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PARTIE SCOLAIRE 

NOTRE PLAN GENERAL 
OE TRAVAIL 

LES BETTERAVES 

ACT. F. - Nous arrachons nos betteraves. 
Nous conservons les betteraves fourragères. 
Nous faisons du sucre de betteraves. Nous vi
sitons une fabrique de sucre. 

TECHN. - Les outils pour l'arrachage. Trans
port et conservation des betteraves fourragères. 
Transport et vente des betteraves sµcrières. -i..es 
usines pour la fabrication du sucre . Sucre de 
betteraves, sucre de cannê, sucre de fruits . 

C. Français . - F.S .C., n°• 478, 596, 597, 
777, 778 . 

Calcul. - Enquêtes : Rendement d'un champ . 
Poids moyen . d'une b etterave . Prix des bette
r~ves sucrières. Consommation en sucre, Prix 
de revient du sucre. Poids d'un morceau de 
sucre. 

Sciences. Les racines pivotantes. Culture 
de la betterave chez nous et ailleurs. Procédés 
d'extraction du sucre. Utilisations du sucre. 
Le sucre de canne. Le sucre de fruits. 
'. Géographie. - Régions grandes productrices · 
de be~terave_;;. Les usines à sucre. La canne à 
sucre. 

Histoire. - La culture de la canne à sucre 
et l'esclavage. L'invention du sucre de bette
raves. Au temps des pains de sucre. 

PRESENTATION DU VILLAGE 

A.F. - Nous présentons notre village à nos 
correspondants. · 

T . - Plan du département (à découper dans 
les calendriers) . Plan de la région . Plan du 
village. Recherches de cartes postales caracté
ristiques. ,.A~orce d'une monographie. · 

C. Français. - « Village d'Alsace » (A. Dau
~et), Dumas, C.S., p _' 418. - « Le terroir » 
(Marg: Reynie~) : Lectures et Travaux, p. 149. 
- " Un village de France », id. - « Milly ou 
la terre natale » (Lamartine), Souché, p. 91. -
« Une maison paysanne » (Ch. Silvestre), Sou
ché, Lectures C.S., p. 109. - F.S.C., 788.1069. 

Calcul. · - Enquêtes : Distance de notre ville 
ou village aux points principaux. Temps de 
voyage, ·.aujourd 'hui et autrefois. Population, 
nombre de feux. Superficie des terres. Propor
tion des · divers milieux. 

.· Çéog~flphie. - Situation géogq1phique des 
con:_espondants. Distance aux diverses localités. 
\( ài.~~ ..fçrr.~es et routes. 
·, Histoire ... - Recherche dans les archives sur 

la . vie autrefois _dans le _ ~illage, . 

NoTA. - JI. ne s'agit ici que d.' une présenta
tion sommaire du début d'an:née. 

Nous recommandons, pour la suite, la réali-
. sation d'une monographie méthodique, irnprimée 
au rythme de une oµ 'deux . feuilles par mois 
seulement. Nous publierons sous peu une B.E. 
N .P . sur ce sujet 

LE MIEL 

A.F. - Nous récoltons le miel de notre ru
chette. Nos parents, ou l'apiculteur, récoltent 
le miel. Nous extrayons le miel, soit sans moyen 
mécanique, soit à l'extracteur. Nous ·conservons 
le miel. Nous faisons de l'hydromel. Nous fon
dons la cire pour fabriquer des bougies. 

T. - Les xuches autrefois et aujourd'hui. Les 
ou.tiis de ]'apiculteur. La nourriture des abeil
les. Les outils d'extraction. Conservation -et ven
te du miel. 

C. Français. - F.S.C., 594 ; B.T., 26. 

Calcul. - Enquête" : Nombre d'abeilles d'u
ne ruche, nombre d'abeilles d'un ' essaim. Ren
dement moyen d'une ruche. Prix du miel. Ren
dement d'.un rucher . Nombre de pots de 500 gr. 
ou de 1 kilo contenus dans la récolte. Propor
tion de cire. 

. Sciences. - Etude scientifique de l'abeille. 
La vie des abeilles. Utilisation et vertus · du 
miel, de la cire. Fabrication de l'hydromel .- Les 
abeil.Jes et l'arboriculture, 

Géographie. - Importance de l'exposition sur 
la vie et la prospérité des ruchers , 

Histoire. - Les civilisations du miel. 

LES CHAMPIGNONS 

A.F. - Nous cue!llons des champignons. 
Nous distinguons les qualités. Nous ·visitons une 
champignonnière. Nous faisons cuire et sécher 
des champignons. 

T. - Distinguer · champignons comestibles ~t 
champignons vénéneux. Installation d'une cham
pignonnière. Séchage de champignons. 

C. Français. - « La chasse aux 'champi
gnons '" Souché, Lecture C.E.P., p. · 310. -
« Une chasse pacifique » (Châteaubriant), Plai
sir de Lire, Seguin, C.E.P., p ; 43. - « Les 
champignons » (G. Chirau), id., p. 48. - F.S. 
C., n°• 1039, 1050 ; Enfantines, no 33. 

Calcul. - Enquêtes : Poids moyen d'un ca
geot de champignons. Poids moyen d'un cham
pignon (selon sorte). Réduction du poids au 
séchage._ Prix des champignons. 

Sciences. - Etude scientifique des champi
gnons. Les moisissures et leur utilisation, 

Géographie. - Régions productrices de cham-
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pignons. Où sont les champignonnières ? Pour
quoi? 

Histoire. Pratiques emp1nques et croyan-
ces concernant le;; ch'àmpignons. 

LES PATURAGES 

A .F . - Nous gardon s- les troupeaux. Le trou
peau rentre du pâturage. Nous préparons l'hi
ven2a ge. Le p.a ssage des transhumants . Nous 
~'i s itons un parc à bestiaux. 

T . - Les chalets et les pâturages. Les bêtes 
à !'embouche. La transhumance. 

C. Français. - « La rentrée du troupeau " 
(A. Daudet), Souché, Lectures C.E.P., p. 264. 
- cc L a louée.._: un petit berger n (J . Renard), 
Chad.eyras, Lectures C.E.L. ; p. 159. - cc Uri 
chien extraordinaire » (]. Pesquidoux), Plaisir 
de Lire, C.E.P. , p. 74. - «Enfantines », n°• 1, 
6, 10, 18, 27, 63, 77, 83, 88, 91, 92, 99. 

Çhants : Gardons nos moutons, B'ouchor 3• 
série, p. 36. 

Calcul. - Enquêtes : Prix moyen d'une tête 
de b étail. Prix d'un troupeau. Rendement en 
v iande et en lait . Valeur d'un troupea.:i trans
humant. 

Sciences. - Les mammifères. L'hygiè~e des 
animaux domestiques. Le lait, le beurre et le 
fromage, 

Géographie. - Région de tran shumance. Les 
Alpages. ~ég1ons productrices de viande et de 
lait. 

Histoire . - Histoire du .pâturage. La vie 
des chalets autrefois et aujourd'hui. Les trans
~umances à travers les âges. Coutumes concer
nant le bétail. 

LABOURS ET SEMAILLES 

A.F. - Nous bêcho;s et labourons notre 
jardin pour semer du blé. Nos parents labou
rent et sil,m~nt. On porte le fumier aux champs. 

T. - Les diverses techniques de préparation 
du sol : à la main,; l.,,bour avec • âne, bœ..;fs, 
chevaux ; labour av5c tracteur•; la herse ; les 
diver~s techniques de semailles (main, machi
ne, avion) ; chôix et préparation des semen
ces ; les fumures. 

C. Français. - « Le laboureur 'et ses enfan~ » 
(La Fontaine). - • Le Semeur n (V. Hugo), 
Souché, récitations C.E.P., no 3. - • Le la
bour » (Lamartine), id., no 2. - « Premier la-

. bour n (E. Guillaumin), Plaisir de Lire, Seguin, 
p, 16. ·_ « Tableau du labour > (E. Guillau
min). Souché, Lectures C .E.P., p. 14. - • Se
mailles en Beauce n (Zola), id., p. 16. - • La 
vie dure du petit laboureur • (]. Renard), Cha
deyras, Lectures C.E.P., p. 1-7-9. - F.S.C., no• 
1003, 1007, 1008, 1009, 415, 563, 564. B.T., 
n° 24. 

Ca]cul. - Enquêtes : Surface bêchée ou la-

bourée en un jour. Prix de revient selon lea 
diverses techniques. Quantité de semence à 
!'are. Prix des engrais. Prix des machines agri· · 
coles. 

Sciences. 
res à blé. 

La . ge1minat!on. Etude dee ter• 

Géographie . Pays grands producteurs de 
blé en France et à l'étranger. Carte. 

Histoire. - Le blé à travers les âges. Cou• 
turnes , dict;;ns, règlements concernant les se
mailles. 

LA CHASSE 
• 

A .F. - Nos parents sont allés à la chasse. 
Nous avons chassé. Nous racontons deo histoi· 
res de chasse. 

T . - La chasse au fusil, au poste, à la pour• 
suite, avec ou sans chien. La ch;,sse à courre, 
La chasse avec appeaux. Les chiens de chasse. 
Usage des bêtes tuées : alimentation, peaux et 
fourrures, etc ... 

C. Français. - « Le loup et le chasseur J 

(La Fontaine), VIII-XXVII. - cc Le cor • (A. 
d e Vigny), Souché. - " La battue aux san• 
gliers n (J. Aicard), Lyonnet, C .E.P., p. 46. -
• Le fatal étonnement de Guerriot • (L. P~· 
gaud). Lyonnet, C.E.P., p . 56. - « La nuit 
du braconnier » (M. Genevoix), Souché, Lec
tu~e C.E.P., p. 308. - cc A l'espère n (A. Dau
det), id., . p. 330. - cc Chasse au héron • ('fh. 
Gautier), Dumas, Lectures C.E., p. 5. - « Tar• 
tarin à la chasse au lion ,, (A. Daadet), Plait1ir 
de Lire, Seguin, C.E.P., p. 289 .. - « En.fan
tÎ:les », n°; 37, 59, 72, 84, 85. - F.S.C., n°" 
492. 572, 2044. 

Calcul. - Prix d'un fusil. Prix de revient 
d'une cartouche. Prix du permis de chasse. 
Prix des animaux chassés dans la région. Prix 
de r~vient d'un chien. 

Sciences. - Les armes à feu. Etude scienti· 
fique des animaux chassés dans la régiqn. 

Géographie. - Régions de France où se pra• 
tiquent les diverses chasses. 

Histoire. - La chasse chez l!!s peuplades pré
historiques. Coutumes, traditions, règlements se 
rapportant aux divers genres de chasses. Lee 
braconniers. 

LES OISEAUX MIGRATEURS 

A.F . - Le départ des hirondelles. Le pas
sage d 'animaux migrateurs. On apporte en 
classe _un oiseau de passage, 

T. - Les oiseaux migrateurs et leurs dépla
cements. Sens de la .directi~n . chez les oiseaux, 
Comment volent les oiseaux migrateurs. 

C. Français. - « La tortue et les deux ca
nards » (La Fontaine). X-Ill. - « Le départ 
des hirond~lles n (Th / Gautier), Lyonnais, C.E. 
P., p. 39. - « Le départ des hirondeHes • -(A. 
The.uriet). · Souché, Lectures C.E.P., p. &. -
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« L'hirondelle » (Michelet), Souché, Lectures 
C .E.P .. · p. 234. - F .;:;.c .. n°• 2004., 2012, 565. 

Calcul. - Enquêtes : Vitesse du vol des ai
.seaux. Distances parcourues. Comparai,sons avec 
les vitesses humaines. 

Sciences. - Etude scientifique des animaux 
de passage. Utilisation des courants par les 
grands voiliers. Les planeurs. 

Géographie. - Carte des poin°ts de départ et 
d'arrivée des principaux oiseaux migrateurs. 

Histoire. - . Traditions et légendes se rap
portant aux oiseaux migrateµrs. 

TEMPS D'OCTOBRE 

A.F. - Il fait un temps d'auto'1!ne. 

T. - Caractéristiques de la saison : L'équi
noxe, Mesures météorologiques, Installations 
techniques, Graphiques. 

C. Français. - « Les feuilles mortes • · Çfh. 
Gautier), Cabet, p. 21. - « Tableaux d'au
tomne » (] . Renard), Cabet, p. 23. - «Sous 
la pluie » (G. Flaubert). id., p. 25. - cc Der
niers beaux jours» (Cherbuliez). Dumas, p . 12. 
- «L'automne» (G. Droz), id., p. 16. - cc Im
pressions d'automne"· Souché, Lectures C.S., 

- p . 59. - « Matin d'automne», id., p. 7. 
·F.S.C., 2001. 

Calcul. - Graphiques de météorologio. 
Sciences. - L'air et le vent . Le jour et la 

nuit. ,. Les saisons. 

Géographie. - Les mouvements de la terre. 
La nuit ·et le jour. L'heure et les fuseaux ho
raires. 

Histoire. - Comment les anciens concevaient 
le globe, les saisons, le temps. Mesure .du temps 
à travers les âges. 

JEAN V ACHON, à Charenton Buzançais (In
dre), demande si un modeliste pourrait lui . in
diquer la formule de la colle caséïne, genre 
Certus ? 

aa) 1. - Albumine ou beaux d'œufs, chaux en 
poudre. 

aaj Il. - Caéïne du lait broyé sur ~u mar
bre avec chaux éteinte. 

III. - Riz finement pulvérisé et eau froide à 
-consistance .de pâte molle. Ajouter eau bouillan
te jusqu'à consistance. Faire bouiJ.lir 2 minutes. 

Le n ° II e.st très rapide. 

Le ·,B.'T; de la ire quinzainie est : 

HISTOIRE DES }EUX D'ENFANTS 

ENSEIGNEMENT DU CALCUL 
Difficultés et contradictions 

Noiré ami Delaunpy, bien connu de tous les 
vieux militants de lancienne F~dération de !'En
seignement, est incontestable'ment un des péda
gogues les plus compétents et les plus appréciés 
de la pédagogie contemporaine. SeM livres de 
calcul sont, à notre avis, des modèles de sim
plicité et. de· logique (Librairie Hatier, éditeur). 

,. Nous somm es henreux que Delaunay ait bien 
voulu s'intéresser à noire long effort pour la 
modernisation des techniques de calcul et de 
lecture notamment. Il n'est pas nécessaire d'être 
absolument d'accord sur tous les points pour 
collaborer. Nous dirons mieux : le choc d ' opi
nions sensiblement divergentes est indispensable . 
pour le.développement d'une entreprise aussi dy
namique qu~ la nStre. 

A la suite des divers articles sur le calcul 
parus dans L'Educateur l'an passé, Delaunay 
avait envoyé à noire ami Husson une longue 
critique que nous aurions bien voulu publier en 
broc/,ure séparée si la forme s'y était prêtée. 
Nout"'préférons publier celte étude dans L'Edu
cateur en laccompagnant, lorsque le texte amè
ne une réponse , de notre point de vue sur les 
points en discussion. 

Si par cette controverse nous avons amené noa 
lecteurs à juger plus sainement .de lenseignement 

•du calcul, nous serons pleinement satisfaits. Il 
ne s'agit pas tellement d'établir si c'est Delau
nay ou Freinet qui a raison, mais de· chercher 
ensemble pour rendre plus parfaits el plus effi
cace sles outils que nous désirons mettre au 
service des éducateurs. - C. F. 

Entre les conceptions pédagogiques de 
Freinet ~t tes miennes, il y a les contradic
tiens que je voudrais, sinon résoudre entiè
rement, du moins approfondir. 

La plus nette det ces contradictio!ll> est 
apparemm€nt ceci : Preiniet a lancé son cri 
de guen.e : « Plus de manuels scolaires » ; 
j'ai collaboré à des mMluels scolaires. Mais, 
que - voulon»-nous .exactemént ? 

Fre'iire.t s'attaque au manuel, en tant que 
manuel ; ce qu'il condamne, c'est moins son 
contenu que sa fonction : ce fait qu'U est 
employé comme instrument de travail col
lectif, qu'il « régente la classe au lieu d'être 
à uil. service », qu'il ne permet pas l'adap
tation au mHieu et l'adaptation à l"è.nfant 
(individualisation . de l'enseignement). D'une 
de ses lettre.si récientes, j'exti·ai.S : « Je pensie 
q\1€l pendant quelque temps encore let manuel 

· .pourrait subsister à côté des fiches pour 
diriger le travail d'approfondis,sement péda
gogique, le1> fiches étant là pour Jlentra1ne
ment technologique. J,e pens.e cependant que 
le jour où nous ·auro!ll> SÙffisamment de fi
ches bien au point dans le genre de cellea 


