspirateur installe pour extraire de la classe 
populaire les forces spirituelles nouvelles et pour les 
porter au service de la classe bourgeoise. C’est la porape 
ä parvenir et l’ascenseur des parvenus. Au prix que les 
bourgeois y mettent, c’est un devoir pour les proletaires 
que d’eviter la haute culture. (1)

Get acrim on ieu x  p essim ism e syn d ica liste  trou ve  
une am ere jo ie  ä etab lir  des an tin om ies in so lu b les. 
II accord e que l ’en seign em en t de l’Etat peut etre  
exem pt d ’e tro itesse  et de serv ilite . Suffit-il a lors  
que l ’ou vrier  so it in stru it par cet enseign em en t  
pour qu’il d ev ien n e  trailre 4 sa c la sse  d ’orig ine ? 
Ou b ien  est-ce p ou r lu i un crim e de s’ć lev e r?  La 
d ćm ocratie  in d u str ie lle  et rurale ne d o it-e lle  jam ais  
form er de cadres scien tifiq u em en t d resses ? Ou 
d o it-e lle  ren on cer  ä le s  ch erch er parm i les ouvriers ? 
A insi le s  prob lem es les p lus profonds d e la d em o-

(1) A l b e r t  T h i e r r y .  L’Education generale superieure. (Vie 
ouvriere, 5 septembre 1913, p. 275.)
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cratie sont im p liq u es dans ce  prob lem e de d ćta il:  
l’adm ission  des ou vriers dans les U n iversites. Ce ne 
son t pas le s  aveu gles p rćven tion s d’hier, ni une d o c 
trine sy n d ica liste  р ё г іт ё е  qui p eu v en t le resoud re. 
La se lection  des ć lite s  e st pour la dem ocratie  une  
question  de v ie  ou de m ort, d’abord dans la p r e 
sen te  dćtresse  deonom ique ovi nou s a je tć s  la guerre, 
en su ite  parce q ue nous ne d isp oson s p lus des  
croyan ces qui assurent l ’o b e issan ce  des fou les par  
de sim p les cro y a n ces d’autorite.

★
*  ★

Jaurfes a vu le  p rob lem e dans toute son  am pleur. 
Les so lu tion s p ro p o sees  par lui pour le  recrute- 
m ent d es officiers sont gen era lisab les pour le  recru- 
tem ent de tous le s  cadres sociau x . II v o u la it p our  
l ’arm ee des ch efs et d e grands chefs. Mais, lo in  de  
ten ir  en  d ćflance l ’en seign em en t u n iv e r s ita ir e , il 
sou haita it que le s  futurs officiers fu ssen t form ćs  
dans les U n iversites. N on seu lem en t il com ptait 
assurer a insi au corp s d ’ofBciers cette  unite de fo r
m ation  qui, m em e dans les Etats ar istocratiq u es, 
avait tou jou rs ete  recom m and ee par la pedagogie  
m ilita ire , m ais il avait des U n iversitćs cette  id ee  
flatteuse q u ’ « ainsi la hau te ćducation  m ilita ire  
irait de pair  avec ce  que l ’ćd u cation  fran ęa ise  avait 
de p lus еіеѵ ё ». 0>

(1) J e a n  J a u r ć s .  L’Armee nouvelle, p . 352.
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P ourtant, ä  ce  m om ent-lä m em e, il affirm ait que
1 e lite  des o fficiers qui, en effet, se  recrute le  p lus  
sou ven t parm i les flls de bourgeois, deva it au ssi se  
recru ter parm i les fils de p ro leta ires, « et qui gar- 
dent le  sou ven ir  v ivant et la m arque d e leur ori
g ine. » 0) II vou la it que le  proletariat eüt dans
1 аггоёе, et aussi dans tous le s  autres corp s du 
fonctionn arism e, « des hom m es ä lu i et qui fussent 
sans cesse  pen etres de son in fluence et de son  
esprit. » II sou h a ita it que les m utualites ou vrićres, 
le s  syn d ica ts o u v r iers , les coop era tives ou vri6res  
ch o is issen t, parm i les enfants sortant d e 1’eco le  pri- 
m aire et de l ’eco le  prim aire su p erieu re , ceu x  qui, 
au tem oignage des m aitres, in stitu teu rs et o fficiers, 
au raient « le s  qualites d’in te lligen ce  et de vigueur  
les p lus frappantes et une vocation  ser ieu se  p our  
une v ie  ä la fo is d etud e et d’action  ». II ne pensait 
pas que l’arm ee püt etre puissante sans app uyer  
tout son etre et sa h ierarch ie  m em e su r le  p ro le
tariat organise. Et ce q u ’il d isa it de l ’arm ee p e u tse  
dire de tou t fon ctionnarism e. Cela peut se d ire  
surtout des organ isation s propres et corp oratives  
des ou vriers. P our s’en tendre avec les organ isations  
p atron ales et debattre leu rs in terets sans etre  
d u p ees, pour form er enfin les cadres de toute la 
d em ocratie  in d u str ie lle  con tem poraine, e lle s  ont ä 
presen t beso in  de tou tes les ressou rces de la sc ien ce  
et de la h au te cu lture.

(1) J a u r ć s .  Ibid., p . 382.
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Enfin, il y  a une täch e  p lus urgente en core  que  
la se lection  des p lu s a p te s , c ’est d’e iev er  tou t le  
n iveau  du p eu p le. Gar ce  serait b eau cou p , sans  
doute, si la  c la sse  оиѵгіёге p ou vait p en etrer dans 
toutes le s  situ ation s d irigeantes du fon ction n arism e  
et de la  vie in d u str ie lle  de notre p a y s ; si e ile  p o u 
vait, par des h om m es restes en com m un ication  a isće  
a vec e i le ,  faęonner ä nouveau  nos in stitu tion s  
soc ia les . Le but p r in c ip a l, c e p e n d a n t, c ’est que  
p erson n e n e so it exclu  de cette n ou velle  rep arti
tion  du savoir  et de la  hau te cu lture m orale.

★
★ *

C’etait la p en see  d irigeante de ce grand m ou ve- 
m ent anglais, com m en ce avant la guerre et m agni- 
fiquem ent ep an ou i en p le in e  guerre, que p ropageait 
dep u is b ien  des an n ees la  W orkers E ducation  A sso
ciation . L es debuts furent m od estes, en 1903, quand  
M. et Mme M ansbridge firent adm ettre le s  prem iers  
ouvriers ä l’U n iversite  d’Oxford. Mais, dös 1909, six  
U n iversites angla ises ava ien t organ ise des cours  
pour ouvriers. Le beso in  d e cet en seign em en t eta it 
u n iversellem en t r e s s e n l i ; il m ontait des profon- 
deurs de la  c lasse  оиѵгіёге. A ujourd’hui, la W orkers 
E ducation  Association  tend , dit M. E lie H aievy, « ä 
d even ir la section  pedagogique du parti du tra 
vail ». (D Ce qui fut l’in itia tive  d e q u elq u es p h ilan 

(1) V. E l i e  H a le v y .  La nouuelle loi scolaire anglaise. (Reoue 
de Paris, I er o c to b re  1919, p . 609.)
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thropes, en 1903, est d evenu  une p u issan le  reven d i- 
cation  du p lus nom breux parti ou vrier  d’A ngleterre; 
et un m in istre anglais de I’in stru ction  publiqu e, 
M. H erbert F isher, a fait une Campagne orato ire  
em ouvante. II a dem ande des rapports ren ou veles  
aux experts ouvriers, pour faire aboutir la reform e. 
Dejä la propagan de gagne le s  co lo n ies . En A us
tralie, le s  U n iversites organ isen t des cou rs pour  
parlem enta ires ou vriers, et c e  sont ces  p arlem en - 
taires qu i les ont reclam es. D ans toute l’A ngleterre, 
cet ap osto la t se  poursu it depu is vingt ans avec  
un can d id e et cro issan t en thou siasm e :

Ce n’etaient pas, ditun rapport, des cas isoles d’hommes 
ou de femmes qui souhaitaient quitter les ouvriers leurs 
freres et suivre pour leur compte d’ambitieuses carrieres. 
Ils etaient les pionniers d’un mouvement dont ils espe- 
raient qu’il conduirait ä un systeme national d’education 
ou tous auraient les moyens d’atteindre ä une culture 
intellectuelle large et humaine et oü 011 ne refuserait ä 
personne les connaissances dont il serait affame. II 
s ensuivait, naturellement, que l’inspiration du mouve
ment etait pure, et qu’on n’y  cherchait aucun avantage 
materiel. Le but qu il se proposait etait de promouvoir 
une democratie cultivee, une collectivite oü ce ne seraient 
pas les seules classes dites dirigeantes, ni meme les seules 
classes ouvrieres, mais toutes les classes qui seraient 
representees avec equite et gouvernees avec justice. (1)

L’adm irable, c ’est que ces ouvriers angla is, pour

W i n i f r e d  Hh a t o n , The Tutorial class movement. (Dans 
Ine Workers Education Association's Education Year Book, 1918 
London, 16, Harper Street, Theobalds Road. W . C. 1.)
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cette  oeuvre de J u s t ic e , a ien t fait d’abord ap p el ä  

la  sc ien ce  et que les organ isa tion s de sc ien ces  
so ien t a llees ä leur ren con tre  avec une si s im p le  
fratern ite. .

N os U n iversites franęaises resteron t-e lles im p as-  
sib les quand dejü ce lle s  des pays etrangers les  
d istan cen t?  N otre c la sse  оиѵгіёге n’a -t-e lle  rien  ä  

leu r  dem an d er?
Q u a n d  s ’est ргёрагёе en F rance la grande reform e  

qui, en 1890, a abouti ä la  crćation  des U n iversites  
reg ion a les , Jaures sign ala it l’śm otion  cord ia le  avec  
laq u elle  tou t le  p eu p le  francais accu eilla it l’oeuvre 
nou velle . En ce tem ps-lä , pourtant, il ne s’ag issait 
que de regenerer en F rance et de diffuser la sc ien ce  
pure, au profit su rtou t des p rofession s lib era les . 
Cela m eine, d isa it Jaurós, contribuait ä l ’affranch is- 
sem ent so c ia l de tous :

Le haut enseignement, aussi bien que l’enseignement 
priraaire, quoique d’uneautre facon, concourt ä la liberte 
politique et a l’emancipation sociale des classes labo- 
rieuses. Quand une societe a cherche la pleine luraiere, 
eile chercbe necessairement la pleine justice. (1)

Jaurćs p rćvoya it qu’un jou r ces foyers de v ie  
in te llec tu e lle  in ten sifies dans chaq ue rćg ion  fran- 
ęa ise  fou rn ira ien t au p eup le le  m oyen  de partic ip er , 
lu i aussi, £> la force que d on ne le  savo ir  et aux p lus

(1) Ja ;ivrs, Les Universites regionales. (L’article, paru dans 
la Dtpeche de Toulouse le 6 juin  1890, est rćeditó dans Action 
socialiste, Paris, chez Rieder, 1899, p. 88.)
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nob les jo ie s  in te llec tu e lles . Le m om ent est venu  oü  
ces prom esses d oiven t etre tenues. II faut que  
dem ain  le s  ouvriers so ien t adm is dans nos U n iver
s e s .  Mais qu e p eu ven t-ils y  v en ir  ch erch er?  Et 
quel est le  don  que nos U n iversites p eu ven t leur  
faire ? (i)

(1) II n’a pas ete question ici d’un livre magnifique, oü est 
decrite une oeuvre plus magnifique encore, Une Univcrsite da 
Travail, par M. Omer Buj;sc (Paris, Dunod et Pinat, gr. in-8-, 
518 p., 1914). L’admirable Ecole d’enseignement technique pour 
ouvriers, que dirige ä Charleroi M. Omer Buyse, est probable- 
ment la plus belle de toutes les ecoles du genre. M. Buyse decrit 
avec eloquence et avec une vraie profondeur philosophique les 
principes sur lesquels cette ecole est fondee. Nous aurons a 
revenir souvent sur ce livre et sur le  grand precedent сгёё par 
l’Ecole de Charleroi. Mais si cette ecole est le modele d’une ёсоіе 
professionnelle, e ile n’est pas, malgre son nom, une Universite 
du Travail. Elle forme des eleves de douze ä dix-huit ans. Elle 
leur assure une culture generale, dont nous aurons ä reparier. 
L’Institut du Travail de nos Universites ne doit accueillir que 
des ouvriers adultes et professionnellem ent formes, comme il 
n’accueille que des etudiants adultes. II se propose l ’utilisation  
de l ’enseignement superieur pour les besoins ouvriers, pour la  
formation de l’adolescence ouvriere. Toutefois, meine pour l ’Ins- 
titut superieur du Travail, nous ferons des emprunts a M. Omer 
Buyse.

II

Les Conditions nouvelles 

du haut enseignement ouurier

N os u n ivers ites p ou rraien t se  d ćrob er au ró le  
socia l que le s  u n iv e r s ity  an g la ises et am erica in es  
ont assum ć avec  tant de con v ic tion . N ous n e v a ti-  
c in eron s ic i au nom  d ’aucune fatalitć. A ucune  
rśform e so c ia le  n’est jam ais com m an d će par des  
n ecess itćs fatales. La soc ie tó  qui aim e m ieux  s’y  
soustra ire n e m eurt pas toujours. E lle  la isse  seu le -  
m ent succom b er beaucoup  d’in d iv idu s. E lle  co n ti
nue ä vćg śter , appauvrie d’ćnergies. N ou s ne d on - 
non s pas les Institu ts du T ravail pour une panacee. 
N ous d irons qu’ils  ou vrira ien t ä la sc ien ce  q u elq u es  
p o ssib ilites  n ou velles  de parfaire le  b on h eu r des  
hom m es, N ou s ajou terons qu’il n e sera it pas sans  
peril de la isser  ech ap p er  l ’o ccasion  d e d em ander  
aux savants ce tte  co llab oration  socia le .

La sc ien ce  seu le  a perm is les ch an gem en ts sociau x  
p rofond s qui ont d iffćren cie  le x ix e віёсіе d e tous  
le s  s iec le s  prćcćd en ts. E lle a am en e la  revolu tion  
industrielle . E lle n ’est pas cau se  des abus qui en  on t
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rćsu lte  par la  faute des h om m es. Le caractere  
prop re des faits sociau x  est dans le s  rćpercu ssion s  
lo in ta in es et m u ltip les qu’un m ouvem ent in itia l 
p rodu it, quand il est m odiflć, dóvić, am plifie par 
les v o lo n tes  sans nom bre qui le  porten t ou le  
croisen t, par le s  ob stacles m ateriels qui l ’obstruent, 
et par la pen te  des c ircon stan ces n ou velles qui le  
precip iten t. La sc ien ce  tou tefo is a attein t aujour- 
d’hui un tel degró de pu issan ce que seu le  aussi 
elle  peut m eltre un term e aux abus que la R evo 
lu tion  in d u str ie lle  a en tra in ćs. II suffit que les  
hom m es veu illen t se  próter ä ce  redressem ent. 
N ous co n v io n s les U n iversitćs ä crćer  Petat d ’esprit 
n ecessa ire  ä cette  grande oeuvre de reparation . 
N ous essa ieron s de dem ontrer que m em e sc ien tifi- 
qu em ent nos U n iversites ont tou t avantage ä ne pas 
se  d esin tćresser  de la grande rćform e qui con siste  
k redresser le s  torts de l’in d u stria lism e cap italiste. 
En tou t cas, la  co llec tiv ite  e st fondóe ä requerir  
leur co llab oration  dans un in teret de paix  socia le , 
c ’est-ä-dire de ju stice  cróatrice.

La revo lu tion  in d u str ie lle  a m is fln aux cr ises  
graves de d isette  et d e ch óm age qu i d ćso la ien t Гёге 
de l ’an cien  rćgim e finiss.ant. E lle  a p rod ig ieu se-  
m ent au gm entć les r ich esses con som m ab les, tout 
en red u isant dans des prop ortion s in sou p ęon n ees  
la d ep en se  n ćcessa ire  ä produire chacu n e des m er
ch an d ises dont se  com p ose  le  stock  total. E lle  a 
p erm is une diffusion  de ces  r ich esses qui 6quivaul 
k une im m en se d im inution  de la p op u la tion  in d i-

/

gente. Mais tou t le m onde sait que le s  cr ises  
econ om iq u es n ou velles, su b stitu tes  par le  rćgim e  
industriel aux fam ines et au chóm age de l ’an cien  
reg im e, atteignent une eten d u e et une v io len ce  
te lles q ue certa in es ćro le s  revo lu tion n a ires ont pu  
attendre de la  seu le  duree du rćg im e cap ita liste  le  
ca tac ly sm e socia l liberateu r.

L ’ app lication  de la sc ien ce  ä la p rod u ction , 
v ie ilie  com m e le  m onde, m ais in fin im ent in ten sifiće  
par le p rogrśs de la  m etallurgie et de la m ecan iq u e  
m od ernes, a ainsi con d u it ä de graves m ecom p tes  
sociau x . La com p lex ite  des p rob lem es tech n o lo -  
g iques est d even u e te lle  que seu le  une petite  m in o- 
r ite , entra inee au ca lcu l d ifferen tie l, rom pue ä 
toutes les d ifficu ltes de la m ecan ique et de la ch i-  
m ie m od ern es , peut s ’en rendre m ailresse. II y  a 
un e p rod ig ieuse d ifference de cu lture aujourd’h u i 
en tre un in gćn ieu r et le s  ouvriers qu’il condu it. 
Or, com m e le  dit S tendhal, « d ifference engen dre  
h a in e  » en tre des h om m es que rien  ne rapproche  
dans la  v ie , n i leur n iveau  d’ex isten ce , ni T intim itć  
d’atelier  qui s’etab lissa it dans l’an c ien n e  artisan e- 
rie, ni enfin la com m unaute d’in terets, p u isq u e le  
sa la ire augm ente d es ouvriers ob lige ä d im inuer  
les h on oraires des in gen ieu rs. Cette d irection  loin- 
ta in e  par des in gćn ieu rs se  com p lete  k l’a te lier  par 
la d irection  om n ip resen te , ta tillon n e et rude des 
contrem aitres et des ch efs d’e q u ip e ; et cette  form e  
m ilita ire du com m and em ent, dont la rudesse nous 
ch oq u e m oins, p arce que nous en  avons l’hab itud e,

3
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n’en est pas m oin s d e nature ä d im in u er le  ren d e-  
m ent p arce  qu’elle  fa it travailler  l ’ouvrier sans 
jo ie , et qu’e lle  froisse sa dignity par des form es  
d’o b ćissan ce  qu i ne son t p lus en n ob lies com m e ä 
la guerre par le  peril com m un d es so ld ats et 
des chefs. II y  a des n ecess ites  m ilita ires que le  
soldat s ’exp liq u e sur le  cham p de bata ille  et q u ’il 
cesse  de com pren dre dans le travail pacifique de  
l ’usine. CO

P our com b le , une in sta lla tion  in d u str ie lle  m o
d erne su p p ose  un si p rod ig ieux  am on cellem en t de  
m oyen s m ateri e ls , d e con stru ction s, d e m ach ines, 
de m atiores p rem ieres, e t u n e m ise en oeuvre si 
savante de m oyen s financiers que seu les de p u is -  
santes so c ie tes  par actions ou d e grandes ban-  
q u es, de grands industriels in form es de toute la  
situ ation  du m arche du m onde, son t en m esure  
de le s  reun ir. Les con d ition s econ om iq u es d e la 
p rod u ction  en  sćr ie  pou r le  m arch e m ondial ont 
en core  acceleró  la  con cen tration  de ces cap itaux. 
Ce n’est pas ä tort que le  p eu p le , d ep u is cent ans, 
parle d’une « feod a lite  financiere » n ou velle . Cette 
feod a litć , il est bon  de le  red ire , ab use m ach iave-  
liq u em en t de son  m o n op o le  en  rognant la part de  
reven u  due aux ouvriers, com m e e lle  en abuse au

(1) V. a ce sujet les plaintes d’un grand ingenieur americain, 
tres am i de la France : C. B e r t r a n d  T h o m s o n ,  Le Systeme Taylor, 
pp. 9-30, Payot, 1919. Ce sont des conferences faites ä notre 
Conservatoire des Arts et Metiers et presidees par M. Alexandre 
Millerand.
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detrim ent des ach e leu rs en haussant le s  prix  de 
ven te  ju sq u ’aux lim ites ou la fo rce  d ’ach at du  
con som m ateu r su ccom b e. T out un sy stem e com pli- 
que de secrets de fabrication  ou de secrets com -  
m erciaux, d’accap arem en ts c lan d estin s et de com bi- 
n aison s d’ag io tage, d ’artiflces de m alth usian ism e  
6con om ique dans la  prod u ction  et de cartella tion  
dans la  ven te , fortifie  sans cesse  ce  m on op o le  des  
cap ita listes. La sc ien ce  m odern e, oeuvre im person -  
n e lle  de l ’e sp r it, a a insi d ćch irć  d e nouveau  la  
socićtó  en  c la sses h ostiles , quand, sur le s  ru in es de  
l ’a n c ien n e  so c ie te  feod a le , aurait pu s’e lev er  d ep u is  
p lu s d’un s ie c le  un e dem ocratic  fra tern ellem ent 
egalita ire.

Or, pourquoi p en so n s-n o u s  que cette  m em e  
sc ien ce  qui, en accum ulant le s  m oyen s m ateriels  
de p roduction  e td e  c ircu la tion , a rom pu le  con tact 
en tre les patron s et le s  ou vriers, en tre le s  in te lle c -  
tu els et le s  m anuels, peut referm er la b lessure  
qu'elle  a fa ite au corp s soc ia l?

C’est que cette  b lessu re, la  sc ien ce  exacte  ne l’a 
pas faite. Et la sc ien ce  ju rid iq u e a retarde sur les  
sc ien ces exactes p arce  qu’elle  a affaire ä des cou -  
tum es, ä des h ab itu d es d ’esprit e t ä des ćgo ism es, 
ä des p reju gśs orgu eilleu x  qui n e ced en t p as ä la  
critiq u e ra tion n elle . Servis par la tech n o lo g ie  
m odern e, un d roit de propriete  issu  du reg im e  
fon cier  rom ain , un contrat de sa la ire  id en tiq u e  
h ier  en core  au contrat qu’un particu lier  con clu t 
avec son  va let d e cham bre, ont perm is un am on-
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ce liem en t de r ich esses qui, de q u elq u es m illiar- 
d a ires dans ch aq u e grand pays, fait d es potentats  
plus red ou tab les par Jeur p u issan ce de com m an- 
dem ent et leu rs ressources d ’argent que les p lus 
puissants m onarq ues du m oyen -äge. En F rance, ä 
en  ju ger  par le s  sta tistiq u es de su ccession , quatre  
cen t m ille  hom m es p ossed en t autant que tout le 
reste  de la nation . Ce tableau du cap ita lism e a etć  
trop de fo is trace  par les grands c lassiq ues de la  
sc ien ce  so c ia le  pour qu’il y  ait Heu ic i de le 
rep rendre. P ourquoi d one ces  su ites de la revo lu 
tion  in d u str ie lle  nous p araissen t-elles avoir  ep u ise  
leu r  action  funeste et ne pas d evo ir  gouverner la 
so c ie te  de d em ain ?

Les c la sses lab or ieu ses d’aujourd’hui sont loin  de 
m eriter la com m isćration  que leur accord a it en core  
la  litteratu re so c ia le  d es tem ps ou le  cap ita lism e  
avait parfois des rem ords. La guerre de 1914-18, par 
la  hau sse  p rod ig ieu se  des sala ires, a detru it la  
m isóre des ou vriers in d u slr ie ls . Si les progrós de 
l ’hygifene ou vriere , l ’horreur du taudis, avaient pu 
m archer de pa ir  avec  la con q u ete  recen te  des  
cou rtes jo u rn ees et des forts sa la ires, une im m en se  
am elioration  so c ia le  aurait vu le jour, au m ilieu  
de nos an go isses; et dans l’u n iverselle  ru in e , quand  
la so c ić te  presen te  a d ćvore  presque la m oitie  de 
Thćritage de r ich esses  qui su b siste  du passć  et n’a 
pas en core  trou ve le s  m oyen s de recon stitu er  ces  
rćserves, ce  sera it un grand rćcon fort.

II faut avou er que sim ultanem ent le  cap ita lism e
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s ’e st ren force. II n ’a pas seu lem en t accu m u le  des  
profits de guerre, en exp lo itan t la  detresse  de tous 
les pays, qui ob ligea it ä con sen tir  sans co n d itio n s  
le s  prix de rev ien t les plus fabuleux. II a gagnć  
aussi en ex ten sion , en coord in ation  str icte , en  
eten d u e de cou p  d’ceil et en  force de com m an d e-  
m ent.

C ependant, au m om ent ou la  lu tte  des deux  
c la sses en p resen ce  d evrait prendre un e am pleur  
et une v io len ce  red ou tćes de b eaucoup , ne voyon s-  
nous pas se  rea liser  les p ron ostics de Jaures, pre- 
nant ä partie  le s  prophfetes de m a lh eu rq u i an n on- 
ęa ien t l ’im m in en ce et la  n ecess ite  des ca ta stro 
p h es?  (l) II pen sa it « que la  grandeur m em e du  
conflit se  com m u n iq u e aux reg lem en ts de com p te  
su ccessifs  qui ren d en t p oss ib le  la  con tin u ation  de 
la vie soc ia le . » Pas un conflit sur la d im in ution  de 
la  journde de travail, sur les sa la ires, pas une  
reform e d ’assurance so c ia le  qui ne m ette en jeu , 
disait-il, le s facu ltes de d isc ip lin e  et d ’ad m in istra- 
tion , les hab itudes d’aetion  com m une acq u ises dans 
une lutte gćn ćra lisće  par une c la sse  ou vriere  de  
p lu se n  plus largem cnl organisee, p lu s c o n sc ie n te d e  
sa force et d e sa cap acite . II p revoya it done q u ’un  
jou r , dans le s  co n se ils  d es so c ie tes  par action s et 
dans les rćg lem en ts des bćnefices, la c lasse  ou vriere  
serait rep resen tee  par ses  corp oration s de tou s les  
degres, syn d icate  et fed erations. Or, si ce tte  previ-

(1) J a u r e s . L'Armee nouvelle. Edition princeps, p. 531.
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sion  est ju ste , croit-on  que ce  m ćcan ism e sen sib le  
e t  fragile  dans sa  p u issan ce, qu i con stitu e  1’indus- 
tr ie  m od erne, p u isse  etre gćrć par des ou vriers, 
sans un notab le relövem en t de l ’in stru ction  non  
seu lem en t p ro fession n elle , m ais econ om iq u e  et 
soc ia le , sans u n e refon te de toute leu r  in struction  
gen ćra le?  Et com m ent sera -t-e lle  p oss ib le  si les  
p rogres m em e de la  tech n iq u e n ecess iten t une  
sp ec ia lisa tion  de p lus en p lus etro ite  et un e in itia 
tion  aux p lus d ifficiles p rob lćm es que pu issen t 
resou d re la sc ien ce  m athóm atique et les sc ien ces  
d’observation  ? II faut poser ce tte  question  dans 
tou te sa d ifficu lte red outab le et y  trouver rćp on se.

La m odification  profonde que v ien t de sub ir  
l’ou tillage dans tou tes les in d u str ies , m ais tout 
p arü cu liörem en t dans le s  in d u stries m etallurgiques, 
eq u ivau t ä une de ces  revo lu tion s qui, apr&s avoir  
ete tech n iq u es, se  p ro lon gen t en  revo lu tion  socia le . 
T o u iefo is , ce  peut etre une revo lu tion  com m e la 
sc ien ce  sa it le s  fa ire, c ’est-ä-d ire p aciflq ues et fe r 
tiles en fru its b ien fa isan ts pour la co llec tiv ite . Car, 
d e pair  avec  la m od ification  de l’ou tillage et sim ul- 
tanem ent avec  e ile , il accom p lit un changem ent 
tota l des m eth od es de gestion , qui au torise  le s  p lus 
co n so la n tes esp eran ces. U ne su b stitu tion  d’o u til-  
lage com m e c e lle  qu i a m is le  four e iec tr iq u e ä la 
p lace  d e l’an cien  haut fourneau pour la  p roduction  
des aciers et in trod u it les m a ch in es-o u tils  а т ё г і -  
ca in es fa ites pour travailler  l’acier rap ide en grande 
ser ie  ne sign ifie  pas seu lem ent une in tensification
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n o u v elle  d es m eth od es de p rod uction . E lle change  
la com p osition  en liere  d es eq u ip es. La lim ite  en tre  
la  m ain-d’oeuvre in fer ieu re  et la  m a in -d ’oeuvre 
su p erieu re  s’est г еси іёе  vers le  bas. De n ou velles  
co u ch es soc ia les , d ifferenci6es par le sa la ire, par le  
genre de v ie , par le s  gouts, surtout par la  form a
tion  de l ’in te lligen ce , d essin en t leurs con tou rs dans  
la  c la sse  ou vriere  au trefo is h om ogen e.

D ejä la m ain-d’oeuvre la p lus in fer ieu re , d ep u is  
la  reg lem entation  tay lor ien n e  des usin es, su p p ose  
des ouvriers tr6s attentifs, qui, m em e d ans les  
täch es in ferieu res (p e lle ter  ou p orter des gu eu ses de 
fonte) sach en t ex6cu ter  une täche ch ron om etree . 
S’ils  sont m ecan ic ien s, ils  do iven t lire  et su ivre  une  
fiche d escr ip tive  exacte, ind iqu ant la profon deur  
de coup e, l’avan ce et la  rap id ite du tour. II faut 
une in fin ie d ex ter ite  de m ain pour travailler  ё une  
m ach in e fon ction n an t ä la  v itesse  de p lusieurs  
cen ta in es d e tours ä la  m inute avec  une p recis ion  
qui ne brise  pas le s  outils.

II est d ifficile  aujourd’hui qu’un sim p le  b rigad ier  
ou un con tre-m aitre  sorti du rang a cco m p lisse  sa 
b esogn e  sans form ation  pr6alab le ä l ’e co le  p ro fes
s ion n elle . Un c h e f d’a te lier  charge de con d u ire  un  
groupe de m oteurs e iectr iq u es, de grosses d ynam os 
ou de gros a lternateurs, ne peut etre ch o is i que  
parm i des h om m es ä cu ltu re tech n iq u e  ser ieu se . 
Croit-on que des ap p areils ch im iq u es et m eta llu r
giques qui coü ten t des m illion s d e francs et d on t 
le  m oindre derangem ent, par defaut de su rv e il-
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la n ce  com p ćten te , cau sera it des in terru p tion s dis- 
p en d ieu ses et des ravages ru ineux, pu issen t etre 
confies, raeme pour le  con tró le  en so u s-o rd re , ä 
des ch efs de brigade ou d’ate lier  qui n’aient pas 
ипеѵ ёгііаЫ е ехр ёг іеп се  et des con n aissan ces theo- 
riques tres ap p reciab les?

E ntre n otre  en seign em en t p ro fession n el p ou r  
ouvriers su p erieu rs et notre en se ign em en t seco n -  
daire fa ib lissan t, une com p araison  s’etablit qui, de 
p roch e eu p roch e, tend  ä d even ir  döfavorable ä nos  
ly cće s. P ourtant c ’est P enseignem ent secon d a ire  
qui seu l d isp en sa it le s  « h u m anitćs », seu l prepa- 
rait les d irigeąnts, et, pour d on ner acces aux car- 
riferes lib era les , avait le  p riv iläge d’ouvrir d’abord  
les E co les su p erieu res et les U n iversites. II y  a lä 
une an om alie  qui ne peut pas durer. Si e ile  durait, 
on verra it le s  E co les p ro fession n elles ou vrieres  
recon stitu er  dans leur propre m ilieu  les en seign e- 
m ents ren forces qui leur sont in d ispensab les. Ce 
sera it un grave d ou b le  em p lo i de m ateriel et de  
p erson n el en seignaut, un gasp illage de ressou rces  
et de forces qui cond am nerait ä la m ćd iocritć  
l ’en se ign em en t syn d ica l nouveau , com m e il prive- 
rait l’U n iversite  de sa p lus im portante c lien te le  
so c ia le . La m ise en va leur la p lus urgente de nos 
r ich esses  red u ites par la  guerre con siste  dans 
l ’u tilisa lion  im m ediate de toutes nos in te llig en ces.

Les m eilleu rs tech n ic ien s sem blen t avoir p eine ä 
com p ren d re ce qui v ien t de se  passer dans cette  
guerre, et les p lus v igoureu x in ven teu rs, ceu x  qui
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on t m en e la guerre (en A llem agne, ceu x  qui Font 
souh aitóe et am enće), son t em barrassćs d’en for- 
m uler le s  resu ltats soc iau x  en  term es h istoriq u es, 
et par com paraison  avec  d’autres sió c les . W alter  
R athenau , ingen ieu r in stru it, d’un ta lent eclatan t, 
an cien  d irecteu r d e la  pu issan te Socićte generale  
d ’elec tric ite  a llem an de, osait en core  ecr ire  :

La culture de l ’esprit et la civilisation exigent une 
depense durable et immense, depense de loisirs, depense 
de forces, de travail, de ressources. Elies exigent un pays 
riche, mais la richesse ne suffit pas... II faut que ce pays 
riche dispose de foules nombreuses d’hommes pauvres et 
assujettis. Comment suffire sans cela aux depenses de la 
civilisation ? II faut qu’un homme dispose d’autres hom
ines en grand nombre. Comment le pourrait-il si ces 
autres hommes etaient ses egaux? Si grande que soit la 
depense, il faut qu’on puisse la couvfir. Comment le 
pourrait-on si la force de travail des multitudes n’etait ä 
bon marche? Le petit nombre, les grands, s’ils doivent 
servir de modele, comment le pourraient-ils sans suite, 
sans speetateurs, sans valetaille ? Un pays d’aisance, 
mais d’aisance uniforme, reste fatalement bourgeois, 
mesquin et provincial. (1)

A ce com p te, aucune c iv ilisa tion  su p erieu re ne  
serait p lus p ossib le  ; car c lle  ne sera it p lus to lćrće . 
Le sen tim en t m oderne ne supporte p lus un ec la t  
in te llec tu e l ou artistique des e lites qui s’ep anou ira it 
sur le  m arecage putride d e la v ie ille  ex isten ce  pro- 
letar ien n e.

Si le travail sen ta it toujours p eser  sur lui la

(1) W a l t e r  R a th e n a u .  Die neue Gesellschaft, B erlin , 1819, p . 20.
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m aled iction  de l’autom atism e abrutissant, s i le  
lab eu r hum ain  devait tou jours rester sans am e, 
s ’il con tin u a it ä ravaler I’hom m e lab orieu x  et p lein  
de force  ä la con d ition  d’un pur ap p en d ice  de la  
m achine, il ne faudrait pas s’e ton n er que nous 
eu ss io n s fait de tous nos ouvriers des revo ltes. Et 
si la  d iv ision  du travail m ćcan iqu e, n ecessa ire  ä la  
pu issan ce p roductive de l ’industrie , śta it le  lo t 
im m uable des so c ie tes  ä pop u lation  d ense, s’il 
resta it e tern eliem en t vra i, com m e le  d isait T ocq ue- 
v ille , que « l ’art fait d es progrćs, m ais que l’artisan  
retrograde », nous n’aurions pas fait un pas p our  
sortir  des red outab les con trad iction s econ om iq u es  
d ecrites par P roud hon .

Le travail de pure m ecanisation  p arcella ire  a ćtć  
le  m al le  p lus grave am ene par la revo lu tion  in d u s
tr ie lle  du sifecle dern ier. II se  p erp etu e : m ais on 
peut affirm er que le tem ps en est гёѵоіи, et que tout 
ce  q u i en su b siste  est une prod ig ieu se  su rvivance. 
C ependant il y  aurait danger ä en p ro longer m em e  
la su rv ie  p rov iso ire . II n’est to lćrab le  pour aucun  
hom m e ä la  longue de d onner tou te  la force  de 
ses m u scles et de ses  nerfs ä un seu l geste m eca
n ique. Un tel hom m e, m esurant tou tes ses jo u rn ćes  
au coup  de c lo ch e  qui son n ait la  p ause ou l ’arret 
du travail, se  con sid era it forcóm ent com m e un 
galerien . II ne p ou va it a sp irer qu’ä raccou rcir  ce  
tem ps d’en n u i m ortel, de d ćp en se  p h ysio log iq u e  
epu isante. P en dan t qu’il travailla it, il ne pouvait 
que tuer le  tem ps. Sa lu tte  sy n d ica le  ne p ou vait
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que ten d reä  ab reger la jo u rn će  de son h a rd  labour. 
Le p aysan , l’ar tiste , l ’in te llec tu e l gem issen t des  
jou rn ćes trop cou rtes . Ils vou d ra ien t reten ir  les  
h eu res. L’ou vrier  in d u str ie l ne ch erch e  trop sou -  
v en t qu’ä le s  gasp iller . P ar la p ersisten ce  de cette  
m entalite  qui lu i e st restće  du x ix e s ie c le  ä p e in e  
ёсои іё , aprós le s  tro is hu it con q u is , il ch erch era it  
forcem en t ä arracher la jo u rn će  de six , de quatre  
h eu res. On Га b ien  vu en R ussie , ou faute de p ou -  
v o ir  cou vrir  le  b eso in , par la seu le  vertu  d’ord on -  
n ances in sp irees d ’un esprit ou vrier  v ie illi, on a 
gćn era lise  la fam ine. L es effroyables p red ic tio n s de 
P roudhon  se  son t trouvdes rea lisees et au delä :

Si, par impossible, le bien-etre materiel pouvait echoir 
a 1’ouvrier parcellaire, on verrait quelque chose de mons- 
treux se produire : les ouvriers occupes aux travaux 
repugnants deviendraieut comme ces Romains gorges des 
richesses du monde, et dont l’intelligence abrutie etait 
devenue incapable d’inventer meme des jouissances. (1)

P rou dhon  ajoutait & cette  p red iction  d’une si 
ćtrange c la irv o y a n ce  ce  v igoureux com m and em ent 
m oral, que la R ussie n’a pas su su ivre, et q u ’il 
nous sera it m ortel d’ou b lier  :

Pour sortir de cet abime, il faudrait de l’intelligence et 
du courage, c’est-ä-dire un developpement progressif des 
facultes : chose diametralement opposee ä la degradation 
de l’äme et du corps, qui eSt l’effet naturel de la division 
du travail. (2)

(1) P r o u d h o n . Systeme des contradictions economiques, t. I, 
p. 136. Edition des CEuvres completes, in-12.

(2) Ibidem.
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D ans l’E urope o cc id en ta le  et en A m erique, les  
c la sses  ouvriöres n’ont pas eu  ä arracher leu r  b ien - 
etre par la v io len ce . II a suffi de la d etresse, qui 
ob ligea it les u s in ie r sä  secou er  par tous les m oyeu s  
le s  v ie ille s  h ab itu d es de freinage, en rac in ees par 
un an cien  syndica lisrne errone. II n’en reste  pas 
m oins que la sou dain etó  de ce  b ien -e tre  a entraine  
son  cortege  de corru ption . P our q u e ce b ie n -ś tr e  
ne so it pas ё р ііё т ё г е  e tv ö reu x , pour qu’il n’amfene 
pas le  d esastre general, il ne reste done que le 
precep te  de P rou dhon  : « L’in le llig en ce  et le  co u 
rage. » II n’est p lu s ä cra in dre que cette  in te ll i
g en ce  so it b risóe par les co n d itio n s m aterie lles du  
travail. On ne peut plus d ire que par le s  progres  
du m ach in ism e, l ’art se  soit retirć  peu  ä peu des  
m etiers, et q u e la  p erfection  de l ’in d u str ie a itp r o d u it  
peu ä peu  l ’in ca p a cite  des ou vriers. C om m e il n’est 
p lu s vrai que la r ich esse  cro issan te  d es uns aggrave  
d’une т а п іё г е  in v in c ib le  la p auvrete des autres, il 
n ’est p lus exact que l ’in te llec tu a lisa tion  cro issan te  
d e la  m ach in e en tra ine l’ab rutissem en t de l’ou vrier .

II est perm is d ’affirm er que d ’A m erique il nous  
est ven u , avec le s  p rocćd ćs de l ’a c ier  rap ide, avec  
le  ren ou vellem en t des m ach in es-ou tils , et avec  l ’art 
de la  con stru ction  en grande ser ie  d e tou s le s  en gins  
m ecan iq u es, et de tou tes les p ieces  de l ’arch itecture  
du fer, u ne m enta lite  n ou velle . La guerre nous a 
ob liges ä ren o u v eler  tou t notre ou tillage  m etallur- 
giq u e et ch im iq u e. La fabrication  ć lec !r iq u e des 
cyan am id es ou de l ’acid e n itriq ue tirć  d e l ’atm os
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p here transform e toute l'in d u strie  des en grais arti- 
ficiels. Dix m illion s de chevaux d’en erg ie  e lectriq u e  
n’attendent que d’etre eq u ip es dans le s  torren ts de 
nos m ontagnes.W  Au m om ent ou il y  a рёпигіе de  
tout, il se  trou ve a insi p rov id en tie llem en t qu’on 
pourrait parer ä cette  d isette . D ans l’u n iverse lle  
in cu rie  de tous, qui sem b le une fo lie , il y  a pour- 
tan t une sćcu r ite  rće lle , qui p rov ien t d’un sen tim ent 
de force. Ce sen tim en t, c ’est que tout est rćparable  
aprös 1’ё п о г т е  d evasta tion . II suffit de pou sser  ä 
bout la revo lu tion  in d u str ie lle , c ’esl-ä-d ire l'appli- 
cation  de la  sc ien ce  ä la tech n iq u e. Mais il faut que  
cette  revolu tion  balaie les prejuges in te llec tu e ls  et 
les su p erstition s ju r id iq u es qui en com b rcn t nos 
esp rits et nos v o lon tes, et en traven t le  rend em ent 
sup erieu r en lu i op p osan t la v o lo n tć  aveu gle des 
hom m es. (2)

La n ou velle  con cep tion  am erica in e  de la d irection  
d es u sines n ou s a apporte un p rod ig ieu x  affran- 
ch issem en t m oral. R ien ne peut ega ler en im p or-

(1) Je rappelle une fois pour toutes que ces notions sont consi
gnees ici par un komme qui n’est pas un specialiste des sciences 
exactes. Elles sont aujourd’hui usuelles et d’ailleurs empruntees 
ä des savants autorises que je pourrais citer. Elles ne font appel 
qu’a ce qu’il doit J' avoir de scientiflque dans la culture generale 
de tout Franęais moyen. Je me sens peuple en mattere de techno
logie. De ce que les savants et les Ingenieurs nous apprennent, 
j ’essaie de tirer quelques consequences sociales nouvelles.

(2) Nous citerons en particulier les travaux de M. Henry Le Cha- 
telier. L’enorme epanouissement de la litterature qui decrit les 
nouveautes de l’art de l’ingenieur est une des consolations de 
notre temps. Les sociologues et les economistes y trouveront de 
quoi reviser toutes leurs notions.



tance so c ia le  la diffusion si rćcen te  des id ćes de 
F. W in slow  T ay lor  et d e la 'p u issan te  ёсо іе  d ’in ge-  
nieurs qui en tous pays se  d isent ses  d isc ip les. Non  
pas que la P h ysio log ie  et la  p sy ch o p h y siq u e  n ’aient 
ä y  op p oser  de graves reserves. On ne pou vait s ’at- 
ten d re qu’un in gen ieu r m etallurg iste  füt aussi m ede- 
cin , p sy ch o p h y sic ien  ou p sych o logu e. M aisl’energie  
tech n iq u e et l ’in g ćn io sitć  in v en tiv e  n ’ont jam ais  
trava ille  avec  p lus de co n sc ien ce  ä une cau se  ph i- 
lan th rop iq u e p lus gśn ćreu se . T ay lor  a decou vert  
des m óthodes qui supprim ent p ratiquem ent toute  
greve, et, sans augm enter la fatigue des ouvriers, 
assurent ä  la fo is les p lus forts sa la ires con n u s, la  
plu s exacte  ju stice  d istribu tive, e t la prosp ćritć  des  
u sin es gerees se lo n  ses p rin cip es. T ou tefo is son  
« organ isation  sc ien tifiq u e du travail » ex ige , au  
depart, une « revo lu tion  com p lete  dans la  m en ta lite  
des ouvriers en  ce qui tou ch e leu rs d evo irs envers  
eux-m em es et une rćyolu tion  analogue dans la m en
tality des patrons en ce  qui con cern e  leu rs d evo irs  
en vers eux-m em es et en vers leu rs ou vriers ». (l)

Le debut de cette  róvolu tion , en  quoi con sistera -  
t - i l?  II co n siste  ä recon n aitre  que notre system e  
d ’ćd u cation  est entiferem ent v ic ieu x . « La p lupart 
des ingón ieurs frais em ou lu s des E co les  su p e-

(1) Ces paroles sont tirees du dernier discours prononce par 
F. W. Taylor, ä Cleveland, le 3 mars 1915. V. Publications pos
thumes, de F. W i n s l o w  T a y l o b , traduction Schwers. Paris, chez 
Dunod, 1917, p. 25.
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rieures sont in u tilisab les  ä  leu r  en tree dans la p ra
tiq u e » :

La majeure partie des etudes est consacree ä l’etude 
des materiaux inanimes. En revanche la matiere vivante, 
mise en oeuvre par la plupart des anciens diplömes, est 
completement laissee de cóte. On ne lui consacre pas 
meme une heure d’etude.

II est impossible d’etudier d’en haut les ouvriers. II faut 
avoir vecu avec eux cote ä cöte, epaule ä epaule. (1)

Qu’est-ce  qu’un in gćn ieu r qui sa it ca lcu ler  en  
dćtail le s dou ze variab les d on t depend  la ta ille  des  
m ćtaux, m ais qu i n e sait pas com m ent m anier les  
ouvriers p laces au tour et qui tous m eprisen t leur  
c h e f p arce  qu’il n ’a pas leu r h ab ile te  m anuelle  ? La 
р г е т іё г е  ѵёгИё ä  in cu lq u er  aux jeu n es  in gćn ieu rs  
debutant d ans la p ratiqu e in d u str ie lle , c ’est, au d ire  
de F. W. T ay lor , ce lle-c i :

Un portefaix en haillons travaillant dans la rue, un 
ouvrier conduisant un tour sont nes leurs egaux au point 
de vue intellectuel. (2)

P ou r acqu ćrir  cette  n otion , il faut trava iller  dans 
le  rang avec  des m anoeuvres cou verts de gra isse , 
avec d es ou vr iers ignorants des rógles de la gram - 
m aire et ótrangers peut-etre ä tou tes les form es de la 
p o litesse . C’est pourtant parm i de tels hom m es que  
F. W. T aylor, pour avoir travaillć  p lu sieu rs ann ees

(1) F. W .  T a y l o r . Pourqiioi les Industriels n'apprecient pas les 
diplömes des Universites et Ecoles techniques, 1909. (Publie en 
appendice ä la Direction des Ateliers, de F. W . Taylor. Paris* 
Dunod, 1919, p. 184.)

(2) Ibid., p. 182.
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com m e ou vrier  m etallurgiste , avait sou ven t reconnu  
la sup erioritć  in te llec tu e lle . Et que d ire d es qua- 
lites d’en erg ie , de caractere et de ju gem ent que ne 
peut attester aucun d ip löm e?

S’il est d on e vrai que l ’avantage in te llec tu e l des  
hom m es form es par les E co les tech n iq u es et le s  
U n iversitas tien t ä u n e sim ple avan ce de leur in s 
tru ctio n , qui n e suffit т ё т е  pas ä acquerir  le 
m aniem ent des hom m es, quel interet prod ig ieux  
n’y a-t-il pas ä effacer, pour autant que cela  se peut, 
c e s  d ifferences d’orig in e  et de form ation . II faut, 
d isa it F. W. T aylor, ä tout ingen ieur, un stage ä 
l’u sin e; i l y  d o itv iv r e  en ouvrier  parm i des ouvriers; 
y  etre astrein t ä la m em e d isc ip lin e  q ue les autres 
ou vriers, apprendre ä les juger, ä les estim er, ä 
gagner leu r  confiance.

II faut en  revan ch e, d iro n s-n o u s ä  n otre tour, 
que les ou vriers, in te llectu ellem en t et p h y siq u e-  
m ent fa its de la m em e argile que le s  in gćn ieu rs et 
les savants, p u issen t acced er par degrćs et selon  
leu rs b eso in s aux sou rces m öm es de la sc ien ce . 
L’ardeur, la b on ne v o lo n te  n ecessa ire , tout un 
en th ou siaste  effort p eu ven t etre ob tenus d’une  
c la sse  ou vriere in itiee  aux ra isons profon d es qui 
en  ont d icte  le s  m ćth od es, la d isc ip lin e  g śn ćra le  et 
le s  ap p lica tion s particu lióres. Ces d on n ees scien - 
tiflques ne p eu ven t p lus rester un secret de quel- 
ques-uns. E lles ne d o iven t p lus arriver ä l ’ouvrier  
sou s la  form e d’une con sign e m ilita ire transm ise  
par un co n tre-m a itre . II faut ä l ’ouvrier  une vue

gen era le  de tou te la  production  dans son  usine, 
dans son  m śtier , et sur le  m archć du m ond e. A lors 
seu lem en t on ob tiendra ce  m axim um  de r ich esses  
con som m ab les ob tenu  a vec  le  m inim um  de d ćp en ses, 
sans quoi aucune ju stice  et aucun b on heur n’exis- 
teront jam ais dans le  m onde.

Par ch an ce, la m ćth od e tay lor ien n e  de gestion  
d es u sin es est tou te  sc ien tifiq u e. E lle  e lim in e  tout 
com m andem en t m ilita ire. Au lieu  de p lacer l’ou vrier  
devant un con tre-m aitre  un ique, un sous-officier  
brutal et astu cieu x , № la n ou velle  organ isa tion  le  m et 
en  con tact avec une d ou zain e d’hom m es, qu i tous  
on t A lu i rem ettre ou ä lu i exp liq u er une con sign e  
ócrite , d ć ta illee , ap p u yee su r des d ev is, d es ca lcu ls , 
des eva lu ation s ch ron om ćtrees. L’ouvrier, dans une  
usine transform ee, est con stam m en t en tourö de 
l’a id e  et de la coop eration  de tou s ses  su p erieu rs, 
en гёа іііе  deven u s ses co llaborateurs.

On peut done dire, observe avec justesse un grand 
ingenieur americain dejä eite, que la tranchee creusee 
par la revolution industrielle entre la direction et les 
ouvriers, a ćte comblee par le « Scientific management » 
de Taylor. (2)

Si cette tran ch će est com b lee  ä l’u sin e, com m ent 
ne v ien drait-elle  pas ä se  com b ler  en tre toute sc ien ce  
et tou ie  pratique? Si l’ou vrier  est in te llec tu e llem en t

(1) Ce n’est pas sans raison que les porions dans nos mines 
portent encore le nom meme des caporioni, sous-officiers des 
armees italiennes de condottieri sous la Renaissance.

(2) C. B e r t r a n d  T h o m p s o n . Le Systeme Taylor, 1919, p. 35.



-  50 -

ä l’or ig in e  1’ćgal du savant, com m en t ne p a r tic ip e -  
ra it-il pas ä la  sc ien ce , en  tout ce q u i peut co n tr i-  
buer ä au gm enter son  rendem en t p erson n el et par  
eile  le  ren d em en t de tou te l’in d u str ie  franęaise  ?

D evon s-n ou s rćsu m er dans u ne form ule sech e , 
in te llig ib le  ä tous les in gćn ieu rs, le  rö le  des U n i
v e r s e s  dans cette  grande rćform e? II leur faut, en  
accu eillan t le s  ou vriers , am ener une taylorisa tion  
de tou t notre enseign em en t supćrieur pour ргё- 
p arer une taylorisa tion  parfaite de tou te  notre v ie  
so c ia le .

I ll

Les Instituts du trauail 

unifieraient nos Universites

C ritiquer les U n iversitćs franęaises, com m en t ne 
sera it-ce  pas p resom ptueux, quand e lle s  ont ete  
reorgan isees par un e s i g lorieu se  p lć iad e de refor-  
m ateurs? N ’on t-e lles pas, ap res un im m en se labeur  
du tem ps de paix , a vec  n os grandes ó co les  te c h n i
q ues, fourni l ’eta t-m ajor qui a d onn e ä nos arm ees  
le s  in ven tion s de la  v ic to ire  et les m oyen s de p ro 
tection  con tre  la m alad ie et la  m ort?  N ’o n t-e lle s  
pas etab li, durant tou te la guerre, ä l ’u sage du pays  
ou  de ses serv ices  o ffic ie ls, un vaste reseau  d ’infor- 
m ations econ om iq u es, p o lit iq u e so u  so c ia le s?  Com 
m ent un sp ćc ia liste  en ferm e dans le s  lim ites de  
son savoir propre au ra it-il la p resom p tion  de 
ju ger  cette oeuvre co llec tiv e  des U n iversites, qui 
rep resen te  un e si grande part de la  sc ien ce  
hum aine ? II faudrait etre attein t de Yhybris  antique, 
que les d ieux ch ä tien t tragiquem ent.

Mais il ne s’agit pas ic i du ren d em en t scien tifiq u e  
des U n iversites fran ęa ises. II s’agit de leu r  ren d e-



m ent socia l. U ne id ee  n ou velle  d o it surgir qui 
donne ä ce  nom  m em e d ’U niversites une sign ifica
tion  qui retnp lace c e lle  qu’ii a perdue.

II y  a eu une ćp oq u e ou ce  nom  etait p lein  de 
s e n s :  c ’est le  m oyen äge. L ’Uniuersitas m agistrorum  
et scholarium  śta it une co llec tiv ite  p u issan te , une 
vivante am itić  d es m ailres et des ćtud iants. Le 
nom  d ’U n iversite sign ifia it corporation . On n’y pou- 
vait op p oser , com m e p u issa n ce , que I’Universitas 
civium , la co llec tiv ite  com m unale. A u -d essu s, il n ’y  
avait que l’E g lis e ; et l ’E glise a su tirer parti de 
l ’en th ousiasm e qui je ta it toute la  jeu n esse  stu d ieu se  
dans la sc ien ce , n ou vellem en t fon d ee alors, de la  
d ia lectiq u e  p h ilo sop h iq u e  ap p liqu ee ä la relig ion . 
On n’im agin e p lus aujourd’hui cette  ivresse . C ette 
ep oq u e ne peut p lus reven ir . Mais assu rem en t il 
valait la p e in e , й une te lle  ep oq u e, d ’etre profes- 
seur. Un Sim on de T ournay, vers 1200, aprfes une 
leęo n  heu reu se , s’ecria it :

O mon Jesus ! combien dans cette leęon j ’ai fortifie et 
eleve ta doctrine ! Mais en verite, si j ’en avais la mau- 
vaise intention, et si j ’etais ton ennemi, je saurais par 
des raisons et des arguments encore plus forts affaiblir ta 
doctrine et la refuter J... (1)

Par la  d ia lectiq u e, un p rofesseu r tenait en tre ses  
m ains le s  d estin ees d e FŹglise. Ce fut un im m en se

(1) G. K a u f f m a n n . Geschichte der Deutschen U niversitäten, 
1887, I, 33; F r a n z  O v e r b e c k , Vorgeschichte und Jugend der mittel- 
alterlichen Scholastik, 1917, p. 240.
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stim ulant ä l’am bition  de savoir. T outes les sc ien ces  
alors con n u es : gram m aire, rh etoriqu e, geom ćtrie , 
arithm etique, a stron om ie, m u siqu e abou tissa ien t ä 
cette  d ia lectiq u e par laq u elle  on p ou vait s’em parer  
du p lu s prod ig ieu x  p o u v o ir : ce lu i de decou vrir  les  
m ćth odes qui rend en t la foi v ic tor ieu se . En ce  
tem ps-lä , et b ien  qu’il s’etab lit b ien tót des F acu ltśs  
distin ctes oü furent en seign ćs le  d ro it can on  et le  
droit rom ain , des E co les de m ed ecin e , des F acu ltes  
des arts, on peut vra im ent d ire qu’une U n iversite  
ćta it non seu lem en t une corp oration  une : la sc ien ce  
qu ’e lle  en seign a it eta it u n ifiee, eile aussi, par un  
m em e esp rit re lig ieu x .

★
★ ★

II n’en  est p lus a in si. N os F acu ltes ne form aient 
dejä p lus une co llec tiv ite  avant d’etre d isjo in tes  
par la  R evolu tion . L’efTort pu issan t de la  IIIе R epu- 
b liq u e n’a pu q ue les reun ir tres exterieu rem en t  
dans un corp s, pu isqu’il y  m anquait l’id ee  u n ifica- 
tr ice  an cien n e, et qu’il n’y en avait pas de n ou velle . 
La p en see  re lig ieu se  ne saurait etre dćsorm ais cette  
id ee  un ificatrice. N otre sc ien ce  n’est p lus, com m e au  
tem ps de sain t A nselm e,un  ćd ifice  con cep tu el d estin ć  
ä ju stifier  u n e fo i. II s ’en est su iv i que nos F acu ltes, 
nom inalem en t reu n ies en U n iversites, sont restees, 
com m e avant, d es E co les p ro fession n elles sep arees  
oü la jeu n esse  se  ргёраге aux carrieres lib era les . 
Ce ne sont pas des ra isons sc ien tiliq u es qui les



s p e c ia lis e d  et le s  u n issen t. En q u o i la « m atićre  
m ćd ica le  » ou la  recon n a issan ce  des drogu es et 
substan ces tox iq u es en se ign će  dans nos F acu ltes de 
ph arm acie peut-elle  dilFćrer de la  m ćm e m atićre  
en se ig n će  dans nos F acu ltćs de m ćd ećin e  ? En quoi 
la  p b y sio lo g ie , la botan ique, Ia ch im ie  qu’appren- 
nent n os futurs m ćd ecin s et p h arm acien s p eu t-e lle  
etre diffćrente de la  ch im ie , de la b otan ique, de la 
P h y sio lo g ie  en se ig n ee  aux futurs professeu rs de 
nos L ycees ou de nos F acu ltes?  La geo log ie  de la  
Sorbonne ne p eu t-e lle  suffire ä nos in gćn ieu rs des  
m in es?  C om m ent 1’h isto ire  des d octr in es ćcon om i-  
ques ou 1’h isto ire du droit public rom ain p eut-elle  
dilFćrer p lace du P anth eon  de ce qu’elle  est rue des  
E coles ?

L es d ou b les em p lo is fo iso n n e n t; et le  grou p e- 
m ent d es ch a ires est sc ien tifiq u em en t irra tion n el. 
Ce n’est pas, en effet, la  sc ien ce  qu i a d ic tć  la  d iv i
sion  du travail dans n os U n iversites, com m e ce  
n’est pas la sc ien ce  ou, du m oins, pas e lle  surtout 
qui a coord on n e  nos F acu ltes en un tout. Si des  
ra isons de sc ien ce  avaient preside ä la con stitu tion  
de nos F acu ltes, il n’y en aurait que deux, la Faculte 
des sciences exacles e t naturelles et la Faculte des 
sciences de I’esprit, parce qu’il n’y a que deux sortes  
de m ethod es sc ien tifiq u es : 1° c e lle s  qui ćtab lissen t  
les resu ltats de l ’ob servation  experim en ta le  du reel 
et, au prealab le, les co n d itio n s m ath ćm atiq ues de 
tou te  rea lite  p h y s iq u e ; 2» ce lle s  qui etu d ien t 1’h is
to ire des hom m es et, au prćalab le , les con d ition s
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m ćm es de l’ex isten ce  d’une p ensće hum aine, log i-  
q ue, m orale ou esth ćtiq u e.

Cette d iv ision  ne s’est pas ćtab lie , parce  q u e les  
F acu ltes son t n ćes du b eso in  de recru ter des m ćd e 
cin s, des h om m es de lo i, des th ćo log ien s, des p ro 
fesseu rs d e sc ien ces  et de lettres. L es n ecess itćs  
pratiques qui gou vern en t ces  p ro fession s ont to u -  
jo u rs regi aussi l’en seign em en t qui y  prćpare. 11 a 
done etć naturel rćcem m en t de creer  des F acu ltćs  
de pharm acie, p u isq u e le s  pharm acien s reprćsen - 
ten t une p rofession  lib era le , qui ex ige  un enseigne-  
m ent sup erieu r de m em e va leu r q ue le s  autres. 
Mais ä ce  com p te, il faudra dem ain un e F acu lte  
agronom ique, une F acu lte  com m ercia le  et co lon ia le , 
une F acu ltć  des B eaux-A rts, une F acu lte  d e m usi- 
qu e et d e d ćclam ation . L es fera-t-on  entrer dans 
le s  U n iversites ? Ce sera it leg itim e. Les U n iversitćs  
n’en sera ien t pas d isjo in tes davan tage; m ais e lles  
n’en sera ien t pas m ieux un ifićes. II y  aurait un p lu s  
grand nom bre d’E co les p ro fession n elles rću n ies  
sous un m em e titre et sur une afiiche qu i cou vrira it 
en co re  p lus de m ćtres carres. II v ien d ra it un corp s  
p lu s nom breux de p rofesseurs en toge  aux sean ces  
inaugu rales, d’a illeu rs si cord ia les e t  brillan tes. 
L’iso lem en t de tou tes ces E co les n’en  p ersistera it  
pas m oins, m algre l’u n ite  de l’a ffiche et la ch a leu r  
com m u n icative  des grandes sćan ces an n u elles. Le 
bon sens p u b lic  s’ap ercevra it peut-etre m ieux a lors  
de ce m anque d’u n it e ; m ais, p lus apparent pour  
tou t le  m onde, le  m anque d ’unite ne sera it pas p lu s  
profond  qu’il n’est aujourd’hui.
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★
★ ★

Un savant a llem and tres em inent et sp ec ia lise  dans  
le s  q u estion s d’organ isation , A dolf von  H arnack, a 
ćcrit, ä p rop os de la creation  de q u elq u es F acu ltes  
d e th eo log ie  n ou velles , que si l’organ isation  des  
U n iversites eta it k reprendre, on n’ad opterait pas  
sans doute le regim e d es F acu ltes :

Si nous pouvions faire aujourd’hui table rase, s ’il 
s’agissait de reconstruire de fond en comble nos Univer
sites, je ne creerais pas de Facultes rigides, mais une 
grande collectivite enseignante unique, qui detacherait 
d ’elle des commissions diverses et souples, pour les 
divers groupes de sciences theoriques, pour les diverses 
fins d ’enseignem ent, d ’administration universitaire et 
d’education populaire. (1|

H arnack p rop osera it une d ou zaine de com m is
sion s sc ie n tif iq u e s; il y  adjoindrait une com m ission  
th eo log iq u e , une com m ission  ju rid iq u e, une com 
m ission  m ćd ica le . Ces com m ission s auraien t sk 
ch o is ir  le s  d isc ip lin es n ecessa ires k de certa ins  
in tćróts p rofession n els, k fixer le s  program m es 
tech n iq u es, k p rovoq u er le raccordem en t des en se i-  
gnem ents, k gerer tout ce  groupem ent v ivan t et 
m odifiab le. A utant d ire qu’une U n iversite  d evrait 
e tre  une F ederation  d ’Instituts agg lom eres, assu- 
je ttis  chacun  k  d es n ćcess itćs  de sc ien ce  ou de

(1) A d . vo n  H a rn a c k ,  d a n s  Preussische Jahrbücher, m a rs  1919.
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p edagogie , m ais non  pas ferm es par des barrióres  
p ro fession n elles.

A insi son t n ees le s  grandes U n iversites n o u v e lle s  
k l ’etranger, c e lle  de L ondres par le  raccord em en t  
de p lus de tren te vastes Instituts ćpars dans la  
v ille  ; ce lle  de H am bourg, qui groupe un an cien  
Institut de vu lgarisation  su p ćrieu re (V orlesiingsw e- 
sen) pour le  grand public cu ltivć  avec  d es Instituts  
nom breux d e tech n iq u e  m aritim e, de b otan iq u e, 
de geo log ie , de p h ysiq u e et ch im ie , d’h isto ire, de  
gćograph ie et de sc ien ce  co lon ia le  ; c e lle  de C olo
gne, ou l’a n c ien n e  et s i b rillan te  F acu lte de co m 
m erce  vo is in e  avec  le s  A rch ives rh en an o-w estp h a-  
lien n es, d estin ees k  ap p rov ision n er d’e tu d es e co n o -  
m iques p rec ises toute l’industrie  et tout le  com m erce  
d e la Ruhr et du R hin, sans com pter une fou le  de 
clin iq u es recem m en t ra ttach ees k  FA cadem ie de  
m ed ecin e . L’U n iversite  n ou ve lle  d e F rancfort a 
su  s ’in corp orer  un pur foyer  de rech erch e , tel que  
l ’ln stitu t E h rlich , sans n eg liger les eco le s  prepara- 
to ires aux fon ction s ad m in istratives, m u n icip a les  
ou soc ia les, et une fou le  d’autres cen tres d e travail 
sc ien tifiq u e .co o rd o n n es desorm ais, m ais qui avaient  
leur v ie  p rosp ere  et assuree.

C’est ä regret, et par u n e d eferen ce peut-etre  
ex cess iv e  envers des prejuges pu issants, qu’e lle s  ont 
en castrć dans cette  F ederation  n ou velle  u ne o rg a 
n isation  surannće par F acu ltes.

N ous som m es trop rea listes pour m econnaitre k 
n otre  tour la  force  de ces prejuges. L’esp rit de
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corp s des F acu ltes ne desarm era pas de sitót. E lles  
se  d efendron t com m e les corp oration s artisanes 
sou s l ’an cien  regim e. A Strasbourg m em e, en  1919, 
le s  F acu ltes n aissan tes et p rov iso ires ä qu i on  
offrait de se  con stitu er  so u s le  « rógim e d ’Alger », 
c ’est-ä -d ire  com m e lib re  F öderation  d’Instituts de 
sc ien ce  et de p edagogie , se sont reb iffees. № E lies 
redou ta ien t que le  pou vo ir  du C on seil.d e  I’U n iver-  
sitć , com p ose  a lors des d elegu es de tou s les Instituts  
assoc ies, n’en füt am oindri au profit du p ou vo ir  
rectora l.

Inutile crainte, pu isqu e, dans un tel C onseil, il 
etait facile de repartir le  nom bre des voix  en tre les  
Instituts d e faęon  ä ne n u ire ä aucune d isc ip lin e  et 
que la vo ix  du recteur, a lors com m e aujou rd ’hui, 
aurait etć p resid en tie lle , m ais un iq ue.

Ainsi nos U n iversitas resten t m orce lees  et nos  
F acultes son t trop figees dans une un ite  an cien n e. 
N i le  corps n ’a de con sistan ce , ni le s  un itćs qui le 
com p osen t ne son t ra tion n ellem en t con stitu ćes. II 
faut regenerer le s  F acu ltes en y  m ultip liant les  
Instituts, et unifier ces Instituts par un lien  orga-  
nique.

★
★ ★

Ce que d es p reju gśs corporatifs m enacent de

(1) II sera permis ici de confler au public que le regime qui 
ferait des Universites une Federation d’Instituts avait les prefe
rences du regrette recteur de l'Universite de Paris, M. Lucien 
Poincare.
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rendre im p ossib le , on  peut le  rea liser  par une  
creation  n ou velle . Cette creation  sim p le, ce  sont 
le s  Institu ts du T ravail. II en  faut au m oin s un par 
U niversitö. II ne necessitera it pas la  d ep en se  trćs  
lou rd e d ’une n ou velle  F acultć. II trouverait dans 
le s  F acu ltes ex istan tes presq u e tout son  person n el 
en seign an t, auquel on jo in d ra it les p ra tic ien s que  
n ou s d esign eron s. U ne U n iversitć  peut le  cróer, 
sans m ettre en  m ouvem ent le  pesant m ćcan ism e  
legisla tif. V oilä pourquoi il est im prudent d e parier, 
com m e P ierre Ham p, de Facultes du T ravail. U ne 
F acu ltś  ne peut etre сгеёе  que par une lo i. En ce  
tem ps d’en com b rem en t parlem en taire, il serait bon  
de sup p leer  par l’in itia tive  d es corp s con stitu es ä 
l’en erg ie  la ssee  des Parlernents. Les U n iversitös  
ont d es p ou vo irs corporatifs : pourquoi n’en u sen t- 
e lle s  pas p lus so u v en t? U n e  in v ita tion  m in ister ie lle  
un pen pressante peut stim uler leu r  ze le  si e lles  
attendent. U ne c ircu la ire  du sous-secrćtariat de 
l ’en seign em en t tech n iq u e ne resterait pas sans  
ćch o , si e ile  exp rim ait u ne forte con v iction . L’appel 
puissant des m u n icip a lites , des syn d icats ou vriers, 
des ch am bres de com m erce, d es grands syn d icats  
patronaux ne la issera it aucune U niversitö  ind iffe
rente. D es su b ven tion s m od ćrćes suffiraient au 
dem arrage.

Les Instituts du travail p eu ven t d on n er ä nos  
U n iversites l ’un itć qui leu r m anque, et qu’e lle s  n’ont 
plus eue depu is le  m oyen-äge. Cette unite ne peut 
pas ven ir  d’une organ isation  m atćrie lle , e ile  ne



peut ven ir  que d ’une foi socia le . C’est ce tte  id ee  
nou velle , ch a leu reu sem en t sa isie , qui constru ira  
le  corps nouveau .

L’C niversite n ou velle  d o it etre une U niversitas 
m agistrorum  e t scholarium , m ais en m em e tem ps 
une U niversitas civium . E lie  fera b esogn e c iv iq u e  
autant que b esogn e de sc ien ce . E lle  perm ettra de 
con stru ire la c ite  fu tu re , en form ant d ’abord le 
citoyen .

A coup sür, 1’ехр ёг іеп се  du c itoyen  s’acquiert 
surtout dans la v ie  active , par la p articip ation  ä la  
v ie  de son  atelier, de son syn d icat, de sa com m un e, 
des grandes c o l le c t iv ity  q u ’il gere ou dont il co n -  
tró le  la gestion  par l ’exerc ice  du d roit de suffrage. 
Mais cette  v ie  p ro fe ss io n n e lle , sy n d ic a le , com - 
m unale, d ep artem enta le , ou po litiq u e, a beso in  
d ’un ap p rentissage intensifie . E lle reclam e des  
c ito y en s qui, avant m em e leur entree dans la p ra 
tiqu e, so ien t m ieux in form es de tou tes les c o n d i
tion s fa ites ä la v ie  h yg ien iq u e des hom m es et des  
soc ie tćs , ä leur v ie  m orale et m enta le , aux n eces-  
sites de ju s tice  et de d isc ip lin e  qu’ils  n’enfreign en t  
pas sans pätir.

N os a n cien n es F acu ltes ont ete  des ćco le s  profes-  
sio n n e lle s  qui ou vra ien t le s  carrićres lib era les . ę ’a 
ete  leur h on n eu r et leur force. Mais dans le s  dem o- 
craties in d u str ie lles m od ernes, les ca rrieres non  
lib era les se  sont, e lle s  aussi, in te llec tu a lisees par  
degres. E lles ont b eso in  q u otid ien n em en t de s’im - 
pregner de sc ien ce . Ces ou vriers ou ces chefs d ’a te 
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lier  qui sortent de nos eco le s  p ro fession n elles dejä 
si forternent m unis d’in form ations tech n iq u es, il 
leu r faut cep en d an t une vu e p lus eten d u e sur la v ie  
so c ia le  que leur p rofession  ne la  leu r  donne. Ils 
savent que to a tes  le s  in d ustries se  tien n en t, et 
q ue la p rosp er ite  de toutes est liee  ä des cau ses  
trös ob scu res ä force  d ’Stre com p lexes. L’ćtat so c ia l 
d e tou tes le s  so c ie tć s  p resen tes du g lob e  y est 
im plique. Le fon ction n em en t profond  d e chacu n e  
d ’e lles , ä q u elles lo is  obeit-il?  Si nous n’arrivon s pas 
ä ёс іа ігс іг  c es  p rob lćm es pour nos c la sses ou vrićres, 
e lle s  n’auront pas « le  cou rage et l’in te lligen ce  » 
rćclam es par P roudh on , et sans le sq u e ls  e lle s  ne 
seron t pas ä l’abri d es ten ta tion s funestes p our tous, 
et ru in eu ses p our elles-m ßm es.

D ans une d em ocratie , le savo ir  su p erieu r n e peut 
p lus rester m on op o lise  ä l’usage des p r iv ileg ies  de 
la  fortune. L’E tat dćm ocratique d o it ä tou s ses  
citoyen s la  com m u n ication  da  savoir  qui leu r  est 
a ccess ib le . La р г е т іё г е  socia lisa tion  in d isp en sab le , 
et qui ne lćse  aucun droit, est ce lle  des con n a is-  
san ces. E lles son t com m e u n e lu m iere  ou tou t le  
m onde peut a llum er son flam beau, sans d im inuer  
le  foyer ec la irant. En d em ocratie , il n’y a p lu s de  
carrieres lib era les , pu isq u e le m ćtier  m anuel est 
deja si fortem ent savant. Et il n ’y en a plus, puisque  
tou tes le s  sc ien ces, m em e le s  p lus ab straites et le s  
plus h istoriq u es, d o iven t a ider a am eliorer la  c o n 
d ition  des c la sses lab orieu ses m anuelles.

D ans la d em ocratie  in d u str ie lle  de dem ain , q u i ne



-  62 -

to lćrera  pas d’o isifs , tou te la v ie  sera projetee sur  
le  p lan du travail. Les sc ien ces  p ositives , issu es du 
travail de l’h o m m e ,n ć e s  de sa dure exp er ien ce  et 
a lim en tees par lu i, p ou rvo ien t aussi constam m ent 
ce  travail d’un ou tillage nouveau . L es sc ien ces  
h istoriq u es et m orales, fru its de cru e lle s  ep reu ves  
so c ia les  et p o litiq u es, eon q u etes  len tes aussi de toute  
notre soc iab ilite  len tem en t affinee, perm etten t de 
fa ire b en efic ier  le s  hom rnes de cette  ex p er ien ce  
acq u ise  et co n d en see  par elles.

L’äge cr itiq u e, d ’ou n ou s sortons, a eu  le  cu lte  de 
la  S cien ce , e t son  oeuvre a ete grande. II reste  ä 
con tin u er a vec  le s  m eth od es desorm ais so lid es  cette  
oeuvre in fin ie . L’äge organisateur ou n ou s entrons  
aura un autre cu lte , ce lu i du T ravail. II exige autant 
de d ćsin teressem en t que la  sc ien ce , m ais d’abord  
tout l ’acq u is de la sc ien ce . La v ie ille  fraternite de la 
S cien ce  et du T ravail, affirm ee par les sa in t-s im o -  
nien s, ѵёгійёе par l ’liis to ire  enttóre d es c iv ilisa tion s, 
c ’est dans nos U n iversites qu’e lle  d o it apparaitre  
tangib le  sou s form e d’un Institut ou co llab oreront, 
pour une oeuvre d e regen eration  pratique, tou tes  
les sc ien ces  en seign ees.

Qu’est-ce d on e que cet Institut du T ravail, qui 
d evrait etre, au cen tre  d e chacune de nos U n iver
sites, le  fo y er  ou  v ien d ra ien t s’asseo ir  tou tes  les  
sc ien ces , e t ou , dans u ne ardente d iscu ssion , qui 
m ettrait aux p r ises  fra ternellem ent des in te llec tu e ls  
et des ou vriers, on d ćlib ćrera it sur les d estin ees  
m em es de la  c ite  future et de la c iv ilisa tion ?

Description d ’un Institut du Travail

IV

' Un Institut du T ravail n ’en seign e pas autre ch o se  
que ce  qui fait l’ob jet d e l’en seign em en t trad ition n el 
de nos U n iversites e t  d e n os grandes E co les. Mais 
il l ’en seign e d’une faęon  n ou velle . U se  p rop ose  une  
autre fin qu’il ne d o it pas perdre d e v u e  et qui, ä 
e lle  seu le , est novatrice.

II d o it p erm ettre aux ouvriers d’etre im m ed iate- 
m ent reęus ä l’U n iversite , san s en com b rer n i les  
cours qui les d ćp assen t, n i les laborato ires sc ien ti-  
flques, au travail d esq u els ils  ne son t pas en core  
prets. II d o it leu r  offrir un com p lćm en t d e s t r u c 
tion  access ib le  et ree llem en t su p erieu r, par leq u el 
ils  acqu ieren t le  sen tim en t d’etre le s  ćgaux d e tous  
les autres c itoyen s cu ltives. Cet en seign em en t  
devrait ą la fo is les m ieu x arm er pour la  bata ille  
öcon om iq u e et pour la  v ie  c iv iq u e, et leu r donner  
la  cu lture in te llec tu e lle  im p erieu sem en t n ecessa ire  
ä leur eq u ilib re  p h y sio log iq u e  et m oral.

Car, d’une part, l’hom m e qui se d ep en se  en  
elforts m u scu la ires a b eso in  de se  d eten d re dans le  
travail in te llec tu e l, com m e in versem en t l ’h om m e  
d’etu de ou de bureau a b eso in  d e sports et d’exer-
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c ice s  p h ysiq u es p our m ettre au cran d’arret les  
p en sees ob sed an tes. D’autre part, une des raisons  
certa in es d es h a in es qu i sćparent le s  c la sses, c ’est 
que les ouvriers se sentent exclu s des b ćnefices de  
la cu lture. Iis se figurent a lors la sc ien ce  com m e  
une sorte de con sp ira tion  en tre gens de haut parage, 
apparentćs de prós aux p u issan ces so c ia les  oppres- 
sives, et q u i parlent un langage chiffre, dont l’ou -  
v r ier  n’aura jam ais la clef. C’est la raison  vra ie  de 
leu r  an im osite  con trę les in gen ieu rs qui d isp osen t  
du ca lcu l in tegral, con tre  les lettres et les p rofes- 
seu rs qu i saven t le  latin . II faut que l’ouvrier ait, 
au contraire, le  sen tim en t que la sc ien ce  travaille  
p ou r tous les hom m es, et d’abord pour a llćger leur  
p ein e  ou leur souffrance. II faut qu’il sach e que des  
parties notab les de ce lte  sc ien ce  lu i sont d6s main- 
tenant ou vertes et qu’il pourra acceder ä des  
regions n ou velles  du savoir , des qu’il en prendra  
la p e in e , en  u tilisan t m ieux son lo is ir  cro issan t.

L’Institut du T ravail fera app el & tou tes les  
F acu ltćs, m ais pour un e besogn e qui n’est pas ce lle  
de la sc ien ce  pure. N ou s ne m econ n aitron s pas ic i 
la  n ecess ite  d e la rech erch e d esin teressee  et de cet  
en seign em en t de pure sc ien ce  qui seu l form e les  
te tes  b ien  fa ites et transm et la haute cu lture in te l-  
lec tu e lle . Aucun savant n ’ignore que si toute sc ien ce  
ab straite e st issu e  d e la pratique, il v ien t un  
m om ent oü, m unie du sy s tta ie  de n o tion s et de  
notations q u ’elle  s ’est d onnć, e ile  p ou rsu it seu le  
son  travail d ’an alyse et de con stru ction . II faut
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sou ven t un lon g  d ćtour pour que ses  d ecou vertes  
fructifient en ap p lica tion s pratiques. P ourtant aucun  
savant ne con testera  que, si la  sc ien ce  a sa fin en  
elle-m em e, la v ie  n ’ait ses  d ro its; la  v ie  requ iert  
l ’appui de la  sc ien ce . L’Institut du T ravail a p ou r  
but d e cen tra liser  ce  que p eu ven t apporter le s  
sc ien ces ä l’am 61ioration de la  v ie  socia le .

II ne faut pas con fon d re l ’Institut du T ravail avec  
Vextension un iversita ire , e t il ne d o it jam ais d even ir  
une U niversite popu la ire . A coup  sür, n os p ro fes-  
seurs ne se  refuseront pas k cette  form e d ’aposto lat 
qui co n siste  k vu lgariser p our le  p eu p le  le s  rćsu ltats  
d e  la r e c h e r c h e ; et en  d es m om ents de v ive  effer
ve scen ce  p o litiq u e  ou so c ia le  renaitront en  fou le  le s  
U n iversites pop u la ires de 1899-1900. Mais e lle s  m our- 
ron t de l ’ind ifferen ce  ou vriere , des que la  cr ise  d’oü  
e lle s  seron t sorties  sera ap a isće. Car e lles n’ont 
jam ais ete  en racin ees d ans le s  m etiers, et le s  d is
traction s p lu s faciles des p etits  theatres et du cinem a  
leu r  feront tou jou rs une co n cu rren ce  m ortelle .

L’Institut du T ravail v ise  ä fortifier I n te l l ig e n c e  
du m etier. II fournira au trava illeu r des m oyen s de  
con q u erir  de l’in fluence, de la lib ertć  et un b onheur  
ёіеѵё. Quand on veut etre sür de fa ire b riller  le s  
yeu x  d’un hom m e, il faut lu i p arier de lu i fourn ir  
des arm es et de la force.

*
★ ★

Les F acu ltćs trad ition n elles de nos U n iversites  
se  su iven t, selon  le  d ecret de M essidor, dans ua

5
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ord re h ierarch iq u e aujourd’hui d ecap ite , m ais q u i 
reęo it sou  sen s de la tete qu i lu i m anque. La T h eo 
lo g ie  fait defaut. II reste , dans l’ordre officiel : 1° le  
D roit; 2° la  M ćdecine; 3° les S c ien ces; 4° le s  Let- 
tr e s ;  5° la  P harm acie. Cet ordre, en  ap p aren ce  
bizarre , se  c o n ę o it , car il a un sen s d’an cien  
regim e. II rep rod u it la  h ierarch ie  d’an cien n es c o r 
porations. Ce qu’il y  avait de p lus vo isin  de la  
th eo log ie , c ’eta it certa in em en t le  droit. II p artic i- 
pait de la m em e in fa illib ilite  doctrinale . E ncore au  
хѵ ш е s iec le , il n e se  separait pas du droit can on . 
On instru isa it le  m oindre avocat com m e s’il eü t du  
d even ir  un d ign ita ire d e l’E glise, e t il le  fa lla it 
bien , p u isq u e dans la  ch ican e  q u o tid ien n e  on se  
heu rta it con stam m en t aux droits et aux b ien s du  
clerge. Enfin, la  n o b lesse  d ’ep ee  ne recevant q u e  
l ’ed u cation  ch eva leresq u e , la n o b lesse  de rob e, 
c ’est-a -d ire  la m agistrature, ven ait, dans le  sa v o ir , 
im m ediatem ent apr£s le c lerge. La m ed ecin e  etait 
une corp oration  p lus p u issan te que c e lle  des hum a- 
n istes, d e b as c lerge pou r la p lupart, au xq u els la  
F acu lte  d es Arts delivra it des d ip lóm es d e m aitres  
et des d o c to ra ts , m oin s estim es d’a illeu rs que le s  
grades th eo log iq u es. II a fallu  la  reform e n a p o leo -  
n ien n e pour faire aux sc ien ces exactes et aux  
sc ien ces  de l ’esprit la  p lace  que n os U n iv ersitćs  
d’ancien  rćg im e n ’ava ien t jam ais su leu r  fa ire, 
la issan t a insi l ’avan ce, d£s le  хѵ ш е siócle , aux  
F acu ltes de p h ilo so p h ic  des U n iversites a llem an d es. 
L es F acu ltes d e ph arm acie ne furent lon gtem p s
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qu e des eco le s  p r iv ilćg ićes , m ais p rivees, fon d ees  
par le s  corp oration s d’apoth ica ires.

A l’ln stitu t du T ravail, ces  F acu ltes seron t co o r -  
donn ees sans so u c i des p rćsća n ces de M essidor. 
E lles y  prend ront une p lace  prop ortion n ee ä leu r  
u tilitć pratique. Cette u tilite  est ch angeante, m ais  
elie  a ses  degres d ’u rgence. Ce n’est pas trop  
s ’avancer que d’affirm er que l’ordre d’u rgen ce est, 
ä l’h eure presen te , le  su ivant : 1« M edecine e t P h a r
m acie ; 2° Sciences experim en ta tes e t technologiques ; 
3° E conom ie po litique et d ro it;  40 L ei tres, c ’est-ä-d ire  
h isto ire  so c ia le , p h ilo so p h ie  so c ia le  et m orale , 
littćratu re et beaux-arts.

I. — M edecine et P h arm acie . — N otre  h u m an itć  
surm en će, ravagee de m alad ies so c ia les  et dans 
laq u elle  le s  su ites de la  guerre m en acen t de p ro - 
duire une se lectio n  ä rebours, un e selection  des 
inaptes, do it avo ir  pour sou ci essen tie l d e regó- 
n erer  la v igueur p h ysiq u e des survivants. L e m al 
p rolćtarien  le  p lus grave qu i so it issu de la E v o 
lu tion  in d u str ie lle  au x ix e sióc le , c ’est la  m is e r e ; et  
la  m isere n’est pas seu lem en t privation  de jo ie , de  
confort, de cu ltu re; e lie  est dćb ilita tion  p h y sio lo -  
gique. Le re levem en t actuel des sa la ires ou vriers  
tarit la  sou rce p rin c ip a le  de la misfere. Mais les  
effets lo in ta in s de la  m isóre d’au trefois, la d eg en e-  
rescen ce, le s  m au vaises h ab itu d es so c ia le s , su b s is 
tent. Le m om en t est ven u  d’extirper ces  effets  
derives. C’est la  le  sou c i qu i in sp ire  la  cróation  
projetee  d ’un Institut d’hyg iön e ä la  F acu lte  d e



-  68 -

m ed ecin e  de P aris (fondation  L annelongue). Mais 
tou tes nos U n iversites devraien t avoir leur Institut 
d’h y g ien e , et ce t Institut, tout en reservant k la 
F aculte son  activ ite  de d ecou verte  et la  form ation  
sp ćc ia le  d es m ed ecin s-h yg ien istes, devrait trans
porter tou te son  a ctiv ite  de p ropagande ä  l ’Institut 
du T ravail. (!)

Si con sid erab les que d o iven t etre en core  ä l ’ave- 
nir les d ćco u v ertes  d e l’h yg ien e, des m aintenant il 
est certa in  .que la  sc ien ce  de l’h yg ien e  est in fin i- 
m ent en a van ce  sur la p r a t iq u e ; et ni le s  particu- 
liers , ni le s  m u n icip a lites , n i l ’Etat, ne se  font 
scrupu le d’en freindre les p rescrip tion s dont la 
m econ n aissan ce abrege la v ie  an n u ellem en t d ’hom - 
m es par cen ta in es de m ille . N i les reg lem en ts

(1) Cet Institut d'hygiene de Paris exerce ses etudiants les 
plus mürs ä des manipulations, a des enquetes, ä des rapports 
epidemiologiques, ä des epreuves eiiniques, sur les maladies 
transm issibles. II delivre, a la fin des etudes, un diplöme supe
rieur d’hygiene. II devra sans doute creer des diplom es plus 
elementaires pour des auditeurs moins specialises. Une ecole 
excellem m ent organisee pour repondre ä de pressants besoins 
ouvriers, c’est VEcole. de puericulture de la Faculte de medecine 
de Paris, oü se paracheve l ’instruction des m edecins et des 
sagös-femmes, mais oü se forment aussi nos visiteuses d’hygiene 
m aternelle et infantile, nos assistants scolaires. Toute la propa
gande franęaise en  faveur de la puerieulture et les principales 
recherches tendant ä ameliorer l’hygiene infantile sont surtout 
dirigees et subventionnees par cette ecole. II n’est que juste de 
rendre hommage aux efforts heureux et prolonges du docteur 
Sicard de Plauzolles et de l ’enseignement qu’il a organist au 
Musee Pedagogique et ä la Faculte des Sciences, pour repandre 
dans le grand public et dans notre personnel primaire les me
thodes nouvelles de l’hygiene populaire et faire connaitre les 
etablissements qui dejä les pratiquent.
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d’atelier, ni les lo is ne son t.au  cou ran t; et, ä p ein e  
ed ictes, lo is  et reg lem en ts tom bent en  d śsu etu d e. 
On a p lus de sou ci des m aux qui d ćcim en t le  
ch ep tel national q ue d es fleaux qui d śtćr ioren t  
notre r ich esse  p r in c ip a le , k la fo is m aterielle  et 
m orale, les rćserves p h ysio log iq u es de la race.

L’Institut du T ravail devra exp oser  les rćsu ltats  
nou veau x  d es sc ien ces  naturelles ap p liq u ćes ä 
l ’hom m e. Sa täch e sera tou tefo is surtout d ’en pour- 
su ivre  la diffusion  reelle , de le s  enracin er  dans  
l’op in ion , de faęon  qu’ils  ne so ien t p lus m econnus.

La revo lu tion  in d u str ie lle  du xixe s iec le  a exp lo itć  
in fin im ent le  travailleur. La reform e so c ia le  n ou - 
v e lle  m ettrafin  ä cette  exp lo ita tion . E lle dem andera  
pour cela  tou t d’abord ä la  sc ien ce  n ou velle  du 
travail d ’etud ier expdrim entalem ent Ie m oteur  
hum ain, son  ren dem ent, sa durće, son  u sure. La 
rćform e tay lor ien n e  a son  p oin t de depart dans 
cette etude. Et com m en t ne n ous sera it-e lle  pas 
ven u e  d ’A m erique, a lors que de 1800 ä 1820 la 
su p ćriorite  du b ü cheron  des E tats-U nis sur tou s  
le s  travailleu rs europ een s d ans la grande ceuvre 
du d efrichem ent des forets v ierges con sista it dans 
un ch ronom ćtrage p lus m inutieux  et dans une  
adaptation  m ieux ca lcu lee  de tous ses  m ou vem en ts ? 
Or n ’est-il pas ev id en t qu’une ё с о п о т іе  plus rigou- 
reuse de l’effort m uscu la ire d o it d im inu er la  fatigue  
et flnalem ent l ’exp lo ita tion  de l’h om m e?

Ce n’est p ourtant pas ce  que cro ien t nos ou vriers . 
Ils se  m ontrent tr£s reb elles dans beaucoup  d’u sin es
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aux etu des de ch ron om etrage tay lorien . C’est qu’ils 
sou p ęon n en t que tou te eco n o m ie  de force, abou- 
tissan t ä un su rcroit de rendem ent, peu t en tra in er  
p lu s tard, avec u n e exp lo ita tion  m u scu la ire in ten -  
sifiee , un ab aissem ent, sinon  du sa la ire absolu , du  
m oin s du salaire a llou e par р іёсе  ou par heure.

Leur revo lte  con tre  l ’etu de p h y sio lo g iq u e  du 
travail fait partie de la tactique gen erale  de fre i
nage par laq u elle  ils  essa ien t d’an n ih iler  tou s les  
p rogres tech n iq u es, parce  qu’ils  en cro ien t les  
plus-values d estin ees aux cap ita listes seu ls. II parait 
certa in  d’autre part, que W . T aylor, dans son  etude  
sc ien tifiq u e des m ou vem ents, n’a eu  en vue que  
l ’eco n o m ie  de tem ps, un agencem ent/ sa isissan t des  
m ou vem en ts u tiles, sans preoccu p ation  süffisante 
d e la  fatigue, d e la  m on oton ie , et de ce  degoüt que 
d on n e ä  l ’ou vr ier  le  sen tim en t d ’etre un pur engre- 
nage dans un m ćcan ism e. A ucune enq uete eten due  
sur les m o y en n es m uscu la ires et n erveu ses des  
travailleurs, sur ie s  qualites in d u str ie lles des d iffe
ren tes races hu m ain es, qui varien t com m e leurs  
q u alites a th letiq u es, ne sera p o ss ib le  sans une  
collab oration  cord ia le  des c la sses ouvriferes. A ucune  
ex p er ien ce  de lab orato ire ne su p p lee  aux ob serv a 
tion s vastes fa ites sur des a teliers en tiers et qu’il 
faudra p ro longer pendant des gćn ćration s. Car 
l ’usure qui rćsu lte  du ren d em en t in ten sif d’un 
o u vrier  n’apparaitra peut-etre que dans sa v ie illesse  
ou dans le s  tares de sa descen d an ce.

II co n v ien t de persu ad er ä la c lasse  оиѵгіёге que
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<Ie te lles  etudes, u tiles ä l ’ind ustrie , son t en  outre  
en trep rises  pou r son  b ien . II faut la con v ier  ä y  
partic ip er  e t lu i en faciliter  le  con tró le . La reform e  
ta y lo r ien n e  dep asse  en  portee so c ia le  et ph ilanthro- 
p iq u e  le s  resu ltats p rov iso ires q u ’e lle  a ttein t par 
d es  m ćth od es partie llem en t erron ees. E lle subsis- 
tera , m algrć ces erreurs. Mais il faut d es m ainte- 
nant y app orter des co rrectifs  par les m eth od es  
cin em atograp h iq u es dues ä Г ёсоіе franęaise  de  
M arey, par tou te une etude exp erim en ta le  du tra 
v a il p ro fession n el, dont A. Im bert, E. Gley ou  J.-P. 
L anglois ont d onne des m od£les ach eves.

D es m öd ecin s seu ls  et d es p sych o-p liy s ic ien s  
p eu ven t com p lćter  l’oeuvre e sq u issće  par le grand  
in g en ieu r  am erica in . Les p rem iers y  a jou teront les  
co n tre -ep reu v es  p h y sio lo g iq u es ; ils  h ab itueron t  
n os ouvriers ä accep ter  d ocilem en t le s  en q u etes  
n ćcess itće s  par 1’ćtude de trou b les que la  fatigue  
ap p orte  ä  l ’a lim en tation , ä la  p ression  arterie lle , й 
la resp iration . Ils jo in d ron t l’etude de la  fatigue  
n erveu se  et cćreb ra le , si peu  con n u e, ä  l ’ć tu d e  de  
la  fatigue purem ent m u scu la ire. L es p sy ch o -p liy s i-  
c ien s  d ecó leront cette-fatigue par des tests dont ils  
d isp osen t seu ls  et qu i, an tćrieurs aux trou b les  
fon ction n els q ue la fatigue entra ine, p eu ven t nous 
avertir  de le s  en rayer  avant que le m ćd ecin  c o n s 
tate qu’il faut dejä le s  guerir. (i)

(1) Sur tous ces problemes, v . J.-M. L ah y  : Le Systeme Taylor 
<et la Physiologie du Travail professionnel, 1916.
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De te lles rech erch es con d u iron t sans nul d ou te ä 
u n e notion  n ou velle  d e l’ed u cation  p h ysiq u e. C’est 
d ’h ier  qu’ä l’U n iversite  d e P aris ces etu d es sont 
pou rvu es d ’un enseign em en t, su iv i avec  passion  
par une fou le  d e d irecteu rs d’eco le  et de profes- 
seurs de gym nastiq ue, par des tech n ic ien s noto ires  
des sports. Les rćsu ltats en devraient etre fam iliers  
ä tou tes le s  fam ilies  ou vrieres, ä tous le s  institu- 
teurs, ä tou s les ch efs d ’ateliers oü  travaillen t des  
ad o lescćn ts. Com m e il y  a une fatigue des ou vriers  
in d u str ie ls ou des in te llec tu e ls , il y  a, en effet, un 
surm enage de l’en fance. Com m e il y  a des d efor
m ations p h ysio lo g iq u es qui v ien n en t d e la p ro fes
sion , a in si il y  a des attitudes d efectu eu ses de 
l’enfant qui le  deform ent et le  d eb iliten t durant sa 
cro issan ce . 11 y  a m em e des gym nastiques fa u t iv e s ; 
et Ie litige  en tre le s  differents sy stem es d’entraine- 
m ent sp ortif ou a th letiq ue, s’il a suffi ä e lim in er  
d es exerc ices  m alfaisants, n’a pourtant pas en core  
abouti ä ed ifler un corp s de d octrine qui aboutisse  
ä form er l ’a th lete  c o m p le t, l’h om m e et la  fem m e  
parfaitem ent eq u ilib res et adaptes ä tou t ce  que la  
v ie  peu t ex iger  d e leu r endurance. 11 y va de la 
regeneration  entiöre d e n otre p eu p le . Et s’il ćta it  
p ossib le  de trouver, com m e on 1’esp ćre , un systćm e  
d’en tra inem en t rationnel m em e pour le s  h om m es  
d’äge, la  lon göv ite  qui en  resu ltera it sera it pour  
beau cou p  un rćconfort, pour la co llec tiv ite  en tiere  
un e r ich esse  n ou velle .

R ien n ’est p lus d ifficile que d ’apprendre ä la
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c lasse  оиѵгіёге une d iete  exacte, une a lim entation  
qui ne gasp ille  pas ses ressou rces et la fortifie , 
sans avoir  recou rs aux excitan ts nocifs. II ne sert ä 
rien  de la sem on cer. Les m oralistes b ou rgeo is , s’ils  
son t ab stinen ts, ne le  sont pas toujours par goüt. 
Et s’ils  v iven t dans l’ab on dan ce, tand is qu’ils pre- 
ch en t 1’ё с о п о т іе  au p eu p le , leur h yp o cr is ie  sera  
v ite  dep istće . La vertu  d ’econ om ie  qui fait ä chaque  
d ep en se  sa part, s’acq u iert tard ivem ent dans tou tes  
le s  c lasses et exige une ргёѵоуап се qui resu lte  
d ’une longue h ab itude de v ie  a isee . E lle  ne se  
prech e pas com m e un cod e  m oral, que n os ouvriers  
ne se  la issera ien t d’a illeu rs pas im p oser du dehors. 
T ou tes le s  d irectr ices de n o s  eco le s  m enagćres, e t  
les organisateurs de con feren ces pop u la ires sur la 
v ie  ä bon m arche, savent qu’un en seign em en t qui 
p rop ose  aux m enageres du p eu p le  de se  ra tion n er  
ou d e su b stitu er  d es su cced an es salubres, m ais  
eco n o m iq u es , ä un gen re de v ie  d isp en d ieu x  et 
agreable, provoq u e dans le p eu p le la revo lte  ou verte  
et le s  lazzi in con ven an ts m em e des jeu n es  filles.

Le m ed ecin  a p lus de ch an ce de con va in cre  que  
le  m oralistę  ou l ’ćcon om iste . II faut dem on trer  
que, dans tou tes le s  c la sses soc ia les , de certa ins  
tem pćram en ts et un certa in  genre de v ie  exigen t 
une certa ine a lim en tation  et une ration  defln ie. 
Cela est vra i ä tou s les äges d ep u is le  nourrisson  
ju sq u ’au v ie illard  sc lero se , fl) On ne nourrit p as

(l)L e  docteur Morel, de Villiers-le-Duc (Cote-d’Or), maire de sa
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un hom m e p red isp ose  ä l ’arthritism e com m e un 
hom m e en clin  ä la tu b ercu lose , ni un travailleur  
de bureau  com m e un ou vrier  occu p e ä des travaux  
de force  au grand air. On devrait p ou vo ir  proced er  
exp erim en ta lem en t, en courager le s  m eres ou les  
d irectr ices de p ou p on n ieres ä essa y er  sur les  
enfants le s  systfemes d’a lim entation  ra tion n els ; 
organ iser pour le s  adultes des con cou rs d’en d u -  
ran ce au travail com m e on organ ise des con cou rs  
d ’athl6tes. Les syn d ica ts devraien t en prendre  
F in itia tive non  pour fortifier l’o b e issan ce  passive , 
m ais pour s’assurer que le  gen re  de v ie  dans 
ch aq u e  m etier suffit ä reparer l ’usure qui rćsu lte  
du travail. L’Institut du T ravail fourn irait les  
m eth od es et les arb itres im partiaux.

La th eor ie  des a lim ents ration nels, de leu r  va leu r  
n u tritive, de leu r  a c tio n  sur le  system e n erveux, 
d e leurs su cced a n es recom m an d ab les, de leu r  fa l
sification , a b eso in  d e d escen d re dans les p rofon - 
deurs du p'euple. N os professeu rs de pharm acie  
d o iven t tou s leu rs efforts ä la  diffusion  p ratique de  
c e t en seign em en t. A ucune Campagne con tre  l’a lcoo- 
lism e ne rćussira  par la  propagande pu rem ent

commune, reussit par des prescriptions rigoureusement surveil- 
lees, surtout en matiere d’alimentation des nourrissons, a faire 
descendre ä zero la mortalite infantile dans une commune qui 
avait toujours perdu 30 0/0 de ses nouveaux-nes. En dix ans, 
aucun enfant n’est mort. Un tel homme serait qualifie pour 
enseigner devant un auditoire de maires de villages, a 1’Institut 
du Travail de Dijon. — V. J. I I e r i c o u r t ,  L’Hygiene moderne, 
1920, p. 117 et suivantes.
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m oralisante. L’exem p le  d es a th letes est p lus per- 
suasif. Mais cet exem p le  lu i-m em e, il faut le  m ettre  
so u s les yeu x  du p eu p le  et faire appel au tem oi-  
gnage des a th letes dans des d em onstrations p u b li-  
ques et rćgu lieres. A có te  des in tox ica tion s cau sees  
par l ’abus d es excitan ts nocifs , la th ćor ie  des p o i
son s in d u str ie ls  prendra sa p lace. On com p arera  
le s  lo is  d iverses des p eu p les eu rop een s, le s  recou rs  
q u ’elles offrent, le s  resu ltats qui s ’ob tien n en t par  
leu r  app lica tion , r igou reu se  ou re läch ee. Ce n’est 
pas du haut d’une ch a ire  seu lem en t que cet e n se i
gnem en t doit etre d on n ć. Le Ićm oignage des in tox i- 
qu es devra etre in voq u e , leu r m al a tteste  par des  
exp eriences, leu r  am elioration  con sta tee  de visu.

Aucun con trem aitre  ou  c h e f d’ate lier  n e d evrait 
ignorer les reg ies de 1’h y g ićn e  des locau x , de leu r  
V en ti la t io n  ra tion n elle , de leu r  n ettoyage. Le syn- 
dicat des ch em in ots d evrait protester  con tre  les  
m eth odes de nettoyage des w agon s de voyageu rs  
qui, au lieu  de detru ire le s  germ es, le s  je tten t ä 
tous les ven ts par un balayage ou un battage ä sec  
des rem bourrages, aussi dangereu x p our le pub lic  
que pour le s  travailleurs. L es p rin cip es qui in sp i
ren t et d evraien t am eliorer  nos róglem ents sur  
l ’h yg ien e des rues et sur le s  hab ita tion s in sa lu b res  
ne sont en  rea lite  com pris que d’une m inorite  de  
nos fon ction n aires m un icipau x. C’est qu’ils  trava il-  
len t sur des grim oires bureaucratiq ues, e t que les  
notion s co n crź tes  ne leur en ont jam ais e tś  en sei-  
gn ćes. N otre n on ch alan ce ä tous dans l’ob servation



des reg lem ents d ’hygi^ne dans la rue ou dans le s  
hab itations, notre to leran ce devant les truands cy n i-  
ques qui le s  en freignent, ne v ien n en t pas toujours  
de notre läch ete  ä engager une q u ere lle  pour le  
bien  pub lic , m ais de notre insufiisante foi : cette  
foi serait p lu s v igou reu se , s ie l le  s ’app u yait sur des  
id ees p recises, d even u es le  patrim oine com m un et 
defendu  par tous.

L’agronom ie aurait sa part dans cet en seign e-  
m ent. II ne suffit pas que nos au toritćs ap p osen t au  
bord des routes ou dans la  foret des ecriteaux por
tant la m ention  : F ievre aphteuse, pour que l’ep i-  
zoo tie  so it en rayee . Les e leveurs prudents in terd i- 
sen t sans doute ä leurs bestiaux  la zone con tam in ee;  
m ais iis  con tin u en t eux-m em es ä la parcourir  sans  
precau tion s. Si on avait in cu lq u ć ä tou s cette  d isc i
p lin e  exacte du travail que l’in teret p u b lic  ex ige, 
ce  sont les syn d icate  agrićo les eux-m em es qui 
apostera ien t aux carrefours des eq u ip es d ’hom m es  
charges de b rosser  au perm anganate les pn eu s de 
tou tes les au tom obiles, le s  b andages de tou tes les  
rou es, les sem elles de tous les passants.

Une fou le  de m alad ies so c ia les  et de v ices  sociaux  
sera it m ieux  com battu e si la notion  en ćta it m ieux  
p resen te ä l’esprit d es fou les. II est honteu x qu’un  
14 ju ille t , une fete de la V icto ire , une rćcep tion  
de sou verain  aboutiśsen t, deux ou tro is  m ois aprfes, 
ä p eup ler nos h op itaux de cas d ’avortem ents par  
m illiers. Car tel est le  fait regu lier et dep lorab le. 
On ferait m ieux d’ab o lir  tou tes les fetes p u b liq ues

si e lle s  d eva ien t se  so ld er  toujours par un bilan de  
crim es. E n seign er ä tou tes le s  fe m n e s  du p eu p le  
le s  infirm ites durab les et le s  su ites sou ven t m or- 
te lles que ces m anoeuvres en tra inent est un devo ir , 
et e ’en est un p lus urgent que de rem ed ier  aux  
m iseres so c ia le s  et aux h y p o cr is ie s  d ’op in ion  qu i 
le s  ren d en t p resq u e necessa ires. Le resp ect de la  
v ie  naissante, com m e l’eco n o m ie  de la v ie  ad o les-  
cen te  et de la sante adu lte , d o it e tre  la p rem iere  
dign itć  d ’une d em ocratie , e t cette  d ign ite  peu t 
s ’apprendre. Si une U n iversity  m anquait de res-  
sou rces pour creer un Institut du T ravail com p let, 
c ’est sa section  d’h y g ien e  so c ia le  qu’elle  d evrait 
creer  d’abord.

II. Sciences et technologie. — Les ap p lica tion s de  
la  sc ien ce  ä l’in d u str ie  et ä l ’agricu lture son t ä ce  
p o in t var iees qu’il ne peut apparten ir ä un in co m 
peten t, com m e je  su is, de le s  denom brer. Un Institut 
du travail p eu t le s  en se ig n er  toutes. II peu t, s ’il  a 
d es co llec tio n s  d ’ech a n tillo n s com m erciau x e l des  
co lle c tio n s  tech n o log iq u es, d even ir  dans ch acu n e  
de nos grand es v ille s  u n iversita ires un vrai C onser
vato ire des Arts et M etiers. II prendra co n se il des  
in tćrets rćg ion au x  et des b eso in s d e son  pu b lic . 
En th ese  g ćn ćra le , il  com p letera  partout oü  il 
sera  n ćcessa ire  l’en se ign em en t d es e co le s  p ro fes- 
s io n n e lle s , m o y en n es ou  su p erieu res. II tiendra  
le  m onde ou vrier  au couran t des in v en tio n s n ou- 
v e lle s .

Un secrć ta ire  d e syn d ica t d’ouvriers m ćta llu r-
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gistes, au bout de c inq  ans de guerre, n’est p lus au  
courant des transform ations que l ’ou tillage a su b ies  
dans uu ren ou vellem en t qui equ ivaut ä une rev o 
lu tion . C om m ent d iseu tera it-il le s  co n d itio n s de  
fatigue et de d an ger , le  rendem ent p o ss ib le , la 
róparation p h ysio lo g iq u e  n ecessa ire  dans un genre  
de travail qui lu i est in co n n u ?  V eut-on qu’un tel 
hom m e retou rn e ä 1’ёсо іе ?  L’ate lier  m em e lu i 
est devenu etran ger , aprós v ingt ans d e routine  
bureaucratique. II devrait trouver ä l ’Institut du 
T ravail un en se ign em en t th öor iq u e , accom p agn e  
de v is ites d ’a telier , pour su p p leer  ä l ’ex p er ien ce  
absente.

II faut, en effet, se  rappeier que tou te in ven tion  
n o u v e lle  a de graves rćp ercu ssion s sur les co n d i
tion s du travail. D ans le s  reg ion s oü  le  four ё іес -  
trique ä fabriquer de l’acier a su pp lan tć 1’ancien  
haut fourneau , ce  n ’est pas seu lem en t l’agent p h y 
siq u e d e prod u ction  qui est ch an ge : les eq u ip es  
ou vrieres sont m od ifiees dans tou tes leu rs a rticu 
la tion s. E lles ne com p ten t ni le  m em e effectif n i la  
m em e p rop ortion  de m anoeuvres et d’ou vriers q u a 
lifies. Un dep lacem en t in sen sib le  con fie  ä la m ach in e  
ou aux agents ch im iq u es les m an ip u la tion s e lem en -  
ta ir e s ; la  su rve illan ce  et la d irection  seu les  appar- 
tien n en t en co re  ä 1’hom m e. Ges su b stitu tion s ne se  
font pas sans eco n o m ie  de m a in -d ’ceuvre. E lles  
son t vu es avec  h ostility  par le s  ouvriers de tou s les  
tem ps. L’h isto ire  des erneutes ou vrieres con trę  les  
grandes am elioration s m ćcan iq u es de l ’industrie
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tex tile  au хѵш* et au xix« s ie c le s  a in sp ire  ä Marx 
toute une p h ilo so p h ie  de la  revo lu tion . La su b sti
tution des m ach ines lin o ty p es  aux an c ien s p roced es  
de com p osition  ä la m ain a am ene ä P aris des  
graves red outab les de typ ograp h es , il y  a peu  
d’annees. N u lle  part et jam ais le  progres n ’a pu  
s enrayer. On peut en se ign er  aux ou vriers que de  
te lle s  resistan ces ajoutent des soufTrances v o lo u -  
ta ires aux cr ises de ch óm age forcćes. II faut done y
ch erch er  d ’autres rem ed es q ue la d evastation  des  
ateliers.

Ce dont soufire la c lasse  ou vriere , c ’est d ’a illeu rs  
m om s en co re  son  insuflisant sala ire (c a r  cette  
souffrance a p eu t-e tre  pris fin) q u e le m epris d ć li-  
bere avec leq u el on la tien t ä l ’ecart de toute in fo r 
m ation sur la gestion . E lle so u p ęo n n e  a vec  raison  
que le secret d es afTaires est m oins d estin e  ä p ro-  
teger le  patron con tre  la co n cu rren ce  q u ’ä abriter  
des specu la tion s et ä e larg ir  la  m arge d es bćn ćfices  
au detrim ent des sa la ires. Si le s  secreta ires d es  
grands syn d icate  ont com m u n em en t une in flu en ce  
m odćratrice, c ’est qu’ils  son t en m esure de con n a itre  
la situation  du m archć m on d ia l et d ’exercer  le  
con tró le  ap p rox im atif des gran des u sin es. II y  a 
te lles indu stries, dans le  tex tile  et dans la m eta llur
g y ,  ou la  V itesse des m ach in es d oit se  ca lcu ler  par  
fractions de m inute et de secon d e , et ou un ra len -  
tissem ent au d ix iem e des m oteurs la n ces  ä 800 tours  
ä la m inute fera it perdre toute ch an ce  de sou ten ir  
la  lutte pour la v ie . Les vastes ben efices im p revu s
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se  font par d es sp ecu la tion s lo in ta in es, par l’acca- 
pareraent sou d ain  d’u n e reco lte , d’un stock , d’un  
g isem en t m in ier. Quand la m atiere p r e m is e  arrive
* p ied  d’oeuvre, la rafle d es b en efices est f a i t e : il 
ne reste qu’ä l’engranger en ev itan t la  d ep erd ition  
par le s  retards, par le  freinage, par la  h au sse  des  
sa la ires et des frais. C’est k quoi il est p ourvu  par 
une analyse m inutieuse d es prix de rev ien t k chaque

ech e lo n  de la fabrication .
Mais la c lasse  оиѵгіёге sou p ęon n e toujours . e x is 

ten ce  de ces  specu la tion s prćalab les. Ses greves 
son t m o in s d estin ees k en em p ech er le- retou r qu’ä 
reclam er sa part du butin . Or, ce n’est pas assam ir  
la  m orale in d u str ie lle  que d’assoc ier  le s  ouvriers  
aux cou p s de filet des cap ita listes , s i l’on ne cesse  
p as de dćtrou sser  le s  consom m ateurs.

L’Institut du T rava il aurait k en se ign er  ce  m eca- 
n ism e d es sp ecu la tion s . II ferait v o ir  qu’il ne fon c- 
tio n n e  ni avec  p rec is io n  ni avec  p e r m a n e n c e ; et 
q ue le s  fan ta isies de l’ach eteu r, ses  engou em ents  
factices  ou ses  b eso in s reels jou en t un ro le  aussi 
grand dans la sp ecu la tion  que l ’accaparem ent, parce  
que sa cap acite  d’achat est en fin de com p le  une  
sou rce  p lus ja illissa n te  de benefices que le s  geysers  
de p etro le  du C aucase et con stitu e  une m ine d or 
p lu s r ich e  que ce lle s  du T ransvaal. P ourtant les res- 
sou rces p erm an en tes du m arche du m onde, le  ren- 
dem en t d es grands g isem en ts m in iers en  charbons, 
en  m etaux, en  m ateriau x  de con stru ction , la p rove
nan ce et le  ton n age des grandes reco ltes  m on d ia les
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« n  b o is , en  c6 rea les , en p lantes fourrageres ou  
o lea g in eu ses , en  d en rees co lo n ia le s , devra ien t etre  
■enseignees d ’aprfes le s  statistiq u es le s  p lu s p recises, 
d e  faęon ä ce que tou tes les c la sses de la nation  
s ’hab ituent ä v en ir  vo ir  la  d isette  ou  I’abon d an ce, 
la  h ausse ou la b a isse  d es prix, com m e on p revoit 
le  ch em in em en t des d ep ression s ou d es h au sses  
barom etriq u es.

III. E conom ie et d ro it. — U ne te lle  etu d e de  
geograp h ie  p h ysiq u e , ou tou s le s  geo logu es, le s  in ge-  
nieu rs m eta llurg istes et le s  tech n ic ien s  de l ’agro- 
n om ie  au raient ä partic ip er , em p ietera it d6jä sur 
l e  d om aine de Г ё с о п о т іе  p o litiq u e, tant il est vrai 
q u e  les c lo iso n s  e tan ch es en tre n os F acu ltes d o iven t  
tom ber. A vrai d ire , toute prod u ction  doit e tre  
en v isagee  dans son  asp ect econ om iq u e , ap res avoir  
e te  d ecom p osee  dans ses  e lem en ts m ecan iques, 
p h ysiq u es et ch im iq u es. Le prix de rev ien t d’une  
to n n e  d’acier  liq u id e  n’est pas le  m em e se lo n  qu’on  
em p lo ie  un four e lectr iq u e ou un haut fourneau. 
II faut am ortir l’in sta lla tion  des fours, et les frais 
en  son t variab les selon  leu r structure, leu r  nom bre  
e t  leu r  tonnage, com m e avec  la  nature et le  tonnage  
d es  creu sets. II co n v ien t d ’ajouter le  prix  de la  
force  ou du com b u stib le  con som m es par le travail 
d es fours, par le s  ap p areils au x ilia ires et d’ec la i-  
rage. Le p rix , k ega lite  du coüt d e la m atiere  
р г е т іё г е , variera  avec le  nom bre des fusions en  
vingt-quatre h eu res, avec  le  nom bre d es eq u ip es, 
le  taux des sa la ires, la dur6e du travail, le s  frais

6



alloućs ä la  d irection . T ous les in gćn ieu rs sont 
fam iliers a vec  ces  d on n ćes dans leur rayon , m ais  
iis  le s  ign oren t sou ven t pour le s  rayon s v o ls in s  \ 
et le s  ouvriers son t tenus dans l’ign oran ce to ta le . 
II est scan d a leu x  qu’un ouvrage tech n o log iq u e  d e  
nos jo u rs p u isse  co n ten ir  des recom m an d ation s d e  
ce g e n r e -c i:

Ne faire connaltre les chapitres composant un prix de 
revient qu’ä ceux qui sont charges d’etablir le prix definitif 
de fabrication. Eviter les indiscretions. (1)

A ujourd’hu i, le  p lus cla ir  de la  sc ien ce  d’un in d u s-  
triel resid e  dans le  secret qu’il garde sur ses p rix  
de rev ien t et sur ses  sp ćcu la tion s d’achat. E lle  
co n siste  ä surprendre Jes p rix  de rev ien t de se s  
con cu rren ts et ä em pćch er les in d iscretion s su r  le s  
sien s. P artout a illeurs, ce t in d u str ie l e st com m u n e- 
m ent in fćrieu r ä ses  propres in gćn ieu rs et aux  
hom m es de sc ien ce . S i les syn d icate ouvriers c o n -  
se illen t le  freinage ou la grfeve, c ’est sou ven t ä ca u se  
de l’irritation  ou se  trouvent les ouvriers de tra - 
va iller  dans une p ćnom bre ć tern e lle . La ju s tic e  ne  
pourra ev id em m en t s’etablir q u ’en  un tem ps ou tou t 
le  m onde rendra ses com p tes au grand jo u r ;  et la  
sup eriorite  peut-ćtre un ique, m ais certa ine, des ser
v ic e s  p ub lics et d es m anufactures de l ’Etat co n siste  
dans l’ob ligation  oil ils  s o n td ’ouvrir au P arlem en t,

(1) D a v id  C a r n e g ie  S id n e y  C. G la d w y n . L’Acier, sa fabrica
tion, son p rix  de revient, 1919, p. 594.

c ’est-ä-dire ä tous les c ito y en s, le  dćtail de leu r  
com ptab ilitć .

L’ćcon om ie  p o litiq u e  en se ign ee  ainsi dans un 
Institut du T ravail sera toute rća liste . On la dem an- 
dera aux p ratic ien s, aux in gćn ieurs de l’Etat et de  
l ’in d u str ie  p r iv ee , aux b an q u iers , aux chefs des 
grands syn d icate ouvriers et des grandes coop ćra-  
tives, aux agronom es. P our vo ir  s’effondrer l ’an- 
c ien n e con stru ction  de l’ćco n o m ie  c lassiq u e, il suffit 
d ’ouvrir le s  beaux m anuels nou veaux de la sc ien ce  
d e  l’in gen ieu r ou de la n o u v elle  agronom ie. On 
jo in d ra it ä cet en seign em en t ren ou vele , pour les  
auditeure de l’Inetitut du T ravail, des vieitee et des 
enqu etes aux grandes usin es, aux con tró les ё іе с -  
triques, aux grandes gares de triage, aux m ines, aux  
ferm ee m odćlee, aux grandee m aieons de com m erce, 
aux bureaux et a te liers des p rincipau x serv ices  
publics.

Car une des partiee le s  p lus n eu ves de cette  
ćcon om ie  co n crćte  qui e’est rćcem m en t fondće, c ’eet 
la sc ien ce  de l’organisation  des u sin es. (i) D e m em e  
que celles-lä  parm i le s  nation s l ’ont em portć dans  
la  con cu rren ce m on d ia le  ch ez qui le m inerai de fer 
se  trou ve dans le  vo is in age  im m ed iat des ch arb on - 
n ages, ou qui on t su le  m ieu x agen cer  leurs v o ies  
de com m u n ication , et dont tout le  territo ire  est le

(1) On vient de creer pour la premiere fois cet enseignement ä 
l’Ecole Centrale en 1920. Mais il intćreśserait pour le m oins autant 
les travailleurs que les ingćnieurs.
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m ieux ta y lo r is ć ; de m em e l ’em p orteron t les u sines  
oü le  m agasinage sera le m ieux en tendu , oü  les  
m atieres prem ieres arriveront aux m ach ines et sous  
la m ain d e l’ou vrier  avec le  m oin dre effort, ou  
la  d istribu tion  tay lor ien n e  des b esogn es sera le 
m ieux en gren ee. A insi 1’ё с о п о т іе  des efforts et des 
frais, qui p orte  sur d’en orm es qu antitćs quand il 
s’agit de la d istrib ution  ra tion n elle  des u sin es dans 
tou t un p ays, porte sur d es qu antitćs in fin im ent 
p etites k l ’in ter ieu r  de ch aq u e ate lier , de chaque  
m aison d e com m erce. Et il n’est pas ju sq u ’ä la 
m aison d es particu liers et ä la p lus m odeste  c u i
sin e , qui ne com porte une « tay lorisa tion  », dont il 
ex iste  des p r in c ip es, u tiles ä en seign er  aux т ё п а -  
geres.

C’est aprfes le  re leve  total de tous les frais de  
production  que l’on en peut ven ir  ä une rev ision  
de tou s les revenue. T out le  fon ction n em en t eco n o -  
m ique d’une nation  rep ose  sans doute sur des 
cro y a n ces de dro it. Mais le  droit dans son  ap p li
cation  cou tu m ićre  peut rester en  deę£ des p oss i-  
b ilites  ou  des n ecess ite s  que cree  In vo lu tion  rapide  
de la  p rod u ction . T ou te  la  grande question  des  
sala ires du travail in te llec tu e l est im p liq u ee dans 
une te lle  etude. II faut finalem ent qu’u n e so c ie te  
fasse le  c h o ix  de sa destin ee . II faut qu’elle  dócide  
si e lle  sou h a ite  une se lection  d’in te llec tu e ls  ou une  
se lec tio n  d e m anuels. E lle d ćclare le  ch o ix  qu’elle  a 
fait par la retribution  qu’elle  accord e aux serv ices  
rendus.
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*  -k

Peu de p erson n es dans la b o u rg eo is ie  con tem -  
p oraine se rend en t com p te  des rep ercu ss ion s que 
peut en tra iner u n e b on ne ou une m auvaise ech e lle  
de sala ires u sitee  dans une nation . Les pratic ien s  
dev in en t vaguem ent, et le s  h om m es p o litiq u es  
savent par des sou ven irs h istoriq u es im p recis, que 
la paix  so c ia le  est in tóressee  ä une rćpartition  des  
revenus qui ne fasse pas trop souffrir le  grand  
nom bre. Ils sou p con n en t qu’on ćv ite  le s  lu ttes de  
c la sse  dans le s  pays ou il n’y a pas deux c lasses  
tran ch ćes, trös in ćga les par la  r ich esse , et d£s lors  
h ostiles . La tranquillitd  p u b liqu e est m ieux a ssu -  
гёе quand il y  a cen t c lasses d iverses et que les  
reven u s ech e lo n n ćs d escen d en t par pa liers len te -  
m ent d eclives. Ce sera it dćjń une raison  d’etu d ier  
une ćch e lle  de sa la ires ra tion n ellem en t grad uće et 
qui perm ette u n e len te  a scen sion  dans l’a isan ce  
aux ouvriers les p lus qualifies.

Ce qu’on sait m oins, c’est que tou te  la va leu r et 
la force d’une nation d ep en d en t de la h ićrarch ie  
de sala ires qu’elle  a su etab lir. Q uoi qu’on fasse, au  
term e, il en tre dans tous le s  produ its de la terre  et 
du trava il, et c e  travail est m anuel ou in te llectu el. 
E changer des liv res con tre des v ic tu a illes , c ’est 
echanger un p rod u it oü il entre peu  de terre, une  
quantitć lim itće  de travail m uscu la ire, m ais beau-  
coup  de travail in te llec tu e l, con tre des p rodu its oü 
il entre b eau coup  de terre, b eaucoup  de travail
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m uscu la ire et un travail in te llec tu e l lim ite . Car 
pour faire un livre , il n e faut que la  terre süffisante  
pour y  faire pou sser  q u elq u es tiges d’alfa ou les  
arbres n ćcessa ires  ä fourü ir la päte de b o is dont on  
fera du p a p ie r ; il suffit du travail m uscu la ire des 
ou vriers em p loyes aux m ach ines rotatives. Mais tout 
le  reste , le  travail des typ ographes et des protes, 
le  travail de l ’ecriva in , son t de purs efforts d’atten- 
tion , de savoir, de rech erch e  et d ’im agination . 
P ou r p rod u ire une d en ree  a lim en ta ire, v ian d e, b ić  
ou fruit, il a fallu  tou t le  sol n ecessa ire  aux p lantes  
n ou rric ieres des anim aux d e b ou ch erie  ou des  
grains pan ifiab les, le  travail m uscu la ire co n s id e 
rable que n ćcess ite  l ’a g r icu ltu re ; m ais il  a suffi du 
savoir lim ite  que nos paysans recu eillen t de leurs  
pćres et q u ’ils augm entent d ou cem ent par la fre- 
quentation  des ćco le s  d’agriculture.

Septup ler ou d ecu p ler  le prix des den rees a li- 
m entaires, c ’e s t-ä -d ir e  le  lo y er  du sol et la m ain- 
d’oeuvre agrico le , et dou b ler ä p e in e  le  sa la ire du 
travail in te llec tu e l equ ivaut done ä redu ire de trois  
quarts la r ich esse  et, tot ou tard, l’effectif des tra- 
va illeu rs de l ’esprit, y  com p ris les ou vriers su p e-  
rieurs. II peut ad ven ir  d e la sorte  qu’un pays ait 
de grandes r ich esses agrico les et n’im prim e p lus de 
livres, qu’il a it beau coup  de p aysan s a ises et ne 
con trib u e p lu s ä la v ie  de la sc ien ce , d e la littera-  
ture et des a r ts ; et e ’est le  danger que nous cou rons.

II en est a insi dans toutes le s  ind ustries. On tarit 
le  recru tem ent des travailleu rs sup erieu rs s i on
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d ep rim e trop leu r sa la ire , Or cette  tendance a tou - 
jo u r s  ete gen era le  ch ez  nos in dustriels, pu isqu ’ils  
d im in u a ien t a in si leu rs frais de m ain-d’oeuvre et de  
gestion . Et ils  le  fa isa ien t presque sans risques, 
p u isq u ’il m anque aux ou vriers sup erieurs et aux  
in gen ieu rs la force  que d onnent le s  gros co n tin 
gen ts. II ne leu r reste  qu e la  p u issan ce  qu i resu lte  
de leur sp ec ia lisa tion  et de la  d ifficu lte qu’on  
aurait ä les rem placer, s’ils  ven a ien t ä m anquer.

C’est d ’a illeu rs pou rq u oi le  cap ita lism e, avant 
l ’ep oq u e  tay lorien n e, a toujours asp ire ä in trod u ire  
des m eth od es au tom atiques oü le  travail in fer ieu r  
dom in a it et qu i, un e fo is m ises en m arch e, co n -  
fia ien t ä des ch efs d’a te lier  et non ä d es cap ita in es  
d ’in d u str ie  et ä de forts etats-m ajors d’ing6n ieurs  
m oyen s, la d irection  des usin es. Cet esp rit, en 
tarissant le  recru tem en t des e lites, ab ou tit tot ou  
tard ä la  stagn ation , et la  force de la  nation  en  
peut etre a ttein te dans sa ш оёііе.

Qu’on n’ob jecte  pas ic i q u e la cro issa n ce  de l’in -  
dustrie  m odern e d ec id e  et im p ose  le  ch o ix  et la 
co m p o sitio n  d es e q u ip es . L ’in d u str ie  n ’est pas 
gou vern će  par un te l d e te r m in ism e : e ile  a fait en  
Fran ce, q u elq u efo is, d es ch o ix  qu i ont fa illi nous  
£tre m ortels. Les h om m es du m etier sava ien t, m ais  
le  m onde a ap pris a vec  stu p eu r que n os in d ustries  
ch im iq u es, apres avoir  con fie  le  so in  d ifficile des  
in sta lla tion s premiferes ä des in gen ieu rs qualifies, 
ava ien t cou tu m e de je ter  sur le  раѵё c e s  m ćm es  
in gen ieu rs pou r ne garder que des con trem aitres
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routin iers. II s’en est su ivi non seu lem en t que le s  
grandes u sin es ch im iq u es d’A llem agne, ou travail- 
la ien t des lab orato ires inven tifs d iriges par des  
sp ecia listes, ont d istan cć  in fln im ent en  tem p s d e  
paix le  p ays qui a inven tć  la ch im ie , c ’est-ä-dire la  
France. Mais peu s’en  est fallu  q u e, faute de ch i-  
m istes capables, n ous ne p u ssion s suifire ä n o s  
p rod u ction s de guerre. L’in dustrie  franęaise  avait 
prefere une se lection  de con trein a itres. Sans le  
secou rs qu’elle  a trou vć dans les hom m es de sc ien ce  
pure, dans les professeu rs et d ans le s  ingenieurs. 
qu’e lle  avait la isses  sans p lace, e lle  m enait la patrie  
k  la ru ine qu’e lle  avait ргёрагёе par son  m alth u -  
sian ism e ćcon om iq u e.

Les Etats-U nis qui, pour leur m etallurgie en orm e, 
prćferen t un e se lec tion  d’in gen ieu rs m oj'ens, n ’on t  
pu m ener ä b ien , seu ls, la  con stru ction  de le u r  
artillerie . Les b o lch ev ik s ru sses ont am ene le  d e -  
sastre perm an ent et la fam ine d e leu r  p ays, parce  
qu’ils  ont persecu te  le s  ingćn ieurs.

La m em e alternative s’ofFre aux in d u stries quand  
il s’agit d e fixer un e ech e lle  de sala ires. S’il e ta it  
vrai que la m eth od e tay lorien n e d es prim es p ou sse  
k un e se lec tio n  purem ent m uscu la ire, et que « n e  
voyant dans l ’hom m e que sa va leu r de r e n d e m e n t»,. 
e lle  ab ou tisse  k  une « d ep rćcia tion  de l ’o u v r ier  
qualifie  », (i) il faudrait 1’ab an d on n er com m e c o n -

(1) J.-M. L a h y . Le Systeme Taylor, pp. 94, 174, 177.
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traire k ses prop res p rin cip es. P eut-etre en effet 
les m ethod es de l’A m ericain  H alsey ou de l’Anglais 
R ow an v a le n t -e lle s  m ieux. Mais un e erreu r de  
calcu l com m ise  par un reform ateur ne con d am n e  
pas sa reform e. Le tay lorism e est un vaste m ou ve-  
m ent socia l qui d ep asse  in fin im ent l’hom m e d ont il 
porte a cc id en te llem en t le nom. Si H alsey et R ow an  
arrivent ä ap p liq u er leurs regies de ca lcu l avec  le 
con sen tem en t des ouvriers, tandis que la rfegle de  
T aylor produit leur in su r r e c tio n /!)  c ’e s tq u e  H alsey  
et R ow an sera ien t m eilleurs tay lor ien s que T aylor. 
Les travaux d ’a p p ro ch e , les etu d es de longue  
h a le in e  que la reform e ex ige , il faut, pour les  
m en er k  bien , non des in d u str ie ls  qui sera ien t 
ju ges et parties, ou des in gen ieu rs su sp ects de  
com p lic ite , m ais des savants, am is du p eu p le , dont 
l ’arbitrage scien tifiq u e sera it accep te. Ce seront les  
p rofesseurs de l’Institut du T ravail.

Du m em e cou p , tou tes les vastes q u estion s du 
droit p o sitif  et du droit ration nel sont rou vertes  
et il co n v ien t de les derou ler devant les ouvriers. 
II ne faut pas se borner k  leur an a lyser  et k  leu r  
rendre m an iab le le  cod e  du travail. Les ou vriers  
son t friands de gćneralitćS  exp erim en ta lem en t ou 
historiq u em en t fondees. Ils ont le  sen tim ent de  
v ivre  dans u ne so c ie te  oü  les norm es du d roit 
retardent sur le s  co n d itio n s econ om iq u es de la  
grande in d u str ie  et sur le develop p em en t present

(1) Ibid., p. 176.
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des in d iv id u s. R ien n e serait p lus fructueux pour  
nos ju r istes  de sou ch e  b ourgeoise , h ab itućs aux  
form es trad ition n elles de la  p ropriete  fon c iöre , 
com m ercia le  et in d u str ie lle , et aux typ es de c o n 
trat q u ’e ile s  engendrent, que d e se fam iliariser  
avec  les id ća ls des ouvriers in d u str ie ls , en  se  
m elan t ä eux.

N os p rofesseu rs de droit son t assez h istorien s  
p our savo ir  que le droit a ёѵ оіиё et que le  Code 
c iv il n e sera pas eternel. II n’est p lus to lćrab le de 
con sid erer  com m e ap p licab le en tre un grand p a 
tron d’usine et ses  20.000 ou vriers un contrat de  
sa la ire d on t la form e a ete  in v en tee  pour reg ier les  
rapports du maxtre de m aison et de son  va let de  
cham bre. D es typ es nouveaux de p rop riete  n a is-  
sen t tous le s  jou rs. Les « actions de travail » sont 
d ’hier. D es form es n ou velles  de proprićtó  ouvriere  
pourront se  d ćve lop p er  dans la grande industrie  
e i le -m e in e . Un tour m eta llurgique fon ction n an t 
jo u r  et nuit peu t avoir tro is con d u cteu rs differents 
en v in g t-q u a tr e  lieu res : m ais si ces ouvriers, 
com m e cela  s ’est vu , son t de la  m em e fam ilie , le  
pere, un flis, une fille , tou t se passe com m e si cette  
fam ilie  eta it d eten tr ice  de ce  t o u r ; on co n ęo it  
qu’un jo u r  e ile  p u isse , sous un nouveau reg im e de  
com m an dite ou de coop ćration , d even ir  р гор гіё-  
taire de son  ou til et assoc iće  de son  patron.

Les prob lćm es góneraux du droit de p rop riete  se  
trouven t a insi p oses avec am pleur par le s  progres  
du travail lu i -m e m e ;  et l’on vo it ap p rocber le
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tem ps oil une rev is ion  generale de notre droit, 
vestige  d’un rćgim e socia l d isparu, se  fera apres  
con su ltation  des travailleurs organ ises. On verra  
alors que le s  lu ttes so c ia les  p rin cip a les n’ont nu l-  
lem en t lieu  en tre p atrons et o u v r ie r s ; m ais que la  
lu tte est p lu s ardente en tre p rod ucteurs agrico les  
et travailleu rs in d u str ie ls  qu’en tre le s  p atron s des  
uns et d es autres.

Enfin, ä tout le travail reorgan ise par des contrats  
nouveaux, il faudra sa d isc ip lin e . D6jä, dans la  
reform e tay lor ien n e  des u sin es, la d isc ip lin e  des 
ateliers a d ep ou ille  son  caractere  m ilita ire. II est 
rejou issan t que l ’ancien  reg lem en t d’atelier  dra- 
co n ien  ait d isparu  et qu’il suflise d’afficher la  lo i. 
Les con d ition s du travail sont ä c e  p oin t d eterm i- 
n ees qu’elles s’im p osen t des qu’e lles  son t con n u es. 
II n’y  a guere de c la sse  оиѵгіёге qu i ne com p ren n e  
la n ecess ite  de la d isc ip lin e  expćrim enta lem ent 
ёргоиѵёе. « Le travail com m ande » est un d icton  
o u v r ie r ; et ce  n’est pas seu lem en t la m arche des 
m ach in es, la duree norm ale d es operation s tay lo - 
r isees  qui rfegle le  ry th m e et l’a v a n c e : c ’est le  so u c i 
de satisfa ire aux engagem ents pris, aux com m an des  
accep tees , le  so u c i de la perfection , l ’h on n eu r enfin  
du m etier, qui n ’est pas ć te in t aux coeurs des tra
vailleurs. Mais il sera it bon  que le s  ch efs des sy n 
d icats et des coo p era tiv es v in ssen t exp oser , ä có tć  
des in gen ieu rs, cette  notion  qu’ils  on t de la d isc i
p lin e , fa ite de leu r  lib re  accep tation  d’u n e autoritć  
qui les a ssociera it ä la gestion .
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IV. L ełtres. — Au p rem ier  ab ord , le  ró le  des 
F acu ltes d es Lettres sem b lerait d evo ir  etre m in im e  
dans un Institut du T ravail. E lles y  peuven t en  
гёаШ ё seu les apporter I’ach evem ent. Car ce  qui 
im porte le  p lus ä l’in te llig en ce  d es faits sociaux , 
c ’est leu r  histoire, et ce  qui im p orte ä la pratique  
soc ia le , c ’est un ideal.

Ea d ecrivan t com m ent a varie  1’habitat des 
hom m es, com m ent s’est d ifferencie  le  travail h u - 
m ain, en s ’adaptant ä la nature du so l dont il 
d epend  parce qu’il en exp lo ite  les ressou rces, cet 
en seign em en t d es lettres est tou t pr£s ae  la  g e o 
graphic ph ysiq u e. Mais il la com p lete  par la geo 
graphic hu m ain e et econ om iq u e et par l’h isto ire  
du travail. Si la va leu r in d u str ie lle  des races hu- 
m ain es est in ega le , ce la  ne tient pas seu lem en t ä 
des d ifferences p h ysio log iq u es, m ais ä des d iffe
ren ces de c iv ilisa tio n . Un m oujick  russe devenu  
ouvrier  d’u s in esera  toujours trop р ауё, parce  qu’il 
n ’a ni le s  doigts, ni le  cerveau , ni le  savo ir  qui 
assurent le  ren d em en t de l’ou vrier  eu rop een  o c c i
dental.

On peut dem ontrer com m en t sont nes les diffe- 
ren ts ty p es de m aison s, rurales et u rb a in es; les  
difi'erents typ es d ’a teliers . La n aissan ce d es v ille s , 
foyers de la  c iv ilisa tio n  su p erieu re , est le  fait socia l 
le  p lus grave : il s’exp liq u e par des ra ison s m u lti
p les. La d en site  fu neste de la p op u lation  urbaine  
d’aujourd’hui ne se  sera it pas produite san s la 
n ecess ite  secu la ire  d’abriter dans des en ce in tes
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fortifićes toute une p op u lation  qui s ’y refugia it 
pendant de lon gu es p er iod es de guerre. La fon d a- 
tion des grandes m anufactures a en tra ine en su ite  
le  fo ison n em en t de slum s h id eu x  qui on t gangrene  
des p ro v in ces en tieres. La resp on sab ilite  du m ili-  
tarism e passe et de l’in d u stria lism e d h ier  dans 
l’in sa lubrite  d e nos grandes v ille s  est un des faits  
le s  p lu s accusateurs qui ob ligen t ä fonder la  paix  
durable, ä surveiller  la propriete  fon ciere  et ä 
ren ou veler  le  droit in d u str ie l. Le m oyen  age a 
connu  des v ille s  sa lu bres, p le in es de jard ins. (*> II 
a fallu l ’horreu r des guerres m od ern es d ep u is le  
x v ie s iec le , e t la  scand aleuse ind ifferen ce  de nos  
ingen ieu rs d ep u is le x v i i f , pour exp liq u er les  
quartiers lep reu x  qui d esh on oren t tou tes le s  gran
des v ille s  d e l ’E urope. C’est ce  que nos ouvriers  
ont le  dro it de savo ir .

L’h isto ire  des lu ttes de c lasses depu is l ’antiqu ite  
est un des su jets ou il faudra ap porter les lu m ieres  
de la  sc ien ce  la  p lus recen te . N os ouvriers v iven t  
sur d e h a in eu ses gen era lisa tion s qu’ils  on t p u isees  
dans l ’h isto ire  so c ia le  d’A ngleterre in terp retee  par 
Karl Marx. Cet ex p o se , m erito ire p our le  tem p s, 
a b eso in  de retou ch es. II faut qu’une e lite  de  
nos ou vriers sach e  com m eńt a vecu  la  grande p ro- 
priete  assyr ien n e  ou egyp tien n e, le  cap ita lism e

(1) Je citerai ä titre d’echantillon les travaux de Ratzel, de 
Patrick Geddes, et une im mense collection de monographies 
urbaines.
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rom ain  ou grec, com m ent est ne le  grand com m erce  
florentin , ven itien , h o llan d a is , anglais. Q uelques 
m on ograp h ies de grandes m aisons de banque, de 
grandes com p agn ies co lo n ia le s  ou de navigation , 
de grandes in dustries, illu streron t l ’h isto ire  dram a- 
tique de la form ation  des c lasses d irigeantes. Cette 
h is to ire  est in stru ctive  pour le s  ouvriers, parce  
que, leu r  d evo ilan t les causes qui ont fait naitre les  
grandes en trep rises cap ita listes, e ile  le s  d ścou ra -  
gerait d e d iriger leurs attaques m on oton es au p oin t  
ou ils  les porten t et qui nte son t pas le s  p lus vu ln e
rables. L’h isto ire  des rćgim es p o litiq u es, des in s t i
tu tions et d es croyan ces a une resp on sab ilitć  p lus 
grande qu’ils  ne pensen t. Ce sont ces faits generaux  
des reg im es q u ’il faut prósenter. La dem ocratie  
dissout d’e lles-m em es les c la sses socia les, com m e  
eile  aurait em peche les in ega lites so c ia les  de s’dta- 
blir, si e lle  avait toujours su rveille  avec v ig ilan ce  
et in tegrite  ses  d estin óes quand e ile  en a ćtć  m ai- 
tresse.

A l’h isto ire  en tiere des faits sociau x , il sera urgent 
d’ajouter l ’h is to ire  des idćals, des con cep tion s re li-  
gieu ses et m orales, des grandes id ćes  de rć.forme, 
qui son t nóes de la misfere en tous les tem ps. La 
d isc ip lin e  vra ie  des so c ie tes  n ’est jam ais assurće  
par le  com m andem en t, m ais par les croyan ces qui 
fond ent Tautoritć m em e, e t le  droit qu’e lle  s’arroge.
II reste ä degager toute une p ćdagogie  soc ia le  du  
m ouvem en t d’id ees con fus qui a su iv i l ’ecrou lem en t 
de l’ancien  regim e en 1789. C ar,ä la v e ille  de fonder
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la  R 6publique soc ia le , nou s ne d isp oson s pas en core  
de 1’ćd u cation  qui, dans le travailleur, form era le  
citoyen  et, dans le  trava illeu r-c itoyen , retablira  
1’in tegritć  de l ’hom m e.

L’en seign em en t d es b elles-lettres et des arts est  
ind isp en sab le  ä cette  cu lture in tegrale. Les hum a- 
nitćs, qu’il faudra in trodu ire ju sq u e  dans l’ensei- 
gnem ent p rofession n el, d o iven t accom p agn er le  
travailleur toute sa v ie . I l y  trouvera une sou rce  de  
jo ie  et de force. La littćrature n’est pas un luxe. 
Un beau poem e est une lumifere et une con so la tion . 
De m em e que la  c iv ilisa tion  m aterie lle  vu lgarise et 
perm et ä d’h u m bles bou rgeois des vetem en ts et un  
confort qui, au m oyen  äge, eta ien t reserves ä des  
aristocrates, le  p la isir  des p lus hau tes creation s  
d’art do it d escendre des elites ä la  fou le . D es com e-  
d iens on t sou ven t rem arque qu’un beau dram e  
c la ssiq u e est a ccu e illi parm i les travailleurs par  
une p lus n a ive  et p lus jeu n e  em otion  et par un bon  
sens m oin s d śform e que parm i les snobs et dans le s  
cen a cle s  d e littćrateurs. C’est p itić  de vo ir  de quels  
acteurs, d e q u elles m iserab les litteratures, de quelle  
triste m u siq ue se  con ten ten t le s  « so irees fam i- 
lia les » de nos ouvriers. Un en seign em en t su iv i 
ćp urerait leur goüt et les m ettrait en m estire  
d’apporter eux-m öm es ä ces sean ces rćcrća tives  
une co llab oration  d’am ateurs m ieu x  ec la irćs.

II faut se  garder d’offrir aux ouvriers seu lem en t 
la d escrip tion  littera ire de leurs m iseres et de leurs  
lu ttes, Germ inal, de Zola, ou en core  le s  rom ans
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rustiqu es d’E m ile Guillaum in ou de P ou villon , de 
C harles-Louis P h ilip p e. Ces oeuvres on t une haute  
valeur, so it d’exp ression , so it d’heroi'sm e. II ne faut 
pas en  faire une « littćrature de c lasse  », u ne arm e  
raise au serv ice  d ’un idćal socia l. La m ission  de 
l ’art est d’alfranchir. A ucune beaute n’est d id ac-  
tiq ue. Le jo u r  ou il y  aurait une dram aturgie radi- 
ca le-socia liste , et ou l’on  d ćcern erait aux p oetes un 
b revet de c iv ism e syn d ica l, on aurait fait com m e  
l’E glise, quand e ile  publie des livres avec  d es  
recom m an dations d ’arch eveques. II faut ä la  recrea
tion  d e nos ouvriers le s  p lus b elles oeuvres de tous  
le s  tem ps. Je n’ai vu represen ter qu’une fo is le  
P rom ethee  d’E sch y le , m ais c ’est devant des ouvriers, 
que j ’ai vus etre in ts d’une em otion  silen c ieu se ,  
parce qu’il leu r  sem b la it vo ir  la F orce et la V io 
len ce  c lou er sur le  rocher tou t le  lab eu r in ven tif  
de l'hom m e.

II e s tv r a i que les arts p lastiq ues trouveront dans 
les ou vriers un public m ieux prepare. Ils a im ent 
les b elles form es issu es du travail des m ains. La 
facu ltć d’id ća liser  est une des fon ction s naturelles  
de l’hom m e. C ependant les creation s de la  p ein ture, 
de la  scu lp tu re, de l’arch itectu re, qui sont du tra
vail m anuel id ea lise , s’ouvrent p lus im m ediatem en t 
ä la Sym pathie et -ä l ’in te lligen ce  des ouvriers.

G ardons-nous, la  en core , d’offrir ä nos travail- 
leu rs un art « d id actiq u e ». II y  a des m aintenant 
une p ein ture syn d ica liste  et une scu lp ture m arxiste, 
dont tout le  ta lent resid e dans le  ch o ix  des sujets
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«  lu tte  de c lasse  ». Rien n’eta it attristant com m e de  
v o ir  Jaurćs, au Salon , s’arreter avec  com p la isan ce  
-devant des tab leau x  en fu m es rep resen tant d es  
p u its  de m ine et leu rs crass iers, ou  d es corteges  
vocifćran ts de grćv istes, lu i que, dans I’in tim ite, 
n ou s avons entend u  com m en ter avec une e loq u en ce  
s i vraie P h id ias ou V elasquez. Un art ć lćm en ta ire , 
sans doute, a le  d ro it de ch erch er  ses  effets dans 
la  pure v ir tu o site  d escrip tive . Un art ten d ancieux  
peut, dans l ’action  pathötique, sou ligner la s ign ifi
cation  de com bat; et, ä ce  com p te, la d escrip tion  de  
la  v ie  so c ia le  p resen te est Ićgitim e, com m e au ssi la  
littćrature ä th ese . L’in d u str ie  m od ern e p eu t offrir 
a  un C onstantin  M eunier q u elq u es m ales et b e lles  
silh o u ettes  d e travailleurs. Mais dćjó nos m u railles  
s e  cou vren t de h au ts-re liefs fourm illan t de forge- 
ron s sy n d iq u ćs. II n e faudrait pas q ue l ’op in ion  
ou vriere  d ev o y ee  et que l ’ardeur p o litiq u e d e nos  
m u n icip a lites a jou tassen t trop de bou rgeron s aux  
red in go tes scu lp tees q u i p eu p len t n os jard in s  
p u blics.

La ver ita b le  g lorification  du travail est dans la 
perfection  d e l’art qui en nait. C’est une jo ie  de  
v is iter  le  ch ateau  de V ersa illes avec  un eb en iste  du  
faubourg S aint-A ntoine, q u is ’arrete avec  vćn ćration  
d evan t un e p orte scu lp tće , non seu lem en t parce  
qu’il l’eva lu e ä 150.000 francs, m ais parce qu’il est 
ćm u de v o ir  le  lab eu r h on n ete  de ses cam arades  
d ’autrefois su rv ivre  aux s ie c le s  par la b eau lć  des 
fo rm es .

7



On peut d on e in sp irer  ä nos ou vriers une fierte  
lćg itim e, en leu r  apprenant qu e les p lus parfaites  
civ ilisa tio n s on t ćtć  crććes  par des travailleurs  
m a n u e ls ; que le s  statuaires grecs ćta ien t estim ćs ä 
l’ćgal des m anouvriers, et que les p lus b e lles  oeuvres 
que l’arch itecture eu rop ćen n e ait produ ites, aprćs  
l’antiquitö, le s  ca thedrales franęaises, ont ćtć  bäties  
par d es corp oration s de sim p les m aęons. Ces oeu
vres, il con v ien d ra  de le s  an alyser, non seu lem en t  
dans des con feren ces, m ais avec  des arch itectes  
pour gu ides, sur le s  chantiers ou verts pour leu r  
restau ration . L’h isto ire  de l’art elle-m em e y gagnera, 
dont le s  m eilleu rs sp ćc ia listes  ne son t pas ceu x  qui 
ex ce llen t ä la  d escrip tion  littćra ire, m ais ceu x , a ise- 
m ent recon n aissab les , qui ne cra ignent pas d ’aller  
su ivre le  travail au chantier et ju sq u e sur les ćch a-  
faudages.

Si T hum anitć d e dem ain prend dans tou tes ses  
c la sses so c ia les  l ’hab itude d e s’entourer de form es 
b e lle s , il n’est pas dćfendu de p en ser  qu’elle  
retrouvera qu elques-unes des qu a litćs artistes des 
grands peu p les-gćn ies , ceux d e la Gróce antique ou 
de l’Ita lie d e la R enaissance. L ibre et heu reu se , 
cu ltivee  et nob le , e ile  songera ä d even ir  m usclće  
aussi d e corps, com m e les heros de M ichel-A nge, 
qu’on leu r aura m o n tr e se tä  recon q u erir  la  robuste  
grace dont est fa ite la sed u ction  des jeu n es  fem m es 
de R aphael. A insi, par un en seign em en t de l’art, 
p op u la ire, m ais non abaisse, et ree llem en t in ten 
s ify  par la p reoccu p ation  du m etier, se  ferm era
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le  cy c le  ou vert par l ’en seign em en t de I’hygifene 
socia le , (i)

(1) C’est a contre-coeur que j’ai om is de faire ici une place ä 
l ’enseignement m usical. La magnifique Renaissance m usicale 
qui a marque la Troisi£me Republique et qui a commencć par 
un relevement de la culture m usicale dans toutes les classes, 
n’a presque pas eu de repercussion dans l’enseignement de nos 
Facultes des Lettres. Les Universites de Paris et de Strasbourg ont 
seules des chaires regulieres de musicologie. Partout ailleurs on  
compte sur les Conservatoires, dont plusieurs ä vrai dire se 
chargent a merveille de leur täche. Nos ouvriers sont tres friands 
de musique. Dans leurs fetes familiales, on leur en fait entendre 
de tres m auvaise. Rien ne serait plus facile que de relever leur 
goüt par une formation m eilleure de leurs orpheons et de leurs 
societes de musique vocale. L’Allemagne, l’ltalie, l ’Angleterre 
meme et la Belgique nous distancent, alors que peut-etre le don 
musical des Franęais, qui s’est revele si inventif dans la crea
tion artiste, n’est pas moindre dans la virtuosite de l ’execution. 
Mais ce don veut £tre cultivć. Cette culture devrait etre dirigće 
de haut par notre enseignement. Nos ćcoles normales primaires 
ne sont pas, ä beaucoup pres, au niveau de celles d’Allemagne. 
L’Alsace pourrait ici, pour une fois, servir de modele. II y a la 
pour nos ouvriers des sources de joie infinies qui ne demandent 
qu’a jaillir*



V

La Clientele des Instituts du Travail 

et la sanction de leurs etudes

Je vou d ra is avoir d onnć F im pression  que nous 
n’ex igeon s, pour l ’en se ign em en t superieu r ou vrier, 
rien  qui n’ex iste  dejä. J’aim erais ä en cou rir  le bläm e  
de n’avoir pas en on ce  une id će  n eu ve. On ne m e 
rep roch era it pas a lors d’etre un u top istę . Si tou t ce  
que n ou s rćclam ons p ou r le p eu p le  ex iste  dejä, dans 
des rća lisa tion s ćc la tan tes p arfo is, m ais ćp arses, on  
ne m ’objectera p lus l’im p ossib ilite  des Instituts du  
T ravail.

L’en seign em en t supórieur ouvrier est d on n e, ä 
P aris, dans u n e eco le  excellen te , leg itim em ent appe- 
lee  la « Sorb onn e pop u la ire  » : le  C onservatoire  
des Arts et M ćtiers. La V ille de P aris se  p rop ose  en 
outre d e creer ä l’an cien  h o te l Su lly , en p le in  fau
bourg Saint-A ntoine, un Institut, m uni de co llec tio n s  
tech n o log iq u es, de sa lles de travail, o il les ouvriers  
des m ćtiers acclim atćs dans le  quartier tro u v e-  
ra ien t des m od eles, des d essins, des livres, et ć c o u -
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tera ien t un enseign em en t sur les d ern iers progrćs  
de leu r art m anuel. N otre Ё соіе de legislation  p r o 
fe s s io n e lle ,  su b ven tion n će par l’E tat, et largem ent 
dotee d e bourses, d on ne un en seign em en t sp ecia l, 
lh ćo r iq u e  et p ra tiq u e , aux jeu n es  gens qui se  
preparent « ä entrer d ans les serv ices su p erieu rs  
de n os gran des ad m in istration s com m erc ia le s , 
in d u str ie lles et financiferes, ou ä pratiquer une  
des p rofession s pour lesq u e lle s  son t req u ises  des  
con n a issan ces ju r id iq u es p ratiques » (co m p a g n ies  
de ch em in s de fer, de n avigation , de tram w ays, 
assurances, banq ues, etc.). U ne trfes rem arquable  
Ecole des travau x  publics, fon d ee, ä A rcueil, par  
M. E yro lles ; u ne E cole libre du genie c iv il,  qui 
ex iste  d ans le  XVIIе arrondissem ent, ä P a r is ; une  
Ecole speciale d ’arch itecture, in stru isen t, m em e par  
corresp on d an ce, m ais surtout exercen t sur le  ter
rain , par d es travaux rćels, u ne fou le  de jeu n es  
gen s d’orig in e  souvent m odeste , et dont ces  ćco les  
font des in gćn ieu rs, d es en trep ren eu rs, des co n d u c-  
teurs de travaux rom pus ä la pratique, m ais d’un  
so lid e  savoir.

U ne E cole superieure d ’agricu lture coloniale, an -  
пехёе au Jardin co lon ia l, d istribue un en se ig n e 
m ent app roprie  ä d e jeu n es agronom es, dejä m unis  
de d ip lóm es ć levćs, m ais qui pen sen t ap prendre la  
sc ien ce  n ou velle  de la gestion  de n os d om ain es  
co lon iau x. U ne E cole superieure de perfectionnem ent 
in du strie l, n ee  de l ’in itia tive d es ch efs d’in du strie  
eux-m em es, recu e ille , au sortir  des p lus grandes
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eco le s  tech n iq u es, tou te  une jeu n esse  dejä tres cu l- 
t ivee , afin de ren o u v eler  par l’etude des sc ien ces  
appliqudes toute la pratique in d u str ie lle , et d’en -  
rac in er  tou tes les con n a issan ces theoriq u es de nos  
in gen ieu rs, m oyen s et su p ćrieu rs, d ans une con s-  
tante ex p er ien ce , non de lab orato ire, m ais d e m anu
facture.

L’hygifene n’est pas ou b liee . La F acu ltć  de m ede- 
c in e  form e des m ed ecin s sco la ires , des d irecteurs  
de bureaux d’h yg ien e, des m ćd ecin s de d ispensaires. 
E lle a organ ise, ä P aris, un en seign em en t de P h y sio 
lo g ie  ap p liq u ee k 1’ćdu cation  p h ysiq u e et ä l ’h yg ien e  
in d u str ie lle . E lle  elargira tou s ces en seignem ents  
dans sa n ou velle  F ondation Lannelongue. U ne E cole  
de surin tendantes prepare des fem m es ä su rveiller , 
ä d iriger, k creer  des organ isa tion s so c ia les  de nos  
u sin es, de faęon  k assurer le  b ien-etre m atćriel et 
la  p reservation  m orale des fem m es et des enfants 
de la  c lasse  lab orieuse.

L’en seign em en t d e l’art lu i-m em e a son ge aux  
m anou vriers.

L’E cole de sculpture et d ’arch itecture сот рагёе, 
a ttach će au M usee du T rocadero , fait e tud ier par 
des p raticien s et pour des pratic ien s le  m ćtier, les  
m ateriaux, les tours d e m ain, l ’ou tillage et, enfin, 
le s  sty les u sitćs dans la b ätisse et dans la p lastique  
de tous les ages, m ais surtout aux ep oq u es dont 
nous avons k con server  et k restaurer les m on u 
m ents. E lle ch erch a it, depu is de Baudot, k dćgager  
des con d ition s fa ites au m etier par les m atóriaux
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nouveaux (fer, c im en t а г т ё ,  etc .), et d es m ach in es  
n ou velles qu i les m ettent en oeuvre, le s  lin ćam en ts  
d ’un sty le  n ouveau  qu’elle  en seign e aux m aitres  
m aęons, aux en trepren eu rs ou aux artistes de son  
aud ito ire.

U ne Ecole des H autes E tudes urbaines en seign e k 
un pu b lic , ä la  fo is  d ’dlite et trfes p op u la ire , tous  
le s  secrets du so l et du so u s-so l de n os v ille s , de  
leur a lign em ent arch itectural, de leu r  leg isla tion  
com m unale.

L’E cole du L ouvre  ne form e p lu s seu lem en t de  
savants m u seograp h es. E lle  ouvre ä notre n ou velle  
artisanerie d ’art l ’in te lligen ce  des tresors a ccu 
m ules dans n otre grand M usee national. Et sans 
cesser  son  v igou reu x  enseignem ent h istoriq u e, e lle  
en seign e les p roced es des arts ap p liq u es k l’in d u s-  
trie, l’art d es grands dćcorateurs et la  pratique  
des grands a rch itectes du passć.

Que pourrait-on  im aginer pour P aris, que P aris  
n’ait dejä in v en te , essayć  ou fait abou tir?  Et quel 
p resen t offrir k P aris, qu i ne so it ren du  in u tile  
par tou t ce  qu’il en fante d’in itia tives  in gćn ieu ses, 
gen ćreu ses et constam m en t renou velćes?  P ourtant, 
s’est-on dem ande pou rquoi si peu  d’ou vriers , m em e  
k P aris, d ev ien n en t in gen ieu rs ou arch itectes d ip lö -  
m es et pou rq uoi, en d ep it d e la  lo i M illerand qui 
leur ou vre l’in sp ection  du travail, si peu  d’ouvriers  
son t en m esure de p asser  le s  con cou rs d ’adm ission  
k l’in sp ectorat ? C’est que tou tes c e s  eco le s , m agni- 
fiques ou m od estes, com p orten t d es frais d’ótudes
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trop  lourds. Leur en seign em en t o ccu p e  le s  heures- 
de la jou rn ee  et non du soir. CO C om m ent un ouvrier*  
un ap prenti, perdrait-il son sa la ire , ou p relevera it-il 
sur son  sala ire cette  coü teu se  sco lar itć?  com m en t  
l’ouvrier  n e p en sera it-il pas que ce  son t lä e n c o r e  
des eco le s  b ou rgeo ises ?

P uis, dans cette  r ich esse  p aris ien n e, qu e de co n 
fu sion i D ans cette  surab ond ance touffue, ä có te  des- 
d ou b les em p lo is, que de lacu n es I S’il en  coü te  trop  
eher d e su ivre  ces  eco le s  p ro fession n elles , don t le s  
dip lóm es son t estim ćs des in d u str ie ls , des com m er-  
ęants ou des ad m in istra tion s p u b liq u es, n’y  a -t-il 
pas trop d’ćco le s  qui ne con tró len t pas leur e n se i
gnem ent par des exam ens serres?  N otre C onser
vato ire  d es Arts et M ćtiers, u n iq u e au m onde»  
n’assure pas ä ses  ć lćv e s un p lacem en t de c h o ix  
et une a scen sion  certa in e  dans leu r  p rofession . Ił 
m un it d ’une su b stan tie lle  in stru ction  d es h om m es  
qui von t ä d’autres con cou rs, ä ceu x  des ad m in is
tra tion s p u b liques, dem ander leu r  gagne-pain . S e s  
« certificate d’assid u itć  » sont une bagu e au d o ig t, 
non une arm e.

II suffit de v o ir  les en seign em en ts tech n o lo g iq u es  
du C onservatoire des Arts et M ćtiers regorger d ’un 
aud ito ire ser ieu x  et can d id e, le  so ir , pour s’assu rer  
qu’il y  a dans la c la sse  ou vriere un beso in  r e e l  
d’instruction  su p ćrieure. On accourt d es p lus lo in -

(1) Le Conservatoire des Arts et Metiers a seul place ses cours. 
aux heures du soir, et seul il a des cours gratuits.
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ta ins faubourgs. Mais q u e d ev ien n en t pendant ce  
tem ps le s  m asses p rofondes lo g ees ä B ellev ille , ä 
G renelle, ä  P antin , ä C ourbevoie, ä M ontrouge?  
C om m ent une agglom ćration  lab orieu se , qui avec  
la grande b an lieu e attein t quatre m illio n s d’äm es, 
se satisferait-elle du  seu l ć tab lissem en t de la  rue  
Saint-M artin? Le C onservatoire des Arts et M ćtiers, 
qui d evrait etre l’Institu t du T ravail d e P aris, co m 
m ent n’aurait-il pas ses su ccu rsa les dans tou s les  
faubourgs pop u leu x  qui font ä  la cap ita le  une ce in -  
ture d’u sin es et de c itć s  ou vrićres?

N otre C onservatoire d es Arts et M etiers n’est pas  
non p lus re lić  ä l’U n iversite  de P aris. II n’en est 
pas le  cen tre  v ivan t, ou  se  cro isen t et v ien n en t 
con verger  les en seign em en ts d e tou tes le s  F acu ltes. 
II ne le s  un ifie d on e pas. II est une ćco le  sp ecia le  
ju x tap osee  ä d’autres ćco le s  sp ec ia le s . II y  a des  
p rofesseu rs qu i cu m ulen t une ch a ire  au C onserva
to ire avec  leu r  ch a ire  de F acu lte. On n e vo it pas  
un con stan t et fecond  ćch an ge en tre  le s  F acu ltes  
et le  C onservato ire. On n’y va pas enseign er  par  
u ne delegation  tem poraire, d ont on rev iend rait 
en rich i d e tou t ce  qu’on  aurait pu apprendre par  
le  con tact ou  le  m ilieu  pop u la ire  et par la  fam i- 
liaritć  avec d es co llec tio n s  in d u str ie lles , d o n t la 
rich esse  est ä rend re ja lou x  tous le s  lab orato ires  

de F acu ltes.
On n’assiste  des lors ä aucune em igration  d’6tu- 

diants des F acu ltes sur le  C onservatoire. In verse-  
m ent, le s  professeu rs d e F acu lte  ne p eu ven t p as
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ргёіеѵег sur l ’aud ito ire p op u la ire du C onserva
to ire  d e quoi form er une e lite  ou vriere  qu’on  
d estin era it ä des situ ation s de chefs, aprós avoir  
expórim entć leu rs ap titudes. Cette grande m arche  
a scen s io n n e lle , qui d evrait dtre p ossib le , que le  
prochain  aven ir  ex ige, et par laq u elle  les m eil-  
leu res tćtes de la c la sse  ou vriere , une fo is m eu- 
b lees d e savoir , sera ien t p ortees ä leu r  rang reel, est 
d on e  en rayee, parce qu’une fausse sp ecia lisa tion , 
d es ja lo u sies  d e resso rt, un esp rit śtro item en t  
co rp ora tif e leven t ces  barriöres factices. On peut 
affirm er que le  jou r oü le  p eu p le  se  sera rendu  
com p te  que des aven u es lu i son t barrćes par la  
trad ition  hargneuse qui v e ille  au seu il de n os in s t i
tu tion s d’en seign em en t, il le s brisera d’une p ou ssee  
souverain e.

E ncore P aris p o ssć d e -t- il cette  eco le , le  C onser
vato ire, un peu ćtro it d ’esp ace  et de cadre, m ais 
ap p u ye sur un si adm irable m usee de m ach ines, de 
m od eles et d’ech an tillon s. N os gran des v ille s  in d u s
tr ie lles, com b ien  n e son t-e lles pas deshóritees?  Que 
p eu ven t op p oser  L yon , M arseille, L ille , R ouen, ä 
notre C onservatoire p arisien ?  P en d an t ce  tem ps, 
les cours p u b lics de p lus d’une d e nos U niversitös  
son t ob ligćs, pour so llic iter  l’a tten tion , d e faire appel 
aux p ro jection s en  cou leu rs, au c inćm atograp he, ä 
des sean ces m u sica les . P lus d ’une U n iversitć  p ro 
v in c ia le , au lieu  d e consacrer  ä n os c la sses b ou r
g eo ises  un en seign em en t peu  v ivace , ferait b ien  
d ’u tiliser  la force et l’in gen iositć  de ses  p rofesseurs
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au re liv em en t de la cu lture des travailleurs. Si la  
b ou rgeo isie  de nos p etites v ille s  d’U n iversite  deserte  
le s  sa lles  de cours, pourquoi le  p eu p le  ou vrier  ne  
prendrait-il pas la  p lace des b ou rgeo is qu i ne suffi- 
sen t pas ä le s  p eu p ler?  Et quel sym b ole  ce  serait 
de la гёѵоіи ііоп  pacifique et large, d e la  so c ia lisa 
tion  lćg itim e, qui assign e le s  parts d e la  r ich esse  
publiq ue au savo ir  com m un de ceu x  qu i le s  co n -  
quteren t par l’e ffo r t!

T ou te grande U n iversitć  devrait avoir en  p lein e  
agglom eration  p op u la ire  son  Institut du T ravail. 
Ou p lu tó t e ile  d evra it e tre  ce in tu rće  d e te ls  In sti
tu ts ;  en p lacer  un dans chaque faub ourg; l ’adapter  
aux b eso in s generau x de la v ille  et des m etiers qui 
la  nourrissent.

★
★ ★

Un tel Institut du T ravail ne fon ction n era it pas 
aujourd’hui com m e il fon ctionnera  dans cin quante  
ans. U ne generation  ne se sera pas ёсо и іёе  sans que  
notre p opulation  оиѵгіёге a it reęu  dans les eco le s  
tech n iq u es rćgen erees une in stru ction  qui en m ettra  
l’e lite  de pair avec  le s  m eilleu rs ёіёѵев d es ly cće s  
et la m ettra en  m esure de franch ir le  seu il d e nos 
grandes eco les . A ujourd’hui, il faut accom p lir  une  
b eso g n e  ćlćm en ta ire  urgente, qu i гёраге les m al
form ations de l’insuffisante in stru ction  prim aire et 
de l’insuffisant ap p ren lissage.

A des effectifs nom breux d’ouvriers, l’a te lier  sert
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aujourd ’h u i de ly cće . Sur le  tard , et d evant la 
revo lu tion  in d u str ie lle  co n tin u će , devant la reform e  
tay lor ien n e  d es u sin es qu i gagne d e p roch e en 
p roch e, devant les ob liga tion s p lus serrees de la 
n ou velle  v ie  syn d ica le  et c iv iq u e, ils  ont beso in  d’un 
com p lem en t rap id e et su b stantiel d’in stru ction . Lä 
e st la täche d e l’Institut du T ravail d e dem ain . II 
d escendra  au n iveau  ou il trou ve les ouvriers les  
plus q ualifies, et le s  ć lćvera . II aura ä l’aven ir  m oins  
ä d escen d re et ä s’ć lev er  p lus haut.

Le prem ier so in  de nos Instituts du T ravail sera  
p rob ab lem ent de form er les futurs m aitres de notre  
en se ign em en t tech n iq u e. Les C onnaisseurs savent 
le s  defauts des a te liers qui fon ction n en t dans nos  
eco le s  p rim aires su p ćrieu res. II se  peut que 1’en- 
se ign em en t d onnę dans ces  eco le s  so it la  ce llu le  
regćn ćratr ice  d e tou t 1’enseign em en t secon d a ire  en 
F rance, reserve  fa ite de la p la ce  qu’il faut garder 
au x  h u m anites a n cien n es et m od ern es. Mais l ’ap- 
p ren tissage qui se  fait dans les a teliers de ces  eco le s  
gäch e, par sa len teu r  et son im p erfection , le tem ps 
d es ć leves. T rois m ois passes dans une b on n e u sine  
ä P aris app renn en t p lus ä un apprenti m ecan ic ien  
que quatre ans d’en seign em en t tech n iq u e  dans nos 
ćco le s  prim aires su p ćrieu res.

II y  a lä d e graves v ices  de m eth od es qui do iven t 
ten ir , non seu lem en t ä l ’in d o len te  d isc ip lin e  des 
ć lćv es, m ais ä l’insuffisante form ation  d es m aitres. 
L’U n iversitć  du T ravail de C h arlero i, au trefo is  
dirigće  par M. Om er B uyse, a an nexe ä la m agni-
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flque sćr ie  de ses  en seign em en ts p rofession n els pour  
ou vriers des cours n orm aux  p our la form ation  d es  
p rofesseurs d’en se ign em en t tech n iq u e. Cet exem p le  
m erite  d ’etre su iv i.

II est n ecessa ire  que ces  professeu rs tech n iq u es  
so ien t d ’an cien s ou vriers, des em p loyćs d’in d u str ie  
et de com m erce, sortis d es rangs, et qu i a ien t p ein ć  
ä  l’a te lier  ou derriere  le  com ptoir . E ux seu ls co n -  
n aissen t le  langage, l’in te lligen ce  et le  c a r a c tćred es  
ouvriers. Ils savent im aginer le s  ex p ćr ien ces et le s  
dem on strations qu i frappent leu r  esprit. Mais il est 
n ecessa ire , p ou r le s  degager de la  rou tin e , et, p our  
qu ’ils  p u issen t en seign er  le  travail avec la  p r e c i
sion  d elica te  ex ig ee  par la m ecan iq u e m od erne, 
qu ’ils  a ien t d e sćr ieu ses con n a issan ces de m ath e-  
m atiques et de p h ysiq u e gćnćrale .

Enfin tou s le s  h om m es qui on t ä com m and er, ä 
e lever , ä con tró ler  des ouvriers e t  des ou vrićres, 
adultes ou  d ans l ’ad o lescen ce , d evra ien t avoir  reęu  
d’abord une in itia tion  authentiqu e aux co n d itio n s  
d e la v ie  p h ysiq u e  et m orale d es travailleurs.

Q uand tou tes les grandes ad m in istrations on t 
leu rs ćco le s , quand la G uerre, la  M arine, le s  P onts  
et C haussees, le s  M ines, le s  P ostes et T elegraphes  
ont les leurs, ou  le  M inistere du T ravail a-t-il les  
sien n es ? oü form e-t-il ses  in sp ecteu rs du travail et 
le s  fon ction n a ires du serv ice  cro issan t et in fin im en t 
ram ifie des assu ran ces socia les?  II y  faut d es cad res  
sans nom bre. En A llem agne, 200.000 ou vriers, sans  
quitter leur atelier , travaillen t ä leu rs h eu res de
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lo is ir  pour le  serv ice  des assurances-m alad ie ou  
d es assu ran ces-in va lid ite  et v ie ille sse . L es serv ices  
m unicipaux en  sont grandem ent a llć g śs , com m e  
budget et com m e p erson nel.

Et oü  d on e form ons-nous nos in gćn ieu rs d ’h y -  
gićne, a lors que pas une d e nos v ille s  d’eau, pas  
un bain de m er, pas une de n os sta tion s c lim ate- 
r iques frćq u en tees par la c lien te le  ex igean te des 
pays ćtrangers n e se  sou tien d ra it une saison  sans 
etre m ise en ćtat de propretć et de d efen se pro- 
p h ylactiq u e par tout un ćtat-m ajor de ces  inge- 
nieurs.W  Or les garanties que nou s accord on s ä la 
c lien te le  de n os v ille s  de lu xe, le s  refuserons-nous 
aux m asses ou vrieres qui peu p len t nos u sines, nos 
m agasins, nos en trep ö ts?  (2)

Un Institut du T ravail, p ou r recru ter sa c lie n 
te le , aurait ä se  m ettre en re la tion s a vec  le s  sy n d i
cate ou vriers et agrico les, le s  syn d icate patronaux, 
le s  C ham bres d e M ćtiers, le s  C ham bres de C om 
m erce, les m u n icip a litćs , les principau x serv ices  
p u b lics. Leur appel stim ulerait Г affluence des

(1) La clientele anglaise les a imposes a Nice et a Cannes. Pas 
une villa ne trouve preneur sans la garantie prealable d’un inge- 
nieur d’hygiene, mais ces praticiens se sont formes eux-meines 
et sont, pour la plupart, denućs de connaissances medicales 
approfondies.

(2) On voit cependant, depuis les severites nouvelles de la loi 
d’assurance contre les accidents, que les grandes usines nouvel- 
lement fondees attachent ä leurs services techniques un medecin  
et un laboratoire m edical. Tous ces medecins devraient avoir 
passe par l’Institut du Travail.
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etud iants, leu rs reprćsen tants siegera ien t dans le  
C onseil de p erfection n em en t de ces  Instituts. Iis 
con tribueraien t ä dćsign er  les p ratic ien s, ouvriers, 
ingen ieurs ou ch efs tech n iq u es, que l’on ch argerait 
d’un enseign em en t de com p te  ä dem i avec  les u n i-  
versita ires.

On arriverait v ite  ä etab lir  deux fflieres d ’ćtu d es  
aboutissant ch acu n e ä des d ip lóm es gradues : 1° des  
etudes p ratiq u es; 2° d es etudes th ćoriq u es.

1« D es etu d es pratiqu es, d’abord elem en ta ires, 
com p letera ien t la form ation , pour autant qu’elle  
serait retardata ire, d es futurs chefs d’atelier. E lle  
leu r  don nerait la preparation  req u ise  d’abord par  
la  reform e tay lorien n e, p u is par les n ou velles  co n 
cep tion s de droit et d e la  d isc ip lin e  оиѵ гіёге que  
va creer, ä n’en pas douter, un syn d ica lism e regć-  
пёгё.

T ous le s  futurs ch efs de bureau et ch efs d ’exp io i-  
tation  de nos grandes ad m in istra tion s ćcon om i-  
q u es , de nos m u n ic ip a lites , n os in sp ecteu rs du 
travail, nos m ed ec in s com m unaux, recevra ien t u ti- 
Iem ent u ne in itia tion  du т ё т е  genre. P eu  im p orte  
que les exäm ens qu’ils  su b iront so ien t san ction n es  
par des certificats de F acu lte  ou par le  rćsu ltat de  
concou rs qu’ils  affronteront ä P aris. C’est lä une  
etude de deta il que m ettront au p o in t les serv ices  
com peten ts. La sp ec ia lisa tion  des candidate pourra  
etre m ed ica le , tech n o log iq u e, ju rid iq u e ou h istor i-  
que et artistique. P our qu elques-uns, la preparation  
cum ulerait tou tes ces tech n iq ues. L es etu d es in te -



grales de l’Institut ab outiraient ä un d ip löm e d ’In
genieur du trava il.

2° Mais des etu d es de sc ien ces pures, un appren- 
tissage d es en q u etes  d’in form ation  d ćsin tćressće , 
sera ien t d e m ise  dans un Institut un iversita ire . II 
est n ecessa ire  qu’il se  сгёе pour cela  un e licence 
d ’U niversite, ä varian tes m u ltip les, et com p osee  de 
certificate d ecern ćs par le s  d iverses F acu ltćs. Ce 
sera it une forte lic e n c e , et qu i preparerait de bons  
in sp ecteu rs du travail, qu’une lic en ce  oü seraient 
jo in te s  : 1° des ćtu d es d ’hygtene so c ia le , d’h ydro- 
lo g ie  et de to x ic o lo g ie ; 2° de sc ien ces  app liq uees  
aux m etiers ; 3° de leg isla tion  professiorinelle et 
s o c ia le ; 4U d ’h isto ire  soc ia le  ou de geograph ie eco -  
nom ique.

II appartien drait aux p ouvoirs p ub lics de sa larier  
d e te lles  etu d es par une co te  p refćren tie lle  dans 
certa in s con cou rs scien tifiq u es d’agrćgation  ou dans 
certa in s exam ens adm in istratifs (pou r le  C onseil 
d’Etat, les con su lats, etc.). D es d ip lóm es d ’etudes  
su p erieu res p ou rraien t etre accord es pour des  
travaux d ’en quete dejä orig inaux. Ils d onn eraien t 
le s  m öm es d roits que le s  autres d ip lóm es du m em e  
niveau d elivres dans le s  F acu ltes, en vu e de l’agrć- 
gation . Au som m et, un doctora l its sciences du trava il, 
oü  con vergera ien t des d isc ip lin es aujourd’hui d is- 
jo in te s  de toutes le s  F acu ltćs, affirm erait que la  
p rin c ip a le  sc ien ce  exp ćrim en ta le , ce lle  qui suppo- 
sera it la co n n a issa n ce  de tous le s  agents naturels, 
m ais aussi d e tou tes les energ ies de 1’esp rit, est la 
sc ien ce  du travail hum ain .
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Le jo u r  oü de n otre en seign em en t su p ćrieu r, 
rćorgan isć  ä l ’usage de la  d em ocratic , sortiron t le s  
prem ieres p rom otion s d ’in gćn ieu rs recru tes parm i 
des ou vriers qui n’auront jam ais qu itte l ’atelier , un  
grand ap a isem en t socia l aura lieu . C’en  sera fait du  
dogm e d e la lu tte  de c la sses, p u isq u ’il apparaitra  
que le s  c la sses ne sont pas separees.

Le jo u r  oü  des p raticiens-ouvriers siegeron t dans 
des ju ry s de F acu ltć  pour con tró ler  d es en q u etes  
m en ees p our l’etude et l ’am elioration  des co n d i
tion s du travail, un gros prejuge ou vrier  tom bera . 
Car un grand fait ćtern eł apparaitra ä tous le s  yeu x . 
C’est que la sc ien ce  est d’elle-m em e so c ia le  et que, 
ap partenant ä tous, et b ien fa isan te  ä tous, e ile  Sup
porte le  con trö le  de tous.

L’ou vrier  franęais est en retard sur le  paysan  
franęais d’une R evo lu tion . La v en te  des b ien s natio- 
naux, aprós 1789, a genćralisó  la p rop rićtć  rurale  
p arce lla ire . C’est pourquoi le  p aysan  veu t la  paix  
soc ia le . L’ou vrier, au contra ire, reve  d’une R ćvo-  
lu tion , parce  qu’il n’y  a pas eu  de 1789 in d u striel. 
La revo lu tion  in d u str ie lle , qui a rem pli le  x ix e s iec le , 
a fonde d es o lig a rch ies  fin an cieres n ou velles . Les 
n orm es du droit ouvrier  nouveau , d ifficiles ä defi- 
nir, son t p lus d iffic iles en core ä appliquer^ N ous  
p rop oson s la  р г е т іё г е  socia lisa tio n  p oss ib le , c e lle  
d u  savoir . II ne se  p eu t que le s  m etiers m anu els

8
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en n o b lis  par la  sc ien ce  ne gagnent en  force et en  
autoritć  so c ia le . 11 n’arrivera p lus aux ouvriers de 
l’aven ir  d’avoir  ä ren on cer  ä une p artie  de leu rs  
reves, p arce que leu rs cap acitćs au ront ć tć  trop  
d istan cees par leurs am bitions. L e sen tim en t pub lic  
accord era  une egale  con sid eration  ä tou tes les pro
fession s ex ercćes  avec  sc ien ce  et a vec  dignitó. II n’y 
aura p lu s de lu ttes d e c lasses, parce que la notion  
m em e de c la sse , hóritage d ou lou reux du p assć , ne 
repondra p lu s ä la rea lite  v ivan te  des tem ps que  
nou s sen ton s s’approcher.

D E U X I E M E  ESSAI

L a Renovation  

presente des Universites allemandes 

et des Universites franęaises

Conference faite  a l'ouverturc des Cours et Conferences, 

de la Faculte des Lettres de l’Vniversite de Paris, 

le 6 novembre 1919



M e s s i e u r s ,

N otre v ic to ire , qu i a ex ige  de p rod ig ieu x  m oyen s  
m atćriels, est avant tou t une v ic to ire  de l’esprit. 
Le p eu p le  a llem and, qu i se d isa it le  p eu p le  des  
pen seu rs, c’est par un id ća l supćrieur qu’il a ćtć  
va in cu . L es id śe s  qu i on t p reced e nos soldats, 
com m e des flam beaux de bronze e td ’or, projeta ien t  
un e si b ien fa isan te  flam m e et un ćc la t d e vćr ite  si 
m agnanim e que les nation s lib res du m onde, u n e ä  
une, n’on t pu s’em pßcher de les su ivre et se  sont 
jo in tes  ä nous dans un ardent cortege . D e tou tes  
le s  surp rises qui ont frappe le  p eu p le  a llem and, la  
plus d ou lou reu se , ę ’a ć tć  de v o ir  que les id ees les  
plus h au tes qu i p u issen t ё т о и ѵ о іг  le s  h om m es de  
notre tem ps et tirer d’eux le  sup rem e effort a ient 
pu dtre m ob ilisćes  con trę  l’A llem agne. (!)

Un d icton  am er com m en ce ä c ircu ler  en  pays  
allem and. Le m aitre d’ćco le  a llem and, v ictorieu x  ä 
Sadow a et ä Sedan, a d one ć te  battu de l’Yser aux  
V osges durant c inq  ans. Et par ce m aitre d’eco le , 
dont parle le  proverb e, on a toujours en tendu  non  
seu lem en t l ’in stitu teu r, sergent charge d’instru ire  
la  m asse du p eu p le , m ais tout le  reg im e sco la ire ,

(1) A n d re a s  W a l t h e r ,  professeur d’histoire ä  l ’Universite de 
Berlin. Neue Wege des deutschen Geistes, 1919.
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ju sq u ’aux c im es. La resp on sab ilite  des savants a lle- 
m ands a paru engagee gravem ent. Ils ava ien t su  
preparer d es nappes de gaz asphyxian ts. Leur p eup le  
s ’eton n a  qu’ils  n’eu ssen t pas ргёрагё des nappes 
d ’id ea ls, capab les d’engourd ir et d’ötouffer la  p en see  
ad verse. L’autoritć des U n iversites a llem an d es est ä 
ce  p o in t cen tra le , le  p eu p le  allem and est si habitue  
ä leu r  d ćlegu er le  so in  de p en ser  pou r lu i, qu’il 
retou rn e ä presen t con tre  e lle s  sa decep tion  et sa 
revo lte . II leu r  rep roch e de n’avoir pas ргёрагё de 
d irigean ts capab les d e d iscern er le s  m ob iles pro- 
fonds qui an im en t le s  autres p eu p les ; et de n ’avoir  
pas su  m ener cette  guerre des id ćes , qui se fait 
avec d es m eth od es qui leu r ech app aien t.

C royez que le s  U n iversites a llem an des, e lles  
au ssi, e lles  d’abord, songen t ä leu r  revanche. E lles 
com p ten t fa ire le s  rćform es n ecessa ires  dans leu r  
organ isation  et dans leu r  esp rit. « La reco n stru c
tion  de l ’A llem agne, a dit un recteu r em inent, sera  
d ’abord in te llec tu e lle . (D » On m’a dem ande, com m e  
ä un v ie il aviateu r, qui a sou ven t survo le  L’A lle- 
m agne, et q u elq u es rógions id óa les par-delä , de 
vou s d ire ce  qu’il observe. Je vous ap porte un bref 
com p te  rendu, com m e ce lu i de ces  interprótes  
d iv ision n a ires charges d’etab lir  au jou r le  jou r  
l’ordre de b ata ille  enn em i. B esogne m odeste,, m ais 
ä l ’h eure ou l ’on est im p op u la ire  par le  seu l fait

(1) E c k e r t .  Discours rcctoral prononce ä  Finauguration de la 
nouvelle Universite de Cologne, 12 juin 1919.
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d ’en seign er  le s  ch o ses  d’A llem agne, je  ne do is pas  
ou b lier  que ce  son t le s  in form ations d’un sim p le  
in terprćte d’allem and qui ont le s  p rem ićres fourni 
le s  elóm ents du g lorieu x  com m u n iq u e de sep -  
tem bre 1914: « L’en n em i, n ćg ligean t P aris, a ob liq u e  
d e Sen iis vers le  su d -est... » II m e faut v o u s d ire  
des aujourd’hui que dans les o ffensives sp ir itu e lles  
qu’il prepare, l ’en n em i d ’h ier n e « n ćgligera » ni 
P aris n i la  F r a n c e ; et qu’il est rćso lu  ä assurer  
dans le  m on de la m aitrise de ses  U n iversitćs, dont 
il n’a jam ais doute.

I

L’etud iant q u i fera dem ain  outre-R hin son  Ite r  
germ anicum , trouvera ün peu ch an gće la  carte  des  
cen tres in te llec tu e ls  qu’il lu i faudra frequenter. 
T rois U n iversitćs n ou velles, d es p lu s grandes, ont 
surgi en  p le in e  g u e r r e ; et p lu sieu rs des an cien n es  
se  son t e larg ies. F ran cfort-sur-le-M ein  s’est ou vert 
sans faste  en  octob re 1914. Le grand com m erce  de 
C ologne n’a pas cesse  d’a lim enter de ses d ons la  
grande U n iversite  inau gurće dans cette  v ille  en  
ju in  1919. H am bourg, par la fu sion  de tous ses  
Instituts, d e tou tes ses  co llec tio n s savantes, a cesse , 
un peu  grace ä nous, d ’hćsiter  s’il ne sera it pas un  
Institut c o lo n ia l: et il d ev ien t une U n iversity  m on s-  
tre. A B erlin , l ’U n iversitć  a llon ge, des deux co tes  
de sa cou r d’h onneur fleurie, deux som p tu eu ses  
a ile s  n ou velles , le  lo n g  de l ’aven u e des T illeu ls.
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II faut d ire 1’id ee  d irectr ice  de ces  agran d isse-  
m ents. Le curriculum  de 1’etudiant a llem and a to u -  
jou rs ete  lib rę ä son  debut, m ais il a toujours  
abouti ä un term e pratiq uem ent im pose. L’etud iant 
debute par u n e p etite  U n iversite  d’in itia tion  qu’il 
ch o isit, et il term in e par une U niversite d ’exam ens, 
qu’il ch o is it m oins. Un heu reu x  hasard  a p lace  
p resq u e tou tes les U niversites d ’initiation  dans un 
riant paysage, parm i des jard in s om bragćs et au 
m ilieu  d’un nom bre p rov id en tie l de brasseries. 
L’U niversite d ’exam ens est situee dans qu elq u e resi
d ence oü  fo ison n en t le s  m in istóres; et ces m in is-  
teres dćsign en t le s  ju rys, qui coop ten t le s  futurs 
fonction naires. M eme en F rance, ne rem arquons- 
nous pas que le s  annees ou n ous s iegeon s dans 
un ju ry  d’Etat, notre aud ito ire d ’̂ tudiants nous 
ad resse l’hom m age d’u ne assid u ite  p lus com p lete  
et que, ces an n ees-lä , on nous regarde com m e de 
plus im portants person n ages?  Ain'si en v a -t-il en 
A llem agne, et c ’est p ou rq u oi ce  sont d e rares ćtu- 
diants qui ach even t leu rs ćtu d es lo in  de l ’U n iver- 
sitć  qui les exam inera.

C ette d ifference de destin ation  dans le s  u n iver-  
s itee  cree  entre e lle s  un e grave d iv ision  du travail. 
A l ’U n iversite  d’in itia tion , qui reęo it en  m ajority  
d e jeu n es  etud iants, une v ie  d’id y lle  perm et de  
com p leter  len tem en t la cu ltu re generale . La peti- 
tesse  des v ille s  ne perm et pas un grand outillage  
et de vastes bibliothfeques. Les ćtud es n’y  p eu ven t  
pas etre p o u ssees ä l’extrem e sp ecia lisa tion .
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L’U n iversite  d’exam ens au con tra ire Iutte con tre  
la  difficu ltć de co n c ilier  la  la ch e  sc ien tifiq u e  avec  
la  täch e de form er des fon ction n aires. La tenacity  
des A llem ands rćussit parfois ä porter le  d oub le  
fardeau, ä ne pas su ccom b er sous le  p o id s des  
exam en s in nom brab les, ä ne pas com p rim er la  
sc ien ce  sou s le s  n ecess ite s  de la  form ation  p rofes- 
sio n n elle  des cand idats. T ou tes le s  U n iversitas  
p ru ssien n es souffrent cep en d an t de ce  fleau. Et si 
Berlin  y ćch ap p e, com m e M unich et L eipzig, c ’est 
parce qu’e lle s  suffisent ä tout, ä force  d etendu e. II 
n’en est pas m oin s vrai qu’il a fallu  in terca ler  entre  
l’U n iversitś d ’in itia tion , trop riante, e t l’U n iversite  
d’exam en s, trop  esc lave  du travail p rofession n el, 
de n ou velles U n iversites de travail sc ien tifiq u e, qui 
a ccu eillen t des ćtu d iants m ürs et en font des h om 
m es cu ltiv es et des savants. L es U n iversites recem - 
m ent fon d ees, F rancfort, C ologne, H am bourg, se  
prop osen t de d even ir et de rester de te lles U n iver
sitas d’etudes d esin teressees, de n’etre que ce la , de 
con cu rren cer  par leur pu issan ce les p etites u n iver
sites trop m al o u tillćes  et, par leu r  lib erte  devant 
l’Etat, les U n iversites oü se  recru te le fon ction n a-  
rism e. E lles son t l’oeuvre pedagogiq ue la p lus 
grande et la p lus in d ep en d an te  que l’A llem agne ait 
ten tee d ep u is 1870.

Q uoi de p lus en v iab le , en effet, que de n’etre  
lim ite  ni par la  p enu rie  d es m oyen s ni par une  
täche p ro fession n elle  trop etro item en t im p o see?  
A une U n iversite  de travail d ć s in tere ssć , que
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dem ande-t-on  ? U ne orig inalitć , un genius loci. 
H am bourg tire du vo is in age  d e la m er sa p reo ccu 
pation  m aritim e et com pte attirer tout Pćtranger  
an g lo -saxon  et am erica in . C ologne est a ssise  en  
p lein  cen tre  in d u str ie l rhenan. Francfort se vo it, en  
reve, d even ir  la  grande ed u catr ice  so c ia le  de l ’Alle- 
m agne du Sud. T outes pretendent serv ir  une p o li
tique in te llec tu e lle  n o u v e lle ; evan gćliser  par leur  
ap osto la t des reg ion s va stes; e lever  dans de pu is-  
san tes v illes lab orieu ses le  n iveau  gćnćral de la  
cu lture et, pu isque ce m ot d’ordre est don ne, de 
faciliter  « F ascension  aux cap acites » ;(D e lle s  son -  
gent avant tou t ä ap p eler ä e lles « d es hom m es, 
en co re  des h om m es, toujours des h om m es ». (2>

Ces grandes U n iversites son t n ćes de l’agglom ö- 
ration  d ’Instituts preex istan ts. Institu ts ргёрага- 
to ires sou ven t, com m e l ’Institut de langu es et l’In- 
stitu t com m ercia l de H am bourg ; F acu ltes dejä 
com p letes com m e l ’im m ense F a cu M  com m ercia le  
d e C ologne ; Instituts de rech erch e pure et su p e-  
rieure, com m e l ’Institut E h rlich  de Francfort, ou  
l ’Institut co lon ia l ham b ourgeois. E lles groupent 
desorm ais ces Hots d istincts. A ussitot, c ’est une  
grosse q u estion  qui se  pose : q u elle  est la part des  
Instituts dans la  F acu lte?  q u elle  est la  p roportion  
de la rech erch e originale et de l ’enseign em en t qui 
vu lgarise?

(1) V. H e rm a n n  S c h u m a c h e r , Zur Hamburger Universitaets- 
frage (Schmollers Jahrbücher, 42* annee, t. I, 1918).

(2) H e rm a n n  S ch u m a c h er , loc. cit.
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D es savants auront toujours l’am bition  de se  
vou er ä la  rech erch e  pure. II ne faut pas que cette  
am bition  so it trop exclu sive . L’Institut de rech erch e  
pure, un Institut E hrlich  ä F rancfort, les A rch ives  
ćcon om iq u es w estp h a lien n es et rhenanes de C olo
gne, oü tou te l’in d u str ie  du R hin s’ap p rov ision n e  
d e ren seign em en ts, l’Institut trop ica l de H am bourg, 
les Instituts b er lin o is  de la fondation  E m pereur  
G uillaum e II, s’ils  sont d es ru ches actives oü  s’e la -  
borent les in form ations n ou velles , ne son t pourtant 
pas des рёр іп іёгеэ oü se form ent les ch erch eu rs. 
Ils reso lven t des prob löm es qui dem andent du  
tem ps et des m oyen s dont ne d isp ose  en core  aucun  
ćtud iant. II s’y сгёе  de la sc ien ce , m ais par un  
p erson n el trop  len tem en t ren ou vele . Le createu r  
m em e de l’ln stitu t, peut v ie illir , et avec  lu i son  
Institut d ćclin er . P our le rajeun issem ent con stan t  
de l’esprit, rien  n e vaut le con tact d e la  j e u n e s s e ; 
et si l’en seign em en t est une lou rd e charge, il est  
aussi un en rich issem en t du m aitre, un con tró le  de  
soi in cessan t, qui ob lige ä se  cr itiq uer, ä se  ren ou -  
veler  et ä s ’elargir. II vaut don e m ieu x  une form e  
d ’Institut qui p longe dans la v ie  m em e de l’U niver- 
site . C’est ce  que d isen t, apres ex p er ien ce , ces  
h om m es, ju ristes , ćcon om istes ou h e llen istes, char
ges de m en er ä b ien  la  rćform e, et on peut se  fler 
ä leu r ехр ёг іеп се  d e l’organ isation . W

(1) H e rm a n n  S c h u m a c h e r , loc. cit. — U. V on  W ila m o w itz -  
M o e l l e n d o r f ,  Rede Zum Jahresfeste der Universitaet Berlin.
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A insi une U n iversite  n ou velle  (le travail sc ien ti-  
fique se  com p ose  d’une agglom eration  d’Instituts. 
L’U niversite les ab sorb e ou le s  l ib e r e ; se  les rat- 
tach e  in tim em ent ou  ne le s  retien t que d’un lien  
lache. Les p lus e lem en taires lu i servent k se  p ro- 
teger de l’encom brem en t par les non-in ities. Chacun  
de ces Instituts v ise  k donner une p reparation  
com p lete  dans tou tes le s  ram ifications d ’une d is 
c ip lin e  entiöre. L’Institut n ouveau  d es etudes  
an cien n es ä B erlin, le  p lus parfait du genre, groupe  
k la fo is  des ćtudes de langues, d’arch öo log ie  et 
d ’h isto ire  pour tous les p eu p les de I’antiqu ite , e t il 
im p ose  ä tou s ses  m em bres cette  tr ip le  in itia tion  
p h ilo log iq u e, arch eo log iq u e, h istoriq u e. Un corp s  
d ’assistants, m em e pour les le ttres, restera desor- 
m ais aux cótós des m aitres, parce qu’il est bon  que  
q u elques-uns d es m eilleu rs ćtud iants appren nent 
lon gu em en t prfes des m aitres et, partageant leur  
v ie  d e travail, les v o ien t etu d ier, tä ton ner et errer  
parfo is; enfin , parce que la m aitrise est un e longue  
ex p er ien ce  qu’on n’acquiert pas seul.

L’U n iversite a llem an d e n ou velle , qu i a ćtć  autre
fo is un en sem b le  de cours, est d on e, aujourd’liu i, 
un en sem b le  de laboratoires. Y aura-t-il m em e  
en core  d es cou rs?  Ils seron t rem p lacćs sou ven t  
par d es colloques, k l’am ćrica in e; par d es d iscu s-

3 a o ü t 1916, d a n s  ses Reden aus der Kriegszeit, fa sc . V. — E c k e r t ,  
loc. cit., e st p lu s  c o n v a in cu  de  la  n ece ss ite  d e  r a t ta c h e r  ä l’U n i- 
v e rs ite  des In s ti tu ts  d e  re c h e rch e  p u re .
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sion s non sur des p o in ts de deta ils, m ais sur le s  
m atieres gen era les de la sc ien ce . L’U n iversite  a lle 
m ande se rend  com pte qu’elle  fa isa it trop com m e  
si l’im prim erie  n’eta it pas en core  in v en tee; qu’elle  
recita it par cy c le s  des cou rs restes im m ob iles, 
p a r f o i s  dep asses par le s  iivres. Or, com m en t ajouter  
k c e  qui est dans les livres, si ce  n’est en d iscu tant 
ces livres dejä su p p oses con n u s?  Ce son t done le s  
etud ian ts le s  p lus avancćs qui d iscu teron t, e t le 
m aitre prćsen t ne sera que l’arb itre atten iif, celu i 
q u i redresse et qui ju ge l’elfeve, qu i rectifie aussi les  
liv res u tilises  et enfin ajoute ce  qui n’est pas en core  
d ans le s  livres. № D ’une faęon  p la ton ic ien n e , le  
cours se  constru ira  par le  d ia logu e, par larges  
id ćes  gen era les debattu es et v e r i f ie s  dans des  
ex erc ices  p ratiques sans nom bre. S era it-il d one  
vrai que la  d em ocratie  et ses moeurs p arlem en -  
ta ires m on ten t ju sq u e  dans l’organisation  m onar- 
ch iq u e d es a n cien n es U n iversites a llem an d es?

Ce sera p eu t-ć tre  la d ćm ocratie; m ais une d ćm o-  
cratie  in d u str ie lle  ; et nous en con n a isson s de  
lon gu e date le s  m ethodes, qu i sont d es m ćthodes  
d’a te lier  k travail tres d iv isś  et coord on n e. La 
rech erch e avan ce par des m illiers de travaux  
d’ćl6ves, a justes l’un k l ’autre. Un lab orato ire  
accu m ule des m illiers de m on ograp h ies pour une

(1) M a r t in  H obohm , p r iv a t-d o c e n t ä  l’U n iv e rs ite  d e  B erlin . 
Das Kolloquium als akademische Unterrichts form  (P re u ss isc h e  
J a h r b ü c h e r ,  1917).
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syntaxe com p aree ä paraitre dans v ingt ans, com m e  
un autre a ttelle  d es ch im istes par cen ta in es ä une  
serie  d’a lb u m in o id es. La force  de la  sc ien ce  a lle- 
m ande a ćte  ce  travail co llec tif, cette  M assenfors
chung, qu i rep ose  sur l ’u tilisa tion  im m ed iate des  
resu ltats de detail. E lle assure ainsi son  avance  
certa ine, m eth od iq u e, tay lorisee . C’est m oins l’etu - 
diant qu i trava ille  que l’atelier , et le  travail se  fait 
au profit d es grands patrons de ces u sin es de 
sc ien ce . Eux trustćs, so iiten u s par une vaste orga
n isation  de p u b lic itć , par une an cien n e c lien te le  
repandue dans tous le s  pays, et avec l’organ isation  
plu s forte en core  de la lib ra ir ie  a llem an d e derriere  
eux, vo ilä  la  p u issan ce  de la  sc ien ce  a llem ande  
dans le  m onde.

E lle travaillera  dem ain  con tre  nous, com m e hier, 
soyon s-en  sürs et, com m e hier, se rendra in d isp en 
sable. E lle  attachera ses jeu n es ćcon om istes  par 
cen ta in es k l ’etu d e d e la v ie  ch 6 re; ses  ju r istes  k 
l’etude des m ille  problfemes de la recon struction  
n ation a le . E lle  nous ёр іе  dejä. En p le in e  guerre, 
eile  d ep eęa it la planfete, la  d istrib uait par m orceaux  
ä ses  sem inaires. Koenigsberg a reęu  tou t le  m onde  
slave . B erlin  partage a vec  H alle, M ünster, B reslau, 
l ’O rient p roch e  et FOrient lo in ta in , des Balkans k 
la C hine. G reifsw ald  et K iel ont le  N ord scan d i- 
nave. Francfort-sur-le-M ein  p refćre l ’A m ćrique. 
B erlin  en core , avec  B onn e t M arburg, scru ten t les  
nations la tin es, le s  N ćerlan dais et les F lam ands. La 
F rance et l’A ngleterre seront etu d ies partout. Si
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ГёсЬес de la  guerre tien t ä ce  qu’on ignorait trop  
l ’etranger, il faut que tout A llem and d esorm ais  
sache la  langue, les in stitu tion s, 1’h isto ire , le s  res- 
sou rces ćcon om iq u es des p eu p les du deh ors. C er
tes, il y  a en A llem agne aussi des conjurations de  
p etites filles qu i, par haine de la F rance, refusen t  
d ’apprend re le s  fab les de La F o n ta in e ; (et c ’est 
sans doute La F on ta ine qui en  p ä tit!)  Mais jam ais  
l’en sem b le  de la nation , sous pretexte que l ’etran- 
ger y  est im pop u la ire, ne refusera de 1’ćtud ier, 
com m e on fait etourd im ent chez nous, quand la  
p ru dence seu le  in c itera it k n e pas le  m econ n a i-  
tre. (i)

La p en see  d irigean te, c’est d’elargir l’h orizon  d e  
la p en see  a llem ande par une n ou velle  cu lture  
hum aine. Si cette  p en see  triom phait, ce  sera it une  
grande in n ovation . L’A llem agne se  rend com pte  
qu’elle  a abusć de la sp ćcia lisa tion . E lle a fait trop  
d ’esp rits p a r c e lla ir e s ; et c ’est trop peu  d e d ire  
qu’il n’y a p as surgi de grands esprits : c ’est son  
esprit total et co lle c tif  qu i, dans la p hase h istoriq u e  
de son h egćm on ie , n’a pas ete grand. A vec son  
esprit m öth od ique et son  reel courage, e lle  le  
declara it par la v o ie  du R ecteur d e C ologne :

(1) Les Allemands ont une ambition plus haute : « L’utilite 
seule ne decide pas. Dante et Michel-Ange ne perdent rien de 
leur immortelle grandeur du fait que les Italiens d’aujourd'hui 
ont merite notre mepris legitime... Nous voulons dans tous les 
domaines prouver notre superiorite allem ande ». W il a m o w i t z -  
M o e l l e n d o r f , Rektoraisrede, 15 oct. 1915 (Kriegsreden, fasc. IV, 
p. 14).



L’unite dont sont parties les sciences, il nous faut la 
ressaisir et la garder. Le temps des Facultes specialisees 
est revolu. Plus que jamais il faut aujourd’hui faire place 
a un studium generale qui assure ä chacun la possession 
entiere de tous les elements de la culture. (1)

A insi renait ä la v ie  le  sen tim en t que con ten a it 
la v ie ille  parole  de M om m sen :

La science ne souffre d'aucune entrave aussi gravement 
que des entraves ou elle s’est mise elle-meme par la sepa
ration des disciplines. Les lignes rigides qui separent les 
specialites sont comme des murailles et s’opposent ä tout 
echange vivant et continu.

En attendant que tom bent ces  m u railles, il reste  
ä les p ercer d’ou vertu res n om breuses. II reste  ä 
ouvrir la c ite  des sc ien ces  sur la c ite  гёеііе . Les 
U n iversites a llem andes ap p elleron t b eaucoup  de 
p ratic ien s, des ing6nieurs, des arm ateurs, des пё- 
gocian ts, des adm in istrateurs, des hom m es p o li
t iq u es, ä leu r  exp oser , dans des con feren ces fre 
q u en tes, le s  rćsultats d e leu r  exp er ien ce . Un corp s  
d ’Instituts de rech erch es app u yćs sur des p rosć-  
m inaires nom breux et en ve lop p es d’un reseau  d e  
cou rs de vu lgarisa tion  v ivan te  et eten d u e, con fles  
ä d es non  sp ćc ia listes , le  tou t porte par une c o o 
p eration  d ’etud iants soc ia lem en t et c iv iq u em en t 
active , et qu i ira ju sq u ’ä prendre part ä la gestion

(1) E c k e r t ,  Discours de Cologne, dejä cite. — V. aussi F e r d i -  
n a n d -J a c o b  S ch m id t, professeur d e  philosophic ä  1’Uuiversite 
de B erlin , Die paedagogische Denkschrift der Vnioersitaet Goettin
gen (Preussische Jahrbücher, octobre 1915).
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d es  U n iversites, te l est l ’asp ect du n ou vel en se i-  
,4?nem ent superieu r que se  donnera l’A llem agne. W

II

Ce serait peu d e l’avoir  d ecrit m atćriellem ent. 
C’est son  esprit qu’il faut con n a itre . Si ce t esprit 
resta it ce  qu’il fut avant la guerre, tout l ’aven ir  
sera it  p lein  de m e n a c e s ; et n otre v ic to ire  aurait ä 
se com p leter  par une v ic to ire  d efin itive dans le 
futur.

II y  a eu  parm i le s  savants a llem an ds des hom m es  
assez c la irvoyan ts p ou r se  d ire que la  c la sse  de  
dirigean ts se lec tio n n es  par ces  U n iversites, et la  
b ou rgeo is ie  m oyen n e  qui en sort, son t la cause vra ie  
d e  F iso lem ent a llem and dans le m onde. C ette sorte  
d e rea listes rob u stes, u tiles  et u tilita ires , m etho- 
d iq u es , m ais in a ccessib le s  k tou te  grande p en see , 
croyan ts en la force  seu le  et dedaigneux d e tous  
le s  p eu p les, est ce  qui a co a lise  le s  p eu p les  con tre  
1’A llem agne.

C’est notre principe de selection lui-meme, dit l’un 
d ’eux, qui cree d’emblee contre nous l’encerclement. (2)

(1) tJ. V on W ila m o w itz  (3 aoüt 1916) promettait une « repre
sentation des etudiants » dans la gestion de l’Universite de 
Berlin. M. E c k e r t ,  recteur de Cologne, souliaite einen Einfluss 
der Studirenden auf die Universitaetsaufgaben, ein Milbestim
mungsrecht der Studenten... » (Loc. cit.J

(2) A l f r e d  W e b e r ,  professeur ä  l ’Universite de Heidelberg, 
Gedanken zur deutschen Sendung, 1915, p. 20-24.
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Inutile  d ’accu ser aucun tsar et aucun roi d’A ngle- 
terre. II suffit q ue cette  sorte  d’A llem ands se m on- 
tre , b a lafrće et p lastronn ante, c ’e st-ä -d ire , apres  
tout, le s  A llem ands m oyen s de l ’ćp oq u e b ism arc- 
k ien n e, et la  rćp u lsion  u n iverselle  les en velop p e. 
Or, les U n iversitćs a llem an d es on t am ene cette  
sć lection  de d irigeants. E lles ont form ć cette  c lasse  
m oyen n e. II faut savo ir  s i e lles  com pren nent et 
assum ent cette  resp o n sa b ilitć . M essieurs, n ous 
avon s lu  a vec  surp rise  au trefois le  m anifeste d es  
93 in te llec tu e ls . Qu’e s t -c e  que 93 ? Si je  com p te  
b ien , il y  a en v iron  3.000 p rofesseurs notab les qui 
tou s d eclarent dans des b roch ures d e guerre qu’il 
n’y  a jam ais eu de m ilitarism e allem and.W  On peut 
en  com p ter 3.000 autres qu i c o m p ten tle  m ilitarism e  
au nom bre des garanties ć lćm en ta ires de la lib erte  
a llem an d e et de la  c iv ilisa tion  hum aine. Je n e d is  
rien  d e ceu x  qui resten t, u n iquem ent p arce qu’ils  
n’on t pas ćcr it de brochures. D ’oü  v ien t a in si que  
la to ta lite  des p rofesseu rs a llem and s ait ć tć  or ien - 
tće  vers le  passó ? E st-ce in ex p er ien ce  p o litiq u e ? (2) 
Mais ceu x  que le  p eu p le  allem and con sid ere  com m e  
u n e s i grande part de la  co n sc ien ce  nationale , s ’ils 
sont in exp ćrim en tćs, que vaudra la co n sc ien ce  
n ation a le  qu’ils d o iven t gu id er?

(1) W a l t h e r  S c h ü c k in g , professeur de droit international ä 
Marbourg, Die deutschen Professoren und der Weltkrieg, 1919.

(2) M e u m a n n ,  prof' de pedagogie et d’esthetique a l’Universite 
de Hambourg, Zeitfragen deutscher National-Er Ziehung, 1917.
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D ans la grande ru ine p resen te, oü l’A llem agne a 
ćtó rćduite par l ’an im adversion  du m ond e, n’e s t- il  
pas vra i a lors que l ’hom m e du p eu p le  dćęu  et 
l ’in te llec tu e l tom bć d e la  hauteur d e ses  esp ćran ces  
on t raison  de rep roch er aux u n iversita ires d e ne  
les avoir  pas m ieux  ćc la irćs?

Or, il y  a deux ra ison s p rofon des pour lesq u elles  
s ’est trou vće aveugle la sc ien ce  d es u n iversita ires  
a lle m a n d s:

1° La р г е т іё г е , c ’est une p reten d u e im partia lite  
historiq u e qu i en gen d re le  p lu s aristocratiq u e  
scep tic ism e. Ils ont a llegu ć lou jou rs qu’il fallait 
distingu er en tre la  rech erch e du vrai et le s  n ćces-  
sitćs de Faction p o litiq u e. T out en tiers aux ch o ses  
du passó, ils  cro ien t savoir  que toute in stitu tion , 
toute o p in ion , tou te  particu laritć  nation a le ou  
politiq u e a sa leg itim itć  relative. L’Etat po litiq u e  
prćsen t avait pour eux le  m erite  d ’ex ister  ; e t  
c ’dtait de quoi sśd u ire  leu r h istorism e. Et le succ^s 
т ё т е  du rćgim e іт р ё г іа і ,  soutenu  par F obćissan ce  
en th ou siaste  des fou les, leu r paraissa it dejä lu i 
con stitu er  un droit.

2« Mais cette  ć lćgante et p assive  n eu tra litć , qui 
ótait aux u n iversita ires ju sq u ’ä la  m oind re v e lle itć  
d’o p p o sitio n , non seu lem en t fa isa it du rer l ’atta- 
ch em en t de la nation  au r ć g im e : e ile  se  transfor-  
m ait en  ap o log ie  active. Leur cr itiq u e ne rep ou s-  
sait p lu s seu lem en t les ob jection s doctr in a ires des  
ІіЬёгаих. E lle a lla it ju sq u ’au p an ćgyriq u e. L’E tat 
fon ction n ariste , aristocratique et m on arch iq u e, ce
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m ecan ism e au fon ction n em en t robuste et exact, 
qui p rod u isa it com m e ä coup  sur, la  r ich esse  et la  
force, le s  savants, par h istor ism e, l’adm iraient. Ser
v ile s  non  devan t le  p ou vo ir , m ais d evan t les faits, 
a lors que ces faits n’eta ien t que des su rv ivan ces  
h u m ain es m odifiab les, c ’est en fait la serv ilite  de 
tou s qu’ils m ain tenaien t. Ils d even a ien t com p lices  
par le  cceur du regim e de caste  an cien . C om m ent 
au raien t-ils con va in cu  le s  dem ocraties etrangferes 
con tre  lesq u e lle s  lu tta it l’A llem agne?

D ans la guerre d’id ćes  q u i donnait son  sen s ä 
l ’autre guerre, ils  n’ont pu que preparer la d e fa ite ; 
et ils  n’ont pu sa isir  la d irection  d e la  R evolu tion , 
p arce  qu’ils  n’eta ien t pas an im es eu x -m em es d ’une 
p e n sśe  novatr ice . Or 1’in n ovation  dans les m oyen s  
tech n iq u es, ou ils  exce llen t, ne peut r ien  sans une  
grande p en see  h um aine qui p ose  des fins n ou velles.

La sc ien ce  a llem ande n’est pas h u m iliee  de n’avoir  
pas com p ris la p en sśe  des d em ocraties d’O ccident. 
D ans la  m ep rise  qu’e lle  a com m ise  par h ain eu x  
orgu eil, e ile  v o it seu lem en t une erreur de ca lcu l ä 
n e pas recom m en cer. E lle recon n ait aux d em ocra
ties un sen tim en t u n ita ire v igou reu x , in to leran t et 
enflam m e, qui est une fo rce . E lie  leu r attribue un  
gout de deform er le s  fa its par d es id ća ls ou e ile  
v o it fac ilem en t de l’h y p o cr is ie  ; e t e lle  tient le  
rea lism e cy n iq u e  de l’A llem agne p our une fran
ch ise  preferab le. Mais e ile  s’in c lin e  lä aussi devant 
le s  fa its; et la  con tag ion  dem ocratique ayan t gagnć 
l ’A llem agne, le s  U n iversites a llem andes seront d e -
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m ocratiques. E lles soum ettront ä 1’an a ly se , dans 
tous leurs Instituts, l’esprit des d ćm ocraties, le  d is- 
tilleron t, en  referont a l’usage du p eu p le  allem and  
une preparation  n ou velle , si pure qu’elle  pourra  
serv ir  pour l ’exp ortation . V errons-nous a lors se  p ro
pager parm i nou s ces doctr in es?  S eron t-e lles faites  
pour n ou s yp er iter  ou pour nous con va in cre  ? 
Sera-ce un dern ier stratagem e de la  guerre ou une  
sin cere  croyan ce?  L’ceuvre est dös inain tenant con -  
ęue com m e u ne m ission  nationale , et com m en cće  
com m e une grande ten tative ä la fo is de sc ien ce  et 
d’action . L’art royal nouveau  sera d ’in ven ter  pour  
le  p eu p le  allem and d em ocratise , des id ees ca p a 
b les, en  le  fanatisant, d ’aim anter aussi la p en see  
de tou s le s  p eup les.

Ill

Cette paix de v ig ilan ce  ou nous entrons ne se 
transform era en  paix profonde que si l’AUem agne 
d’abord desarm e en  p en sće . Mais, ä n otre tour, 
d is o n s -n o u s  q ue notre arm em ent ä nous, pour  
va in cre  dans cette  paix , devra etre in te llectu el.

Q uelle rćn ovation  de nos U n iversites op p ose-  
r o n s -n o u s  ä l ’ceuvre am b itieuse de ren ovation  
allem ande ?

Je ne parlera i pas ic i de n otre organ isation  m a 
ter ie lle . N ous n’avon s pas fondć C o lo g n e : il nous  
suffit d ’avoir recon q u is Strasbourg ; et c ’est lä
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certes  un e ex cellen te  « tete d e pon t in te llec tu e lle  
sur le R hin » .(i) N os U n iversites ne m anquent pas 
d’Instituts sc ien tifiq u es. L’U n iversite  de L yon  en  
p o ss id e  ju sq u ’ä Tam aris-sur-M er et ä B eyrouth  ; 
P aris a sem e les siens ju sq u ’aux rivages de R oscoff, 
de B anyuls, de V im ereux et d e N ice . U ne c ite  n ou- 
v e lle  de palais sc ien tifiques s ’e iev e  non lo in  du 
P an th eon . Me p laindrai-je a lors de F etro itesse ou  
loge  notre F acu lte  des Lettres ? Est-il im possib le  
puisqu e notre Institut de grec com p te  des exp lora-  
teu rs qu i rev ienn en t de M antinee, de D elphes, 
d’O lym pie et d’A sie M ineure, d’y  in sta ller  au m oins 
les m ou lages ou les red u ction s des m onum ents 
qu’ils  ont eu la  g lo ire  de d ecou vrir?  Q uelle m eil-  
leu re  leęo n  d onn er ä leu rs e lev e s sur la  « sc ien ce  
qui se  fa it» , e t quel stim ulant ■ plus efficace? En 
p resen ce du confortab le m erite ou s’in sta lle  notre 
E co le  des lan gu es orien ta les v ivan tes, est-il perm is  
de rappeler que n ous som m es un peu devenus  
I ’Ecole des langues occidentales v ivan tes ? que la  
lan gu e fran ęaise e st une de ces  langues, e t que  
notre Institut de franęais loge dans Fhum ble cul-de- 
sac  d’un de n os co u lo irs?

F aisons ta ire ces regrets. C’est par l ’esprit qu’il 
faut täch er  d ’exceller . Songeons aux m aitres m orts 
dont on vou s a rappele la v ie . C ontinuer leur

(1) E c k e r t ,  loc. cit., dit n ob lem ent: « Koeln, ein Brückenkopf 
im  geistigen Sinne, ein Stützpunkt für die von den Besten 
ersehnte Annaeherung der Nationen. »
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ceuvre sera it dejä faire oeuvre parfaite. Ils nous  
ont appris ä n e pas produ ire com m e une u sin e . 
A vec eux, n ous con sid ero n s qu e prod u ire, c e  n ’est 
pas seu lem en t m u ltip lier  les m on ograp h ies, ce  n’est 
m em e pas p u b lier  des livres, b ien  que le s  liv res  
so ien t n ćcessa ires. P rod u ire, p ou r nous, c ’est fo r 
m er des esp rits. E nseigner, d iriger d es travaux, ce  
n’est pas en regim en ter de jeu n es  savants par b a- 
ta illon s serres ; c ’est, apres leu r  av o ir  appris ä 
com prendre le s  faits d’une faęon  verifiab le  ä tous, 
ev e iller  d es v oca tion s, stim uler des o r ig in a le s ,  
am ener ä la  Іи т іё г е  (producere) par des v o ie s  que  
l’esprit seu l ch o is it, des veritćs n ou velles.

N ous aussi n ou s vou lon s la  fin d e la  sp ec ia lisa 
tion  ex cess iv e  que nous n’avon s pas in ven tee . On 
veut que les c lo iso n s  tom bent en tre le s  F acu ltes?  
N ous avons dejä сгёё ä A lger, et un  scru p u le  in ex 
p licab le  a seu l em p ech e  que ne füt rea lise  ä S tras
bourg le  m od ele  d’u ne U n iversite  qui serait un 
grou p em en t d’Instituts oil le s  sp ec ia lites  v o is in e -  
raien t au gre des rech erch es de chacun  e t se lo n  les  
b eso in s changeants d e la  sc ien ce . U ne licen ce  
d’U n iversite  est d£s m aintenant urgente, ou pour- 
ront se  com b in er, au ch o ix  des etud ian ts, d es c e r 
tificate de tou tes le s  F acu ltćs, des le ttres  ou de 
droit, de sc ien ces  ou de m ed ecin e . Q uand cette  
lic en ce  verra le  jour, e ile  d issociera  p eu  ä peu  
l’an c ien n e  organ isation  par F acu ltćs.

Les U n iversites a llem andes trou veron t en  nous 
de bons vo is in s, s’il est vrai qu’e lle s  v eu illen t re-
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nouer de v ie illes  trad ition s ped agog iq u es de Г ёр о-  
que hum anitaire. Au d ire du v ieu x  N iem eyer(1805), 
le  but d’une b onne form ation  de l’esprit est de 
form er ju sq u ’ä la perfection  dans le sp ec ia liste  lu i- 
m em e « ce qu’il y  a de proprem ent hum ain  chez. 
l’h om m e ». R ien  de m ieux, m ais nous reliron s, nous* 
n otre  D escartes; et nous ne le  desapprouveron ^  
pas d’avo ir  con d u it sa b esogn e de faęon  qu’ « entre- 
tou tes le s  occu p ation s d es hom m es p u rem en t hom 
m es, e lle  so it c e lle q u i s o i t le  p lus so lid em en t b onn e  
et im p ortante » .W  M. L anson , dans ces le ęo n s  гё- 
cen tes  par ou  il n ous a recon q u is in te llec tu e llem en t  
la jeu n esse  de Strasbourg, qu i nous avait toujou rs  
appartenu  par le  cceur, nou s a rap p ele  ou fait d e -  
cou vrir  que le  vrai, aperęu  par un e raison p resen te  
en tous, est pour le s  F ranęais du xvii« віёсіе la  
sou rce  du beau  ä la fo is et d e la v e r tu ; et q u e  
l ’id ea l de Vhonnete hom m e  n’a ete que l’affirm ation  
de cette  croyan ce  en  « la sup ćriorite  d e la ra ison  
u n iverse lle  sur le  savoir spócia lisó  ». N ’est-ce p as  
dire q u ’en  fa isant oeuvre de ra ison , nous faisons. 
dejä oeuvre so c ia le?  D escartes fondait sur lą  c o n 
sc ie n c e  m em e de cette  p en sće  ra tion n elle  en  nous* 
la  preuve la  p lu s sure de n otre ex isten ce , et en  
cela  l ’id ea lism e d’un Kant le  p ro lo n g e: ap profondir  
cette  p e n se e , com m e le s  F ranęais l’ont e s s a y e  
depuis, ce  n’est pas la con tred ire . ę ’a ete un carte-  
sien  et un kantien  que D ü rk h e im ; et cep en d an t i l

(1) Discours de la Methode, 1 .1, 3.
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n’aurait pas d i t : « Je pense, done j e  suis » ;  il aurait 
d i t : « Je pense, done nous som m es ». D ans la p en see  
in d iv id u elle  e lle-m em e, il aurait reconn u  le  socia l. 
II n’aurait pas ecrit la C ritique de la Raison Pure, 
m ais la C ritique de la raison  nee de l’effort co lle c tif  
et exp erim enta l qui a ćd ifie  l’hum anite . Quant k 
nous, forts de cette  trad ition  v ie ille  de tro is s iśc le s , 
nous affirm erons que toute sc ien ce  n’est qu’un 
serv ice  d’in form ations organ isó  par un e p en sće  
im p eccab lem en t assujettie aux fa its, m ais k  des  
faits cr itiq u ćs par la raison  pour le  profit de la  v ie  
de tous. Or, il nous faut parfaire l’ed u cation  qui 
en seign e le  sen s de la v ie  so c ia le  et p repare l’ind i- 
vidu  ä y  prendre sa p lace.

D ans cette  se lection  des p lus ap tes que la soc ić tć  
ex ige  de nous passionn ćm ent, notre b esogn e ä 
nous est ä coup  sür ce lle  de la sc ien ce , m ais e lle  
n’est p lus c e lle  d e la sc ien ce  seu le . La sc ien ce  
n’aurait pas suffi durant la guerre, si la  v ie  n’avait 
accom pli en nous tous une autre oeuvre, öducative  
et c itoyen n e . II faut faire d elib erem en t ce  qui s’est  
fait a lors dans un sen tim en t in stin c tif et im m ediat. 
En tou s les h om m es, sp ćc ia lisćs  par le  m etier et 
par la  sc ien ce , il faut refaire la  p len itu d e de l’hu- 
m anitć. D ans la co lłe c tiv itć  d ćch irće , il faut refaire  
l’u n ite  hu m aine. La p len itu d e de Thum anitć en  
chacu n , nous le  sen tion s b ien  aux h eu res d e la  
guerre, n’est pas de savoir, m ais d ’ag ir . La р іёп і-  
tude de la  vie soc ia le , ce  n’est pas la d isp ersion  
dans d es m etiers d isjo in ts, d on t l’un est ce lu i du

9*



savant et l’autre ce lu i du travailleur, m ais le  tra
v a il co ord on n e  de tous et or ien te  par une grande 

id će .
L’hum anism e d’au trefois aussi pretendait refaire  

l’hom m e. II ne fa isait que des hum anistes, c ’est-ä- 
dire des ćch an tillon s d elicats, m ais speciau x  d’hu- 
m anite. L’eco le  hum anistę  d’autrefois n e s est jam ais  
adjo int m em e une palestre, ni l’ancienne Sorbonne  
un terrain de jeu x  a th letiqu es pour s y distraire  
des etu d es qu’e lle  preten dait co p iees  des A nciens. 
L’U niversite  n ou velle  sera l’U n iversite  du travail 
in tegral, corp s et esprit.

L’A llem agne aussi se  p reoccu p e  ardem m ent de 
la se lec tion  des p lu s aptes. E lle la rea lise  par le  bas, 
par un e larg issem en t p rod ig ieux  de l’e co le  prim aire  
et p ro fession n elle . N ous, il  nou s faut etre le s  p re 
m iers ä la rea liser  par le  haut. II faut dem ain  ouvrir  
n os U n iversites ä la  c la sse  оиѵгіёге entifere , m ieux  
en core  il faut que la  c la sse  оиѵгіёге, eu tant qu’ou- 
ѵгіёге, en seign e dans nos U n iversites. N e d ison s pas  
non . Cela est l’urgent devo ir , le  d evo ir  de dem ain , 
non  pas ce lu i d’apres-dem ain . II y  aurait peril a 
l ’ignorer et la  sc ien ce  e lle -m em e y gagnera.

T ou tes le s  sc ien ces son t n ćes d e la pratique et 
ont b eso in  d’y  rester sou d ees. Un e lec tr ic ien , du 
n iveau  d’un professeur au C ollege de F ran ce, peut 
ign orer  (car il m e l’a confie) com m ent fonctionnera  
u n e in sta lla tion  e lec tr iq u e  in d u str ie lle  de prem ier  
ordre. II faut d on e qu’il retou rn e ä l’u sine. Mais 
in versem ent, un ch ef de syn d ica t m etallurgique,
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aprfes v ingt ans de routine bureaucratiq ue, ne p eu i 
plus com prend re les changem ents apportes par la  
guerre ä l’ou tillage  de son  m etier. 11 ne peut pas  
d ebattre le s  con d ition s d e travail, de risque et de  
fatigue en tra in ees par cet ou tillage . II faut done  
qu’il retourne sur le s  b an cs d e Г ё с о іе ; et cette  
eco le  ne peut etre que l’U niversite . N otre d ro it est  
пё d’une so c ie te  qui n e con n a issa it pas la vaste  
coop era tion  des u sin es m od ern es. C’est pourquoi 
nos ju ristes , de so c ie te  b ou rgeo ise , ont p ein e  ä 
com p ren d re l’id ea l des ouvriers in d u striels. II faut 
d on e qu’ils  fratern isen t avec eux. S’il y  a une sup£- 
riorite  d es h istor ien s franęais, dans l’6tude т ё т е  
des so c ić te s  antiques, e ile  v ien t ä coup  sür de ce  
qu’e lles  ont l’exp erien ce  c iv iq u e  d’une dćm ocratie  
que le s  A llem ands n’ont jam ais con n u e.

Mais ä leu r  tour, n os ou vriers, q u elle  idóe se  
font-ils d e la  va leur de la p recieu se  m archand ise  
qu’ils  ven d en t, leur travail?  Ils la p recon isen t en  
c ircu lan t par corteges bruyants. Ils b randissent 
des orip eau x  de cou leur. A insi fa isa ien t au trefois 
le s  m archands devant le s  baraques foraines. 11s 
vociferen t d es m en a ces; et a in si fa isa ien t autrefois  
des m aq u iguons ou des bou v iers, qui le s  yeu x  
in jectćs  d e со іёге , debatta ien t le  prix  de leurs  
b e te s ä  cou p s de poing sur la  tab le d es au bergesW . 
N i le s  orip eaux, ni les m en aces n’ajoutent un argu
m ent d on t p u issen t faire etat le s  m eth od es sc ien ti-

(1) P i e r r e  Н лм р, Les Metiers blessis, p. 161-167.
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fiq u esd u  com m erce m oderne. P ourtant les ou vriers  
p eu v en t-ils  faire autrem ent, p u isq u ’on ne leu r a 
pas appris com m en t s ’etab lit un p rix  d e rev ient 
sur le m arche du m onde? C om m ent sauraient-ils le  
p ossib le , quand les patrons en font leu r  secret?  
C om m ent sauraient-ils le  ju ste , quand ils  vo ien t, 
en  p leine guerre, des hom m es p u issants s’en rich ir  
du desastre p u b lic?

D ans cette  grande eeuvre, que la d em ocratie  
pou rsu it par d iverses vo ies de n ivellem en t p o liti
que ou econ om iq u e , et qui con siste  ä d issoudre les 
c la sses, 1’U n iversite  a la täche la  p lus nob le : e ile  
ap p orte  les lu m ieres. Mais il faut qu’elle  les apporte  
k tous et d on e q u ’e lle  s’ou vre ä tous. E lle ne doit 
ajouter aucune barrićre fa c t ic e ä  ce lles  que la issera  
subsister, en dep it de tou s les efforts, la  preparation  
insuffisante de quelques-u ns. Or, dans cette  U ni- 
versite , il n’y aurait p lu s de F acu ltes d istin ctes et 
ja lou ses com m e les corp oration s artisanes d’autre- 
fois, m ais des Instituts groupes autour d ’un Institut 
cen tra l : l ’Institut du travail. Ou p lutót une grande  
IJniversite sera it ce in tu ree d e tels Instituts. E lle en 
aurait un dans tous les faubourgs de la v ille . Ce 
sera it un p oin t de ren contre en tre les hom m es de 
sc ien ce  et les hom m es du travail m anuel.

La m ed ecin e  apporterait k l’Institut du travail 
tou t ce  q u ’e lle  sa it de l’hygifene d e l ’a te lier  et du 
log is, des m alad ies p ro fession n elles, d es p o ison s  
in d u striels, de la  fatigue p h ysiq u e et m en ta le ; les  
sc ien ces , tou tes le s  ap p lica tion s d es sc ien ces  exactes
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e t expdrim en ta les aux arts et m ćtiers; les ju ristes  
fera ien t la  cr itiq u e in terp reta tive  d e notre droit 
so c ia l et a d m in istra tif; — les le ttres  d iraient toute  
l ’h isto ire  du travail et des fa its eco n o m iq u es; — 
le s  lien s qui rattachent l ’ex is ten ce  et l’in d u str ie  
h u m ain e au so l;  l ’h isto ire  d es grandes id ees en  
lesq u e lle s  le s  hom m es ont cru et pour lesq u elles  
i ls  ont sou lfert; les croy an ces p ćrim ćes ou v ivan tes, 
le s  grands id ća ls sociau x , les m orales d es ancien s  
tem p s e t la  m orale e tern e lle . Je n’ai jam ais entendu  
qu’une rep resen tation  du P rom ethee  d’E sch y le , 
m ais c ’est devant d es ouvriers qu’etre ign a it une 
s ilen c ieu se  em otion , parce qu’il leu r  sem bla it que  
la  force et la v io len ce  c lou a ien t sur le  roch er  tout 
le  lab eu r in v en tif d e l’hom m e.

P u is, ä leu r  tour, le s  in gćn ieu rs ou  com m eręan ts  
en seign era ien t leu r  notion  de la structure in tćrieure  
d es u sin es et des grands en trep ots, l ’organisation  
d es ćq u ip es, tandis que des ou vriers ch o is is  parm i 
le s  m eilleu rs chefs, p ra tic ien s ćgaux k d es h om m es  
de sc ien ce  qualifies, en se ign era ien t leu r  ехр ёг іеп се  
syn d ica le  ou  coop erative , leur notion  du droit 
ouvrier  et les form es de la d isc ip lin e  n ćcessa ire .

P as une ёсо іе  de tech n o log ie  ou d’agricu lture  
q u i ne d o ive  en voyer  lä  ses  elfeves term iner leurs  
e tu d e s ; pas une u sine qui n’y d o iv e  d ćlćguer ses 
m eilleu rs ca d res; pas un in g en ieu r-co n se il; pas 
un in sp ecteu r  du travail, pas un fon ction n a ire  des  
assu ran ces so c ia le s , des travaux p u b lics ou  des  
m u n icip a litćs , qui ne d o ive  en sortir. P as un ou vrier
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am bitieu x , ä prćsen t qu’il a du lo is ir  et de Tćpargne, 
q ui ne doive, se  sen tir  chez lu i dans cette  m aison  
sc ien tifiq u e du p eu p le ; et ä  l’an cien n e fierte, k 

l’ancien  am our du m ćtier, il ajoutera la certitud e  
de la  n o b lesse  recon n u e  aux m etiers par leur  
n ecess ite  soc ia le .

11 y  apprendra que la  sc ien ce  a fait des revo lu 
tion s in fln im ent p lus p rofondes que l ’em eute, et 
tou tes au profit du p lus grand nom bre. Car aucune  
fratern ite n ’est p lus certa in e que ce lle  de la  sc ien ce  
et du travail.

La se lectio n  des p lu s aptes ne con siste  pas ä 
en lever  & la c la sse  p op u la ire  ses forces sp ir itu elles  
pour les porter au serv ice  de la c la sse  bourgeois'e. 
E lle co n siste  d’abord ä e lev er  tout le n iveau  du  
p eu p le . R ien n’est ch an gć s i le  fils d ’un jou rn a lier  
p eu t d even ir  m agistrat. Mais si tou s les ouvriers  
douós p eu ven t a ccćd er k  une haute cu lture de 
l ’esprit et ä une haute cu ltu re m orale, au jou r ou 
i ls  o ccu p eron t dans la сИё le s  situ ation s non su b a l
ternes, m ais d ćc is iv es qu’ils m eritent, leu r  faęon  
de gerer les in terets ouvriers s ’en ressen tira  pour  
le  b ien  de tous.

Ils ap ercevron t qu’au cu ne p hrase n e tien t contre  
1’ехр ёг іеп се , m ais qu’une id ee  vra ie  rćsum e 1’ехр ё- 
r ien ce . A ucune c iv ilisa tion  ne se transform e d’un 
cou p , et son  progres m em e su p p ose  des vertus  
lon guem ent acq u ises. T out cet acqu is, il s ’agit de 
le  m ettre k  la  d isp osition  d e tou s ä jam ais. Q uelle  
c iv ilisa tion  nou s ferion s, si nous p ou v ion s jo in d re
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1’esp rit hdroique de l ’antiqu ite  ä la  co n sc ien ce  
p ro fessio n n elle  d es m etiers d’h ier , « la  b ravoure  
de la v ie ille  ar istocratie , l’in ven tion  de la v ie ille  
b o u rg eo is ie  et l ’ö tern elle  p a tien ce  du p eu p le  ! » (1)

E st-ce lä de la  ch im ere ? II sem b le  que ę’ait ćtć  
cin q  ans la rća litć . D ans nos arm ćes se  son t c o n c i
lie s  le  lab eu r ten ace  d es so ld ats, l’in ven tiv ite  des 
ch efs et le  suprem e courage de tou s. On accep ta it  
la  gam elle  b ou eu se  d e ch aq ae  jo u r  p our v o ir  au 
term e se lev er  l ’aube d’une v ic to ire  ju ste . L’hum a- 
nite n o u v e lle  de dem ain  ne veu t rien  de p lus, m ais 
cela  e ile  le  veu t p u issam m ent. « E lle voudra la co n -  
duite correcte  du m etier et une m orale h öro iq u e;  
le  pa in  de ch aq u e jo u r  et la  ju stice  d ’un dern ier  
jo u r  ». (2)

Ces p aro les son t d’un in stitu teu r sy n d ica liste , fils 
d ’ou vrier, an cien  ёіёѵ е de B ergson  et d e T arde, 
an cien  ёіёѵе de Saint-C loud , ancien  ёіёѵ е d e la  
section  d ’a llem and k  la  Sorbonne, A lbert T h ierry , 
tu ć  a A ix-N oulette en  1915. II les a p en sees avant 
la  guerre et d óvelop p ćes dans un ou vrage ёсгИ dans 
la  tran ch ee. (3) A insi notre reve n e peut atterrir  
q u ’aupres d es tom bes de la  grande guerre. N otre

(1) A l b e r t  T h i e r r y ,  L’Śducation generale superieure (Vie ou- 
vriere, 5 a o ü t 1912).

(2) Ibid.

(3) A l b e r t  T h i e r r y ,  Les Conditions de la P a ix ; ach e v e  1915, 
p u b lic  1918.
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p en see  ne peut qu itter n os m orts. N os esp eran ces  
le s  p lu s au d acieu ses son t en core  fa ites d e  leu r  
sou ven ir . P u isse-t-il nous etre d on n e  de rea liser  
une part de cette  F rance p lus b elle  que leu rs yeux  
o n t vu e, avant de se  ferm er?
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