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Ecole et ideologie:
les manuels d'histoire suisse

dans I'ecole primaire
neuchäteloise (1848-1904)

par Pierre-Yves Chätelain, Ecole d'ingenieurs du Locle

Les annees qui suivent 1848 voient les revolutionnaires neuchätelois
amenager pour longtemps le pouvoir qu'ils ont conquis de haute lutte.
Cet expose tente de degager un aspect bien precis du projet republicain,
ä savoir la vision du passe que la nouvelle equipe d'hommes politiques
entend transmettre aux jeunes generations neuchäteloises.

L'etude de cette question est d'autant plus interessante que l'historio-
graphie connait de nouveaux developpements au XIXe siecle. L'histoire
se constitue en discipline autonome, eile s'affranchit de la tutelle de la
religion et de la litterature; eile se decouvre des ambitions scientifiques.
En Allemagne, en France et en Suisse bien sür, une nouvelle approche
de l'histoire pretend ä l'objectivite et ä la neutralite.

En Allemagne, Leopold von Ranke (1795-1886) est l'instigateur de

ce bouleversement. En 1824 dejä, il declare que l'historiographie doit
dire ce qui s'est reellement passe, le role de 1'historien n'etant «ni de ju-
ger le passe ni d'en tirer des enseignements au profit du monde futur»

En France, I'ecole methodique, des 1876, se fixe comme ideal la
recherche desinteressee et scientifique et declare rejeter une histoire qui
defendrait des idees politiques et religieuses.

En Suisse, Charles Monnard, professeur de litterature ä l'Academie
de Lausanne, traducteur de Jean de Muller et de Henri Zschokke resume
en une formule les consequences que doivent en tirer les historiens de la
deuxieme moitie du XIXC siecle: «L'histoire doit la verite au peuple,
düt-elle effacer une aureole sur le front de la nation»2.

On imagine sans peine que cette orientation nouvelle provoque des
dechirements. Surtout lorsqu'il est question de repercuter dans le grand
public les dernieres decouvertes de la recherche historique. Quel parti
choisir entre les recits de la tradition, au style epique, genereux, au
souffle enthousiaste, patriotique, et les souvent froides leijons de la
critique moderne qui semble ne rien tenir pour sacre et qui pretend s'atta-
quer ä tout
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En 1890, au cours de la Conference annuelle des instituteurs, consa-
cree au patriotisme, Tun d'eux s'ecrie:

«Eh! mon Dieu oui: Guillaume Tell pent etre un mythe, une creation
d'une imagination ardente, mais laissez-nous, ä nous simples de cceur,

ces illusions sacrees; elles ont plus de valeur pour nous que les plus sa-
vantes dissertations. Quand vous aurez decime notre histoire, qu'en au-
rez-vous de plus? L'image de la Patrie n'en sera pas moins vive dans
notre cceur, car nous l'aimons pour elle-meme. Suspendez votre täche et
laissez-nous croire sans souiller plus longtemps notre foi naive du
souffle impur et dissolvant du doute et de l'incredulite»3.

APERQU DE L'HISTOIRE NEUCHÄTELOISE
AU XIXE SIECLE

Apres le Congres de Vienne, Neuchätel fait figure de monstre
politique: il est ä la fois canton suisse et principaute prussienne.

Un parti republicain se developpe dans le Haut du canton; il milite
pour que les ponts soient definitivement rompus avec la Prusse et pour
que soit consacre le complet rattachement du canton ä la Suisse.

En 1831, deux tentatives de coup d'Etat des Republicains echouent ä

quelques semaines d'intervalle. La rebellion est durement reprimee et
les esprits s'echauffent. Les autorites neuchäteloises demandent au roi
de Prusse d'obtenir le retrait de sa Principaute de la Suisse. Le souverain
fait remarquer que la question interesse toute l'Europe. II consulte la
Diete helvetique, qui refuse une telle amputation.

Le gouvernement neuchätelois interdit d'arborer les couleurs
föderales, signe de ralliement des Republicains, et intensifie ses relations
avec les autres cantons conservateurs.

Cet activisme neuchätelois «reactionnaire» agace les cantons regene-
res. Leur nombre est en augmentation et ils en viennent ä considerer le
canton-principaute comme un corps etranger au sein de la Confederation.

Les debats se cristallisent autour de la question: Neuchätel est-il
suisse

En 1848, les Republicains reussissent ä s'emparer du Chäteau. Iis en
chassent le gouvernement royaliste et instaurent la Republique. Le roi de
Prusse, accapare par la revolution qui eclate ä Berlin, ne reagit pas; il
n'acceptera toutefois pas le fait accompli: la «question de Neuchätel»
restera pendante jusqu'en 1856. Des partisans de l'ancien regime tentent
de renverser la Republique par un coup de force. Iis sont emprisonnes et
le roi de Prusse exige leur liberation en menaqant de guerre ceux qu'il
considere toujours comme ses sujets. Neuchätel et la Confederation
mobilisent leurs troupes. In extremis, une intervention des puissances
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europeennes amene toutes les parties autour d'une table ronde, ä Paris.
Le roi de Prusse finit par s'incliner. Neuchätel est suisse, en droit et
en fait.

Ce rappel historique est indispensable pour bien comprendre l'une
des caracteristiques essentielles de la societe neuchäteloise de l'epoque.
Les luttes parfois ardentes entre tenants de l'ancien regime et Republi-
cains, entre le parti de Prusse et le parti de Suisse, marqueront et divise-
ront profondement la societe neuchäteloise durant toute la deuxieme
moitie du XIXe siecle, voire bien au-dela.

En 1848, les vainqueurs sont done confrontes ä une täche tres
delicate: ils doivent demontrer ä la Suisse que l'enthousiasme patriotique
du canton est irreprochable, tout en reconciliant les Neuchätelois avec
eux-memes.

LES MANUELS

Pour des raisons evidentes, il n'est pas possible de detailler ici le
comment et le pourquoi qui presida au choix des differents manuels par
les commissions.

Ce travail se base sur les cinq ouvrages les plus repandus, qui furent
«recommandes» puis, des 1889, imposes aux instituteurs. Les periodes
durant lesquelles ils furent utilises s'articulent autour de trois dates :

1868: YHistoire de la nation suisse de Henri Zschokke4 est abandon-
nee au profit de VAbrege de l'histoire de la Confederation suisse
d'Alexandre Daguet5.

1894: deux titres viennent seconder le manuel de Daguet: VAbrege
d'histoire suisse de Henri Cuchet6 et Legons et recits d'histoire suisse,

par Alfred Schütz7.
1904: parution de YHistoire illustree de la Suisse par William

Rosier8. Pour etre precis, il faudrait plutot choisir la date de 1898,
puisque la decision a ete prise ä ce moment-lä de remplacer Daguet,
Cuchet et Schütz.

Trois themes permettent d'illustrer revolution du contenu des
manuels durant la periode consideree :

- L'image du heros des premiers temps de la Confederation.

- Les historiens republicans et la «nouvelle» histoire methodique.

- Le modele de societe que les historiens proposent aux ecoliers.

LE HEROS DES PREMIERS TEMPS DE LA CONFEDERATION

Zschokke decrit l'histoire des Suisses jusqu'au XVe siecle comme
une suite de luttes victorieuses pour la liberte contre l'injustice des
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puissances etrangeres. Mais des le XVe siecle, commence selon lui un
processus de decadence, du ä la perte des valeurs et vertus originelles.
L'invasion frangaise de 1798 apparait comme une consequence de cette
degradation. Son recit est ponctue d'appels ä ses lecteurs pour qu'ils re-
trouvent l'esprit des ancetres ainsi que les vertus qui ont permis ä la
Suisse de naitre et de s'affirmer. Les premiers siecles de la Confederation

sont done presentes comme un age d'or; ses heros, notamment
Guillaume Tell, sont portes aux nues. Voici un extrait qui se situe au
moment oü Tell vient de s'echapper de la barque qui l'emmenait en cap-
tivite:
«Guillaume Tell [...] triste et pensif, se disait ä lui-meme: «Oü fuir la
colere du tyran? [...] Devant quel tribunal puis-je citer Gessler? Le roi
lui-meme n'ecoute plus les cris du peuple. Eh bien! puisque la justice
n'a plus d'autorite, puisqu'il n'y a plus de juge entre l'oppresseur et
l'opprime, Gessler, nous sommes tous les deux hors-la-loi; notre seule
loi, e'est la necessite de se defendre. S'ilfaut que mafemme, monfils et
ma patrie perissent innocens [sic], oil que tu tombes charge de forfaits:
meurs, tyran, et que la liberte revive!» (ed. 1844, p.59).

Zschokke developpe dans ce passage la problematique qui passionne
bon nombre d'intellectuels depuis le XVIIP siecle: est-il legitime de se
revolter contre l'autorite lorsque celle-ci ne respecte plus la tradition ou
la loi ecrite? Jean de Muller, reconnu par tous les historiens suisses
du XIXe siecle comme leur pere spirituel, avait dejä tranche en 1795:
«Ainsi perit Hermann Gessler, avant I'heure marquee pour la delivrance
des Waldstettes [sic], sans le concours du peuple qu'il avait opprime,
victime de la juste colere d'un homme libre [...] [L'action de Guillaume
Tell] fut contraire aux lois; ma is c 'est pour des actions semblables que
les liberateurs d'Athenes et de Rome, et les heros du peuple juif sont
combles d'eloges dans les histoires de l'antiquite et dans les livres saints
[...] II n'est ni ä propos, ni necessaire que les tyrans n'aient rien ä redo

uter» (en gras dans le texte, tome III, pp. 365-367).
La legon que livre l'histoire est done sans equivoque: la revoke contre

l'injustice est un droit legitime, ainsi que le recours ä la violence
pour gagner la liberte.

Mais, chez Daguet et ses successeurs, aucun commentaire ne vient
completer le recit de Guillaume Tell et de la mort de Gessler. Le texte
est sobre et se borne ä relater les evenements:

«Tell [...], s'emparant tout ci coup de l'arbcilete d'un des soldats de
Gessler, s'elance d'un bond sur une espece de plateforme; lä, par un
mouvement rapide, il se retourne vers le lac, vise et perce le tyran d'un
trait mortel au milieu de ses gardes et des bateliers epouvcintes» (ed.
1868, p.36).

Cuchet est encore plus concis:
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«[...] Une tempete s'eleve; Gessler effraye confie le gouvemail ä Tell.
Celui-ci conduit la barque vers le rivage, s'elance sur un rocher, et, se
retournant soudain, perce le tyran d'une fleche.» (ed, 1896, p.32)

Les autres manuels font preuve de la meme sobriete. Cette evolution
peut sans doute s'expliquer de la maniere suivante. Dans la deuxieme
moitie du XIXe siecle, les Republicans amenagent le pouvoir qu'ils ont
conquis en 1848. Le juste combat a ete livre, la liberte a ete conquise.
Dans ces conditions, il n'est plus necessaire de mettre en exergue ces
heros en revolte contre l'autorite.

En effet, glorifier Guillaume Tell comme le champion de la lutte contre

Tinjustice, legitimer le fait que, parfois, l'ethique personnelle peut
autoriser ä braver la loi et ä recourir ä la violence n'est pas exempt de
risques en ces temps oü le developpement industriel provoque la formation

d'une nouvelle classe sociale defavorisee. Imaginons un instant un
ouvrier qui se reconnaitrait dans le fier combat de Guillaume Tell!

Ainsi, le theme de la lutte pour la liberte passe au second plan dans
les manuels scolaires; il est remplace par celui de l'egalite: tous les ci-
toyens ont les memes droits et les memes devoirs au sein de la collecti-
vite. II n'existe plus de privileges, de discriminations dues ä la naissan-
ce. Tous les citoyens sont egaux.

La maniere dont les auteurs traitent la revolte des Paysans de 1653 est
interessante ä cet egard.

Daguet et ses successeurs considerent avec une certaine Sympathie la
tentative de ces hommes du peuple; Cuchet va jusqu'ä parier de «noble
cause». II explique que les paysans reunis ä Sumiswald «jeterent les
bases d'une nouvelle Confederation democratique». II n'est pas loin de

presenter les masses paysannes comme les precurseurs des Radicaux de
1848.

Tous les auteurs s'accordent ä dire que la tentative fut maladroite et
insensee, mais aucun ne se livre au moindre commentaire desobligeant
sur le milieu dont les revokes sont issus et sur l'eventuelle rusticite de
leurs moeurs.

Par contre, Zschokke traite ces hommes avec un mepris non dissimu-
le: ils sont incultes et incapables de donner un sens desinteresse ä leur
combat. Leur basse extraction explique non seulement l'echec de leur
entreprise, mais aussl la vilenie de leur caractere:

«En effet, ces hordes soulevees et tumultueuses n'entreprirent pas la
gründe ceuvre de leur affranchissement [...] avec la loyaute pieuse et
1'union ferme des anciens liberateurs des Waldstaetten [...] C'etait des

gens grossiers, ignorants, sans experience des affaires civiles, eleves
dans de mauvaises ecoles, se defiant les uns des autres, de feu pour
leurs interets personnels, de glace pour les interets de la patrie» (ed.
1844, p. 243).
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Par ailleurs, les historiens de la Republique introduisent ou mettent en

exergue dans leurs recits un nouveau type de heros. II s'agit d'un hom-
me qui pourrait profiter des avantages lies ä sa naissance ou ä la fonc-
tion qu'il exerce dans la societe et qui renonce ä ce privilege. Ainsi est
illustre aux yeux des enfants le theme de l'egalite devant la loi et du
respect que Ton doit ä celle-ci. L'un de ces personnages, dont parlent Da-
guet et Rosier, est le landamann AmBerg, qui vecut ä Schwytz au XVIe
siecle. II fut charge de rendre la justice contre son propre fils dans une
affaire ou la loi prevoyait la peine de mort:

«[...] AmBerg ne cherclia pas ä soustraire son fils a la sentence; il
remplit consciencieusement son terrible ministere. Mais, la sentence

prononcee, il pleure avec son fils, puis se retire au chateau solitaire
d'Iberg et y finit ses jours dans la douleur» (A. Daguet, ed. 1868, p.92).

II est done possible de deceler, ä la fin des annees soixante, une
modification dans la maniere dont la deuxieme generation de Republicans
souhaite presenter l'histoire aux ecoliers. L'image du heros revoke, en
lutte pour la liberte, appartient resolument au passe. Les considerations
moralisantes qui accompagnaient la relation de son acte dans les
versions de Müller et Zschokke disparaissent, seule subsiste l'exaltation du

courage indomptable de Guillaume Teil. Le projecteur que «manipule»
l'historien tend plutöt ä se focaliser sur le membre de la communaute
qui se devoue pour le bien collectif.

Winkelried, par exemple, dont nous parlerons plus loin, est l'un de
ces heros.

LES HISTORIENS REPUBLICAINS ET L'HISTOIRE
METHODIQUE

Alexandre Daguet, esprit curieux, ouvert, en contact epistolaire avec
de nombreux intellectuels europeens, se montre d'emblee tres reeeptif
aux nouvelles tendances de l'historiographie. Des 1868, il met ä la
disposition des ecoliers un recit qui se deroule sans heurt, sans exces ora-
toire, d'une neutralite de ton remarquable, un recit au sein duquel les
interventions du narrateur pour souligner la portee morale de tel ou tel
evenement sont extremement discretes.

D'autre part, des le milieu des annees septante*/ il mentionne ä ses

jeunes lecteurs les doutes qui pesent sur l'authenticite de certains recits.
Daguet est le premier redacteur de manuel d'histoire ä risquer ce pari.

On peut done dire qu'il tente d'appliquer l'ambition de l'histoire nou-
velle: dire la verite dans un recit qui allie neutralite de ton et presentation

objective des faits.
Cependant, Daguet est aussi un ardent republicain; il sait que la

Republique, pour etre forte, doit pouvoir compter sur le soutien enthousias-
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te de tous ses citoyens. Ainsi, la question de savoir s'il est judicieux
de faire etat de tous les doutes que souleve la critique historique des
documents l'a longtemps travaille. En 1872, il ecrit dans la revue peda-
gogique L'Educateur:

«[Mais] il ne faut pas jouer avec ce sentiment sacre [le patriotisme],
et line grande reserve est necessaire quand il s'agit de rectifier certains
faits dans le champ de la litterature historique destinee ä la jeunesse et
au grand public, pcirce qu'unefois que vous aurez demoli la croyance de
la jeunesse et celle du peuple ä quelques-unes des traditions qui lui sont
les plus cheres et qui symbolisent a ses yeux la liberte, I'independance,
les vertus republicaines, vous aurez detruit toute espece defoi historique
etpatriotique.[...]» (p. 211-212).

Alexandre Daguet illustre done bien le dilemme qui va empoisonner
la täche des historiens de la seconde moitie du XIXe siecle: comment en-
seigner l'histoire en tenant compte des derniers developpements de cette
discipline Les resultats de la methode critique, les doutes que celle-ci
fait naitre doivent-ils etre repercutes ä Tinterieur de l'ecole et dans le
grand public

En France, les historiens prestigieux de la IIP Republique se sont
compromis - et leur methode avec eux - quand ils se sont meles de rediger

des programmes et des manuels ä 1'usage des ecoles. En Suisse, les
historiens se heurtent aussi ä ce casse-tete: d'un cöte, l'objectivite ä la-
quelle aspire l'histoire methodique, de 1'autre, la necessite de gagner aux
valeurs de la Republique la plus grande partie des citoyens.

Daguet, des la sixieme edition de son Abrege (1877), fait suivre le re-
cit des aventures de Guillaume Tell, Arnold de Melchtal, Werner Stauf-
facher, pour ne citer qu'eux, de la mention suivante:

«Tel est le langage des Chroniques. Les historiens contestent
1'authenticity de ces recits, qui ne sont pas d'accord avec les documents».

Cuchet, Schütz et Rosier, eux, rangent ces heros dans des chapitres
distincts, intitules «Les legendes», «Legendes et traditions» et «Les
traditions nationales sur les origines de la Confederation». Tous trois ne

manquent cependant pas d'ajouter un commentaire selon lequel les
legendes ont un fond de verite et qu'on ne peut les rejeter entierement.

Cependant, lorsque l'existence de Winkelried lui-meme est mise en
doute, par des historiens autrichiens de surcroit, Daguet semble estimer
que la coupe est pleine. II se lance dans la bataille pour la defense du
guerrier de Sempach, notamment par le biais d'un article intitule «La
•question de Winkelried» paru dans le Musee neuchätelois en 1883. II y
fustige «cette hypercritique dissolvante qui, ä la plus legere invraisem-
blance, crie ä la faussete, ä Timposture [...]». Et de poursuivre: «N'a-t-
on pas vu plus d'une fois un criticisme outre porter une main sacrilege
sur les pages les plus sinceres et les plus glorieuses de l'histoire [...]. Or,
I'esprit de doute et de negation est contagieux».
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Jusque dans la derniere edition de son Abrege (la 20e, en 1899) il
se refusera ä mentionner le moindre doute quant ä l'existence de
Winkelried, alors que Cuchet en 1894 indiquait dejä sous forme de note
que «Le nom de Winkelried n'est pas donne par les plus anciens
documents qui racontent la bataille de Sempach» (p.41).

Rosier, en 1904, est plus disert, il declare en note:
«Les traditions relatives au heros de Sempach n'apparaissent qu 'asset

longtemps apres I'evenement. Mais rien n'autorise ä nier l'acte
sublime dont fait mention la tradition. Nous avons le droit [...] d'honorer
en Winkelried l'un des modeles les plus accomplis de I'incontestable
courage et de I'esprit de sacrifice qui animaient les anciens Suisses».
(p. 59).

L'habilete dialectique de Rosier merite d'etre soulignee, qui reussit ä

laisser entendre que Winkelried n'a peut-etre pas existe tout en enga-
geant l'ecolier ä croire ä l'authenticite de son acte de bravoure

Relevons encore que Daguet insiste toujours, lorsqu'il en a la place
(par exemple dans les livres d'histoire suisse qu'il redige ä 1'intention
des adultes), sur le fait que la tradition «exprime souvent avec plus de
verite le genie d'un temps ou d'un peuple que l'histoire savante, elabo-
ree sur d'arides documents». Sa theorie est que la legende doit etre ac-
ceptee comme verite historique jusqu'ä preuve du contraire. Autrement
dit, c'est aux detracteurs d'amener la preuve que la legende est coupa-
ble! Cette maniere de considerer «la poesie populaire» comme l'expres-
sion de la verite historique n'est evidemment pas tres scientifique et

prouve, si besoin etait, que Daguet ne peut etre inscrit au rang des histo-
riens positivistes. Mais cette conception de la legende fait de Daguet un
historien extremement attachant ä etudier aujourd'hui. II constitue une
charniere dans l'historiographie suisse, un pont jete entre l'esprit poe-
tique de Zschokke et la rigueur scientifique dont se prevaudra Rosier.

LE REGARD DE L'HISTORIEN SUR LA SOCIETE

Tous les manuels de l'ecole primaire en usage entre 1868 et 1933 (date
de 1'abandon du manuel Rosier) brossent un tableau enthousiaste de la

societe contemporaine.
En 1868, Daguet ecrit:
«Le 19e siecle est marque par le progres extraordinaire des arts

utiles. De magnifiques routes franchissent le Saint-Gothard, le Simplon
[...] des bateaux ä vapeur, au nombre de 60, des telegraphes, des che-
mins de fer, s 'etablissent sur tous les points de la Suisse. Le commerce
exterieur s'etend jusqu'en Chine et au Japon. L'industrie marche de pair
avec le commerce et occupe 150000 ouvriers. L'horlogerie seule occupe
30000 personnes des deux sexes. Les progres en agriculture ne sont pas
moins remarquables. Les societes et les expositions des produits agri-
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coles se multiplient. On evalue ä 4 750 000 le nombre des vaches qui
paissent dans les päturages de la Suisse et ä 490000 le nombre des
quintaux de fromage». [La solidarite sociale, la liberte de la presse,
1'education populaire et superieure, les sciences, les lettres et les arts
participent de ce mouvement].

Cuchet presente un tableau de la meme veine, mais conclut par cet appel:
«Ainsi, la Suisse possede tous les elements necessaires pour la prosperite

et le bonheur d'un peuple. Heureux ses fils, s'ils scivent goüter ces
privileges et travailler, dans la fraternite, la moralite, la piete, a mainte-
nir intact l'honneur de la patrie!» (p. 128).

Schütz lui aussi est elogieux:
«Au X1XC siecle, la Suisse raffermie et agrandie marche au premier

rang des nations, sur la voie du progres intellectuel, materiel et social.
Elle clevient une terre oüfleurissent I'instruction et la vraie liberte. Sous
cette egide, eile travaille sans cesse ä augmenter le bien-etre individuel
et la prosperite generale» (p.301).

Rosier ne consacre pas moins de 17 pages grand format ä ce qu'il ap-
pelle «La Suisse nouvelle». C'est en moyenne trois ä quatre fois plus
que pour les autres periodes. L'etat de progres et de prosperite dans le-
quel vivent les Suisses de cette epoque est abondamment decrit et glori-
fie. Mais Rosier conclut son chapitre par ces lignes, qui laissent entendre

que quelque chose a change:
«[...] Sans cloute, il se produira encore [entre les Suisses] des disaccords

momentanes. Un peuple ne peut rester stationnaire; ä chaque
generation s 'offrent de nouvectux problemes. II y aura done encore des lüttes,

mais nous devons souhaiter qu'elles restent pacifiques. [...] Dans
nos differends passagers, nous n'oublierons pas que la force nait de
I'alliance et que nous sommes tous les enfants d'une meme patrie» (p. 198).

Par ailleurs, Rosier est le premier auteur de manuel scolaire qui
consacre quelques mots aux ouvriers. En tout 27 mots pour indiquer aux
enfants que «Des lois föderales ont ete faites en faveur des ouvriers pour
proteger leur sante pendant qu'ils travaillent dans les fabriques et pour
les indemniser en cas d'accident» (p. 187).

Deux elements permettent d'eclairer cette evolution:
1. Rosier est citoyen de Geneve; dans sa ville, une alliance regroupant

les principales forces politiques est au pouvoir. II est plus que probable
que le conseiller d'Etat estime 1'exemple digne d'etre suivi.

2. Une certaine inquietude apparait dans notre pays ä cette epoque:
d'une part, face ä la montee des tensions internationales et, d'autre part,
face ä l'apparition de nouvelles forces sociales qui menacent l'edifice
bourgeois.

Apres Alexandre Daguet qui semblait dire ä l'ecolier: «Voilä oü nous
en sommes, il y a de quoi etre fieri», Cuchet et surtout Rosier semblent
placer le temoin dans la main de 1'enfant en le rendant attentif ä ses
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responsabilites et en lui indiquant clairement, dans le cas de Rosier, en

quelles valeurs croire:
«C'est par la tolerance, le support mutuel, par nos vertus civiques,

par le respect des lois, par notre empressement ä appuyer les ceuvres en

faveur des faibles et des humbles, que nous pourrons realiser ce vceu
ardent de nos cceurs [P union]» (p. 198).

A lire les manuels, le modele de societe instaure en 1848 semble done

remporter tous les suffrages et generer le consensus de toutes les
couches sociales. L'ecolier qui decouvre, ä travers la lecture des manuels, la
societe dans laquelle il vit ne peut nourrir aucun doute: la prosperite est
generale. Seul Rosier, au tournant du siecle, evoque ä mots plus ou
moins couverts quelques zones d'ombre possibles.

Au vu de ce qui precede, revolution du contenu ideologique des
manuels peut ainsi etre resumee:

La vision historique de Zschokke n'a plus convenu aux Republicans
quand leur victoire fut acquise. Lorsque la lutte pour la conquete des
liberies battait son plein, lorsque les revolutionnaires neuchätelois re-
vaient de chasser le pouvoir prussien et d'instaurer un nouveau regime,
le recit de Zschokke faisait merveille en enflammant le sentiment patrio-
tique pour la liberte.
' Mais la construction pacifique du nouvel Etat reclame une autre
presentation du passe. Pour les Republicans des annees soixante, le passe
est clos; l'histoire a livre sa lecon: la meilleure societe possible s'est im-
posee, apres la derniere lutte fratricide que fut le Sonderbund. La liberte
est acquise, reste ä developper les vertus civiques. L'amour de la Patrie
apparait alors comme le plus sür moyen de les susciter toutes. Pour s'en
convaincre, il n'est que d'ecouter ce discours d'un instituteur ä l'une des
conferences annuelles du corps enseignant:

«[Le patriotisme est] Vepanouissement de cette realite vivante, de
cette union des cceurs, de ce devouement qui eleve et ennoblit I'homme
et lui fait oublier rang, fortune, position, pour ne songer qu'ä cette
individuality collective clont toutes les parties sont soliclaires et qui n 'est pas
une insaisissable abstraction qu 'il appelle la Patrie»9.

Cependant, les historiens qui se mettent au service de la Republique
se heurtent ä un casse-tete. lis sont partages entre les nouvelles
exigences de l'histoire methodique, qui tente le pari de l'objectivite et de la
neutralite et les risques que represente une critique trop consciencieuse
pour cette foi patriotique dont la Republique encore jeune a besoin.

Un autre instituteur resume bien le danger :

«Evitons surtout le scepticisme de plusieurs de nos historiens [...]. Si
le maitre vient ajouter [apres un chaleureux expose patriotique] que
c'est la chronique qui rciconte de telsfaits, qu'il y a cleux traditions op-
posees, etc., le doute entrera dans 1'esprit de I'enfant» l0.
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Comme on l'a vu, I'adoption d'un moyen terme permet de tourner la
difficulte. Les redacteurs font etat des doutes qui pesent sur tel ou tel
episode de notre histoire, mais ils incitent malgre tout 1'enfant ä croire si
ce n'est au heros lui-meme, du moins ä l'ideal qu'il est cense incarner.

Ces figures heroi'ques dont on ne peut se passer incarnent soit les
mythes fondateurs (Guillaume Tell, Arnold de Melchtal, etc), soit des
valeurs dont la Republique a absolument besoin dans son jeune age (le
devouement de Winkelried pour la communaute, par exemple).

Daguet, figure capitale de Tenseignement de l'histoire au XIXe siecle
dans le canton de Neuchätel, occupe seul le devant de la scene durant
pres de vingt-cinq ans. Lorsque Cuchet et Schütz le rejoignent, ils re-
prennent dans une tres large mesure les vues de leur predecesseur.
Certes, la methodologie change, mais l'essentiel du message subsiste :

nous vivons dans le meilleur des mondes possible.
Cependant, c'est une vision relativement figee de la societe qui est

proposee aux ecoliers. En effet, ceux-ci ne sont pas explicitement invites
ä reprendre le flambeau et ä continuer le combat. La Republique radicale
apparait comme le terme d'une «longue marche» vers le Progres. La ter-
re promise a ete atteinte.

Par contre, le manuel de Rosier, au debut du XXe siecle, attire l'atten-
tion de Tenfant sur le fait que rien n'est acquis et incite les ecoliers ä

s'engager pour que la prosperity continue. Le message implicite est: «Tu
as une dette envers ceux qui ont travaille et qui se sont parfois sacrifies

pour edifier le monde dans lequel tu vis». Ainsi apparait le theme de la
transmission d'un heritage qui fera une belle carriere durant au moins
toute la premiere moitie du XXe siecle.

La lecture de Rosier permet done de percevoir que des modifications
importantes ont lieu au tournant du siecle; en effet, les socialistes don-
nent de la voix et critiquent la societe radicale: le progres et Tindustrialisation

ont cree une nouvelle classe d'exclus, de defavorises. Le reve
des Peres fondateurs de 1848 se dissipe. Dans ces conditions, le manuel
de Rosier, bien plus que tous ceux qui le precedent, insiste sur le fait que
l'histoire de la Suisse n'a pas ete exempte de problemes, mais que la
volonte de les surmonter tous ensemble l'a toujours empörte.

Ainsi est proposee aux ecoliers une vision renouvelee du passe com-
mun, une vision de consensus, selon laquelle la Suisse s'est faite par le

triomphe de la volonte collective sur les aspirations particulieres. L'histoire

du pays est une longue serie de luttes, non pas entre nous, mais sur
nous.
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LA REPUBLIQUE ET L'ENSEIGNEMENT
DE L'HISTOIRE

II convient de ne pas se leurrer: revolution des manuels teile qu'elle
vient d'etre decrite n'est en aucun cas le resultat d'une volonte exprimee
par les autorites. L'etude des documents officiels montre clairement que
le jeune gouvernement neuchätelois et la Direction de l'Education
publique accordent une attention toute secondaire - en dehors de quelques
rares declarations de principe — ä l'enseignement de l'histoire.

Ainsi, par exemple, les commissions cantonales ou intercantonales
chargees d'evaluer les manuels se montrent tres peu loquaces : elles ne
s'etendent pas sur les motifs qui les incitent ä accepter et ä rejeter tel ou
tel ouvrage; les reproches qui sont adresses aux auteurs portent sur des

questions de methodologie, de pedagogie. A aucun moment, une quel-
conque critique de l'ideologie vehiculee par les manuels soumis aux
experts n'est explicitement formulee. En ce qui concerne la vision histo-
rique proposee aux enfants, tous les manuels semblent convenables
(Cette remarque ne concerne pas les manuels d'inspiration religieuse,
qui ne passent pas devant les commissions et qui, semble-t-il, disparais-
sent de l'ecole publique au debut des annees septante).

De plus, la dotation horaire de la branche dans le programme general
est faible (dans le meilleur des cas, 1 periode hebdomadaire ä partager
avec l'instruction civique). Par ailleurs, l'histoire suisse se taille la part
du lion (75 ä 85 % du temps, le reste etant devolu ä l'histoire generale);

l'histoire cantonale n'est pas mentionnee jusqu'en 1890, oü eile
constitue la matiere d'un petit chapitre intitule «1'emancipation de
Neuchätel».

Ces constatations ont de quoi surprendre. En effet, il parait logique de

penser que l'enjeu de l'histoire dans l'ecole republicaine - enseigner le
passe de maniere ä former des citoyens conscients et fiers de leurs droits
et de leurs devoirs - aurait dü mobiliser toute 1'attention et l'energie du
nouveau pouvoir.

Trois elements permettent de comprendre pourquoi ce ne fut appa-
remment pas le cas.

A. Le nerf de la guerre, 1'argent, fait defaut au gouvernement dans les
premiers temps de la Republique et restreint sa capacite d'action. Une
remarque revient frequemment dans les registres de l'autorite scolaire,
lorsque sont faites certaines propositions d'achat trop genereuses (materiel

de classe, notamment): «plus tard, lorsque les finances le permet-
tront».

B. En ce qui concerne la part minuscule reservee ä l'histoire neuchä-
teloise, il est plus que probable que le gouvernement ne desirait pas jeter
de l'huile sur le feu; les tensions ont longtemps subsiste entre les deux
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camps qui s'etaient affrontes dans les annees precedentes. L'histoire
cantonale est alors devenue un sujet fort delicat, propre ä empecher, dans
1'esprit des autorites, toute reconciliation cantonale".

De plus, la necessite de developper et affirmer le sentiment d'apparte-
nir ä la «mere-patrie», la Suisse republicaine, l'emporte sur toute autre
consideration. Le patriotisme devient une valeur essentielle et Ton peut
affirmer sans crainte de se tromper que, durant la deuxieme moitie du
XIXC siecle, le radical republicain neuchätelois se sent plus Suisse que
neuchätelois.

Cette volonte de miser sur la fusion des antagonismes cantonaux ä

l'interieur du creuset du patriotisme helvetique n'est pas denuee de tout
danger: en 1897, lorsqu'il est question de preparer les Fetes du cinquan-
tenaire de la Revolution, des representants du monde scolaire font part
de leurs inquietudes; ainsi, Alexandre Perrochet, directeur du Gymnase:

«[...] La jeunesse de nos ecoles [...] a besoin de connaitre les causes
principales qui ont amene la Revolution du Premier mars, les evene-
ments precurseurs cle cette revolution et les faits memes de cette dernie-
re. Aujourd'hui, on cherche ä presenter la Revolution du Premier
mars et les progres qui en sont resultes comme un fruit mür que tout
le monde aurait ete d'accord de cueillir, on essaie de faire oublier les
luttes qu 'il a fallu soutenir pour arriver ä une ere de prosperity intel-
lectuelle et materielle comme celle dans laquelle nous vivons. II est
bon de retablir les faits [souligne par moi]».

Cette remarque est ä prendre avec precaution. L'ignorance ainsi fusti-
gee resulte-t-elle d'une lacune en matiere d'enseignement de l'histoire
ou bien n'est-elle rien d'autre que l'expression d'une caracteristique
propre ä la jeunesse de tous les lieux et de toutes les epoques

C. Mais il apparatt finalement que si les autorites ne donnent pas reel-
lement les moyens de ses ambitions ä l'histoire comme discipline scolaire,

ce n'est pas seulement pour des questions financieres, ou de metho-
de, ou de temps; c'est tout simplement parce que la diffusion du message

nouveau incombe en fait ä l'Ecole toute entiere. Toute 1'institution
scolaire travaille ä expliquer ä 1'enfant le bien-fonde de la societe dans

laquelle il vit. L'histoire n'est qu'une branche parmi les autres, tout
comme l'instruction civique, dans cet effort pour inculquer et developper

dans l'enfant ce sentiment sans lequel le pays ne peut vivre sans

risque de dissolution: le patriotisme.
En 1890, le delegue du Val-de-Travers declare, au cours de la Conference

des instituteurs:
«le maitre doit profiter de toutes les occasions pour eveiller I'attache-

ment de l'enfant au sol natal. Toutes les branches doivent participer de

cet effort (lectures, dictees, exemples de grammaire, modeles d'ecriture,
histoire et geographie, instruction civique)».
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Ainsi le role de l'ecole n'est pas simplement de repandre 1'instruction,

c'est-a-dire dispenser des connaissances, mais plutöt d'eduquer les

jeunes generations, c'est-ä-dire «inculquer des sentiments et des va-
leurs» n. A cet egard, le programme de 1882 est eloquent; apres avoir
bläme l'insouciance des parents, il expose les objectifs assignes ä l'ecole:
«[...] elle doit non settlement repandre I'instruction proprement dite,
mais encore eveiller les facultes, les clevelopper [...], preparer les
enfants ä la vie sociale, leur en faire pressentir les exigences, les devoirs,
enfin former leur cceur et I'amour du bien. Elle doit, aussi, en tin mot,
contribuer ä leur education»l3.

La mission de l'Ecole est encore exaltee quelques lignes plus loin:
elle donne litteralement vie aux facultes de 1'enfant; apparait aussi le
theme, eher ä cette epoque, de l'ecole societe en miniature:

«[...] toutes ses facultes [de I'enfant] prennent vie par les legons qu'il
y regoit et trouvent 1'occasion de se fortifier, dans cette societe en miniature,

en attendant qu 'elles s 'exercent plus tard lorsqu 'il occupera la
position que les circonstances lui assigneront tin jour dans la societe des
adultes».

Dans ces conditions, on comprend aisement que l'enseignement de
l'histoire n'apparaisse pas comme un enjeu de premiere importance aux
yeux du pouvoir. La Republique entend fagonner les futurs citoyens en
jouant sur tous les tableaux.

Ainsi, la tentation est grande de conclure - meme si le rapprochement
peut paraitre abusif - en rappelant les paroles du revolutionnaire
Georges Danton: «Les enfants appartiennent ä la Republique avant
d'appartenir aux parents»,4.

NOTES

'In Encyclopedia Universalis, «Thesaurus», p. 2910.
2Cite par Alexandre Daguet, dans L'Educateur, Ier juillet 1872.
1 Conferences generates des insütuteurs neuchätelois, annde 1890, Archives de l'Etat de

Neuchätel (AEN), Departement de ['Instruction publique (DIP).
4Nd ä Magdebourg, Zschokke (1771-1848) vient en Suisse ä l'äge de 24 ans; son oeuvre a

d'abord paru sous forme d'articles de journal (il redigeait pour le Schweizerbote). Son Histoire
de la Nation suisse s'arrete en 1833, mais inspire de nombreux continuateurs, notamment deux
Neuchätelois, Gonzalve Petitpierre (jusqu'en 1842) et Louis Favrat (jusqu'en 1860).

Le livre de Zschokke passe par-dessus la edsure de 1848. Plusieurs documents attestent
qu'il etait utilise dans de nombreuses ecoles primaires du canton des le milieu des anndes tren-
te. II poursuit sa carriere jusqu'en 1868, date ä laquelle 1 'Abrege d'Alexandre Daguet le rem-
place officiellement. II faut relever le fait que le livre de Zschokke, tres repandu sous l'ancien
regime neuchätelois, est recommande en 1860 - soit 12 ans aprfes la Revolution - aux Commis-
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sions d'Education communales par le Conseil d'Etat lui-meme comme «manuel propre ä l'en-
seignement de l'histoire nationale dans les ecoles primaires publiques du canton

Zschokke est un homme de 1'ancien regime, inutile done de souligner qu'll n'a pas connu
l'ecole methodique et son «souffle impur et dissolvant», pour reprendre les paroles de 1'institu-
teurde 1890

'Ne ä Fubourg, Alexandre Daguet (1816-1894) represente une figure majeure de l'histono-
graphie suisse Le succhs de ses livres d'histoire destines aux 6coles et aux families, l'activite
ddbordante qu'il manifeste dans les domaines de la pedagogie, de la vie associative et politique
font de lui un personnage mcontournable de l'histoire du XIXe siecle helvetique Relevons
qu'il a notamment enseignd ä Porrentruy, puis ä Neuchätel dans la seconde Academie depuis
1866 jusqu'ä sa mort, il fut membre fondateur de la Society d'histoire de la Suisse romande et
de la Societe jurassienne d'Emulation, ainsi qu'un president tres actif de la Societe d'histoiie et

d'archeologie du canton de Neuchätel
"Directeur d'Institution dans le canton de Geneve
'Professeur au College de Geneve
"William Rosier (1856-1924), professeur de geographie ä l'universite de Geneve Des

1902, conseiller d'Etat Chef du DIP de 1906 ä 1918, il est l'auteur de nombreux manuels ä

l'usage des ecoles primaires et secondares romandes Le manuel dont il est ici question a 6t6

realise sur la demande commune des DIP des cantons de Neuchätel, Geneve et Vaud II rem-
place alors officiellement Daguet, Cuchet et Schutz dans l'ecole pnmaire neuchäteloise

9 Conferences generates des instituteurs neuchätelois, op cit
10 Ibid
"Reconciliation 1 Cette idee devient un leitmotiv durant la deuxiäme moitid du XIX1- siScle

Elle ne peut avoir lieu, pense-t-on, que si l'on s'abstient d'evoquer le passe qui divise (e'est-a-
dire nen moms que tous les evenements pohtiques et les questions institutionnelles du XVIIP
et du XIXC siecle neuchätelois)

La fondation de la SHAN est revelatnce de cet etat d'espnt des ses ddbuts, en 1864, eile se

presente comme «le terrain neutre» oü «les adversaires pohtiques peuvent se tendre la main»
(Louis Favre, Musee neuchätelois, 1871, p 138) L'article 3 du reglement ne laisse d'ailleurs
planer aucune equivoque «La Socidtd s'interdit toute discussion sur des matiferes de politique
conteinporame ou de religion» 11 faudia ainsi attendie le XXe siecle, plus präcisdment les an-
nees 20, pour voir paraltre des articles portant sur la revolution de 1848 ou la contre-revolution
de 1856

12NIQUE, Christian et LELIÜVRE, Claude La Republique n'eduqueraplus, Plön, 1993, p 73

13AEN, DIP, 129
' 'Cite par Roger Gal, Histoire de 1'Mutation, PUF, coll «Que sais-je9», p 86
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