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# Élections générales en Allemagne. Les partis 

modérés en sortent fortifiés.Mais il semble qu’un scru
tin qui a marqué un léger glissement à gauche abou
tira pourtant à la formation d’un cabinet de droite : 
paradoxes du parlementarisme. Nous souhaitons à 
nos ennemis d’hier un gouvernement qui veut le 
relèvement et la grandeur de son pays, mais en fonc
tion de la paix générale et de l’intérêt européen.

Hélas ! ce ne sont pas les événements politiques 
qui se déroulent Outre-Rhin qui augmenteront l’es
poir de ceux qui rêve?it d’une Allemagne sincèrement 
désireuse de paix et de concorde. ..

S En Angleterre, reprise de la politique impé
rialiste. Rule, Britannia, rule the waves !...

Observez soigneusement les statistiques du chô
mage en Angleterre : elles battent le pouls de l’empire 
britajinique.

S E t en France, Herriot dé?ionce les menées 
cléricales !

Comment les Français ne vomissent-ils pas un 
gouvernement qui durant la menace bolchéviste, au 
lieu de s’attaquer résolument aux fauteurs de 
désordre et aux prêcheurs d’anarchie, s’en prend aux 
meilleurs ciloye?is : les catholiques.

Bruxelles : 11, Boulevard Bischoffsheim.
(Tél. : 220 ,50  ; Compte chèque-postal : 4 8 .916)



LA REVUE CATHOLIQUE DES IDEES ET DES FAITS

C H O C O L A T  |

0

U
C

c h o c o l a t

D U C  ANVERS

LA

GRANDE  

MARQUE  

BELGE

ÿ w m m M m s m m m w œ .
(*
m B A N Q U E

1 L. SIMONON & C
Soc. en com m odité simple —  C a p .  F r .  6 . 0 0 0  0 0 0  

2 6 ,  R u e  d ’A r e n b e r g , B R U X E L L E S

T éléphone  : 23261 — 19300 à  03 
C o m p te -c h èq u e s -p o s tau x  10332 
C om pte à  la  B an q u e  N ationa le

t

M  Toutes opérations de BANQUE et de CHANGE HI
aux meilleures conditions n

C o m p tes  d e  c h è q u e s  - C O M PT E R  D E  Q U IN Z A IN E  g  
C o m p tes  à  6  m o is  e t  u n  a n

- - - - _  ̂ I
Exécution d’ORDRES DE BOURSE sur toutes places 

Gestion de PORTEFEUILLES 
RENSEIGNEMENTS financiers 

GARDE de titres -  Location de i.OFFRES-FORTS 
SOUSCRIPTIONS aux emprunts et émissions 

Encaissement de COUPONS 
Emission de CHÈQUES payables sur toutes places étrangères

P R È r S  S U ! t  T I T R E S

%
t

Y

|
>

G - egæ— e*Ss— i' r*  MM— sê ü  iW n m —

|  QUI
f  S ’HABILLE BIEN à
5  ________________________

à
S ’HABILLE CHEZ

Franç. Vanderlinden
17, rue des Caltes, 17 

î - :  B R U X E L L E S  i - s

1 G. VERAART ® © © ©
I  © © © e  DÉCORATION
Ü  PEINTURE — DÉCOR -  AMEUBLEMENT

2 5 ,  P L A C E  V A N  M E Y E L E T T E R B E E K
B R U X E L L E S

@ ENTREPRISE GÉNÉRALE ' ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
H  * ♦ ♦ DE DÉCORATION INTÉRIEURE
m
§> w . <$>: s>:



Saint Thomas 
et la Pensée moderne 0

V oici que n o u s  lo u c h o n s  a u  te rn ie  de  ces fê tes  ju b ila ire s  q u i, dep u is  
plus d ’un  an, rassem b len t a u to u r  d u  so uven ir s ix  fo is c e n te n a ire  de 
la canon isa tion  d e  T hom as d ’A quin,, l ’hom m age des e sp rits  les p lu s

■ ;  d ivers.
j É to n n a n t con cert, .e t q u i tém o igne en  m êm e tem p s, p o u r  n o tre  

joie, de l ’excep tionne lle  e t  p e rm an en te  m a îtr ise  d u  D o c te u r angélique, 
! e t d ’un  p ro g rès  to u t  no u v eau  d u  m o n d e  des ph ilosophes v ers  u n e  p lu s  

'i la rg e  f ra te rn ité .
I T e 5 m a i dern ier, à  N aples, d an s  le v ie u x  c lo ître  de  S an  D om enico  
p ia g g io re , où Thom as, a u x  jo u rs  de  sa  jeunesse , a v a it  re ç u  l’h a b i t  

■ blanc des P rêcheu rs , o ù - il é ta i t  rev en u , ch a rg é  d e  gloire, ap rè s  les 
■ années de Cologne e t  de  P aris , d o n n er à  l ’U n ivers ité  de  son  p ay s  
C n ata l les de rn ie rs  feu x  d e  son  génie, —  d an s  ce m êm e v ie u x  couven t 

on v o y a it se p resse r la coh u e  b ig a rrée  d e  to u te s  les race s  e t  d e  to u te s  
'-des opinions q u i c o n s titu e  u n  C ongrès in te rn a t io n a l d e  philosophie.. 
B L gnostiques e t c ro y an ts , id é a lis tes  a llem ands ou  p ra g m a tis te s  anglo- 
■-taxons, disciples d e  K a n t, de  B ergson o u  des d e rn ie rs  sages de  l’In d e , 
'■tous se réu n issa ien t p o u r  re n d re  u n  t r i b u t  so lennel d e  reconna issance  

et d ’ad m ira tio n  à  ce m oine d u  X IIIe siècle, d o n t ils so n t tr è s  loin, 
ijjsan.s doute , de  p a r ta g e r  les doctrines , m ais q u ’ils s ’ac c o rd e n t a u jo u r
d 'h u i  à  p ro c lam er l’u n  des p lu s  g ra n d s  p en seu rs  de  l’h is to ire  du  

■ n o n d e .
i  A quelques sem aines de  là, à  M anchester, la  b ru m e u se  ca p ita le  d u  
libéralism e économ ique, des  m em bres  ém in en ts  de  l’É g lise  ang licane 

fee re n co n tra ie n t avec des repi é sen ta n ts  de  l'É g lise  ca tho lique , p o u r 
é tud ier e t  cé lébrer le théo log ien  le m ieu x  a u to .is é  d u  ch ristian ism e.

I  E t  si je  pouvais, sans v o u s  lasser, f a i ie  ic i le re levé  de  to u te s  les 
Séances, sem aines, conférences, p u b lica tio n s  ju b i la n e s  q u i m a rq u é  
ren t l ’aim ée 1924, vous  verriez  défiler d an s  c e tte  é n u m éra tio n  la ; 
p lupart des foyers sc ien tifiq u es  e t des g ran d es  u n iv e rs ités  d u  n o u v eau  
m onde e t  de  l’ancien .

H  De ta n t  d e  choses q u i fu re n t d ite s  o u  éc rite s  p a r  t a n t  d e  v o ix  d ive r- 
t ses, une conclusion  se dégage q u e  n o u s  devons recue illir. I l  y  a  un  

demi-siècle, à  l ’h e u re  où  le néo -thom ism e n a issa it su r  la  pa ro le  c ré a 
trice de Léon X I I I ,  le m o n d e  in te llec tu e l en v e lo p p a it la  sco la stiq u e  
et le m oyen âge dan s  son  m ép ris  tra n sc e n d a n t. I l  y  a  v in g t-c in q  ans, 
011 com m ença it à  rec o n n a ître  la  fo rce  cro issan te  d e  la  renaissance  

| scolastique, m a is  elle a p p a ra issa it en  o p p osition  v io len te  avec le 
monde m oderne . Thomas von A qu iho  icnd K ant, e iu  K am p.f zweier 
Welten (Thom as d ’A quin  e t K a n t, la  lu t te  de  d e u x  m ondes), te l  
é ta it le t i t r e  d ’une b ro c h u re  re te n tis s a n te  où  R u d o lf  E u c k en  d én o n 
çait la m enace con stitu ée , à  ses yeux , p a r  les p ro g rès  d u  th o 
misme. E t  voici que  sa in t T hom as a p p a ra ît  a u jo u rd ’h u i, au -dessus 
des d ivergences des e sp rits  com m e u n  signe d ’un ion .

' Au Congrès de  N aples, la  so lennelle co m m ém o ra tio n  d o n t je  p a r 
lais à l’in s ta n t n e  fu t pas isolée ; s a in t  T hom as f u t  à  l’o rd re  d u  jo u r  
de p lusieurs séances. A u d isco u rs  q u e  le P. G em elli, le  re c te u r  de la 
jeune u n ive rsité  ca th o liq u e  d e  M ilan, p ro n o n ça  à  S an  D om enico 
Maggiore, u n  a u tre  d isco u rs  d e v a it fa ire  p e n d a n t, ce lu i où  M. A r th u r  

c'LieIjert, p ré s id e n t d e  la  K an tgese llschaft, c é lé b re ra it lé  deux ièm e 
centenaire d u  ph ilosophe d e  K œ n ig sb e rg , né, com m e v o u s  savez, 
en 1724. Or, M. L ie b e rt ne  p u t se so u s tra ire  à  la  h a n tis e  de  la g ran d e  

vfigure q u i d o m in a it l ’assem blée. S on  hom m age  à  K a n t  to u rn a  au  
parallèle e n tre  K a n t e t  s a in t T hom as ; e t ce ne  f u t  p lu s  p o u r  m a rq u e r

E 1) C onférence fa ite  à  L iège, en  la g ra n d e  A u la  de  l’U n ivers ité , 
pour cé lébrer le V I1110 ce n ten a ire  de  la can o n isa tio n  de  s a in t T hom as.

e n tre  e u x  le c o n tra s te  a ig u  q u e  s ig n a la it au tre fo is  R u d o lf  E ucken , 
ce fu t  a u  c o n tra ire  p o u r  reco n n a ître  q u ’u n  d ogm a tism e auss i éc lairé  
q u e  ce lu i du  m a ître  sco la s tiq u e  fo u rn i t  à  la  ph ilosoph ie c r itiq u e  un  
com p lém en t don t, elle n e  p e u t se passer. P a r  une  co ïncidence  re m a r
q uab le , le P. G em elli s ’é ta i t  a t t a 'h é  à  m o n tre r  c o rn a ien t le  p o in t de 
vue sub jec tif, q u i es t ce lu i d e  la  pensée m ode rne , p e u t fo u rn ir  à 
l’o b jec tiv ism e  des anc iens  u n e  e n tré e  e t  une  ju s tif ic a tio n . L es d eu x  
o ra te u rs  sem b la ien t m a rch e r l’u n  v ers  l’a u tre  e t  lancer, p a r-dessus
1 ao îm e d ’h ie r, une  passerelle  où  l ’on  p o u r ra i t  d em a in  se ren co n tre r .

Ce n ’es t p as  to u t .  A  une  a u tre  séance d ’a p p a ra t, M. É tie n n e  
G ilson p a r la i t  de  l’h u m an ism e d e  s a in t T hom as. A  son  to u r , il té m o i
g n a i t  d u  ch a n g em en t co n sid é rab le  q u i s’e s t .accom pli, en  u n  dem i- 
siècle, d an s  l’o p in ion  des- h is to r ie n s  m o d e rn es  de  la  ph ilosoph ie . 
-H ors q u e  son  p réd écesseu r eu  S orbonne, M. P ica v e t, d ’an tic lé rica le  
m ém oire, co n s id é ra it que  les sco lastiques , im b u s  de  théo log ie  e t de  ce 
q u ’il a p p e la it « m y s tiq u e  », n ’é ta ie n t  p o in t des ph ilosophes, M. G ilson 
fa i t  réso lu m en t de  s a in t T hom as le p è re  d e  la  p liilosophie m o d e rn e . 
C’e s t à  lu i, e t  n o n  p lu s  à  D escartes, q u e  co m m en -e  la  t r a d i t io n  d o n t 
nous  som m es to u s , d an s  n o tre  c iv ilisa tio n  d ’O cciden t, les fils sp iri
tue ls .

A insi v a  se ré a lisa n t le v œ u  de  l’E n c y c liq u e  A e tern i P a tris .
R a p p ro c h e r l’u n  d e  l’a u tre  l ’e s p r it  m o d e rn e  e t  l ’É g lise  ca th o liq u e , 

te l  sem ble b ie n  av o ir  é té  le p ro g ram m e  d ’ensem ble d u  P ap e  a u  co u p  
d ’œ il au d a c ie u x  e t la rge, d o n t le g lo rieu x  p o n tif ic a t p ré p a ra  le siècle 
où  n o u s  som m es. D ans ce p ro g ram m e, la  r e s ta u ra tio n  d u  thom ism e 
o c c u p a it une  p lace  c e n tra le . E lle  d ev a it, d an s  la pensée de  L éon X I I I ,  
ro u v r ir  la  voie p a r  où  l’in te lligence  des sièc les de  fo i a c céd a it pa isib le
m e n t a u x  sp len d eu rs  d u  dogm e révélé. E t  d u  m êm e co u p  elle r e n d r a i t  
a u  m onde u n  im m ense  serv ice  : si nos  socié tés m o d e rn es  so n t d iv isées 
c o n tre  elles-m êm es, si des fa c tio n s  an a rc h iq u es  tro u b le n t, à  to u t  
in s ta n t, la  féconde c o n tin u ité  de  le u rs  e ffo rts  e t l’h a rm o n ie  des rouages 
sociaux , ce ne  so n t là  q u e  les su ite s  d ’u n  m a l p lu s  p ro fo n d , q u i es t 
l ’an a rch ie  des idées. P o u r  m e ttr e  de l ’o rd re  dan s  u n e  vie hum aine , 
il f a n t  lu i d o n n e r u n  b u t  e t  u n e  règle. O n 11e le fe ra  q u e  p a r  u n e  d o c 
t r in e  s tab le  e t  précise, in v e stis sa n t l ’e s p r it  d e  sa  c e r t i tu d e  ju s q u ’à 
d ev e n ir  une  n o rm e d ’a c tio n . P o u r  fa ire  conve rge r de  nom breuses  
vies d an s  u n  effo rt com m un, il f a u t  les u n ir  d an s  une  m êm e d o c trin e . 
E t  t a n t  m ieu x  si c e tte  u n ité  m ora le  p e u t se fa ire  su r  la b a se  de  l ’u n ité  
rehg ieuse  e t  de  la  foi chrétienne! M ais n ’y  a -t- il pas a u  m oins un  
m in im u m  de v é r ité  hum a ine , su r lequel les e sp r its  h o n n ê te s  s ’e n te n 
d ra ie n t a isém en t p o u r  réa liser la  p rem iè re  éb auche d ’u n  o rd re  socia l ? 
L éon  X I I I  le p en sa it. I l  p e n sa it q u e  l ’Église, d an s  la  t r a d i t i o n  th o 
m iste , p o ssé d a it c e tte  v é rité . I l  v o u la it  q u ’elle l’o ffrit a u  m onde 
m oderne . N o tre  siècle y  d e v a it tro u v e r  d ’ab o rd , avec la  sa n té  de  l’in 
te lligence, la  clef d e  l’o rd re  socia l ; il y  tro u v e ra i t  en su ite  le chem in  
de  la  v é r i té  to ta le  e t  d u  su rn a tu re l .

S auver le m o n d e  p a r  la  sco la stiq u e  ! Cela p o u v a it, il y  a  c in q u a n te  
ans, p a ra î tr e  à  b ea u co u p  d ’e sp rits  une  gageu re  p a ra d o x a le . M ais d u  
m o m en t que  le th o m ism e es t à  l’o rig ine  d e  l ’é v o lu tio n  in te llec tue lle  
d o n t s o r te n t  to u te s  nos p liilosopliies, q u ’y  a u ra i t- il d ’é to n n a n t à  les 
v o ir  ré so u d re  le u rs  d ive rgences  en  re m o n ta n t v e rs  c e tte  sou rce  com 
m u n e  ?

Ce n ’es t p as  à  d ire  q u e  six  siècles d e  ré flex ion  n ’a ie n t r ien  ap p ris  à 
l’h u m a n ité . N ’a u ra ie n t- ils  f a i t  q u e  m o n tre r , p a r  u n e  expérience  
n éga tive , la  v a leu r u n iq u e  d u  thom ism e, le bénéfice se ra i t im m ense. 
M ais il  y  a  m ieux , e t  c e tte  longue  h is to ire  n o u s  p e rm e t de  co m p ren d re  
b ie n  p lu s  c la irem en t le sen  e t  le lien  o rg an iq u e  des th è se s  t r a d i t io n 
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nelles. E lle  n ous  p e rm e t de  découv rir, à la  rac in e  m êm e de  ces thèses, 
c e rta in es  v é rité s  p ro fondes  q u ’elles im p liq u en t e t  q u i ne  fu re n t pas  
exprim ées. U n  a u te u r  n e  d i t  pas, il  ne  p e u t p as  d ire  to u t  ce q u ’il 
pense. I l  y  a, p o u r  lu i, d es  choses q u i v o n t  d e  so i e t  q u ’il  n ’éprouve 
a u c u n  beso in  d e  fo rm u ler. Se les d it - il à lu i m êm e ? Ce n ’e s t p o in t sûr.
I l  fa u d ra i t  p o u r  ce la  q u e  se posassen t à  son  e s p r it c e rta in e s  questions; 
elles fe ra ien t s o u rd re  en  p le ine lum ière  les conv ic tions  p ro fondes  q u i 
s o u tie n n en t l ’éd ifice d e  sa pensée ; m a is  ces questio n s  n e  so n t p o in t 
posées e t  les bases d e  la  c o n s tru c tio n  re s te n t dan s  l ’om bre . V ienne un  
le c te u r  tr o p  serv ile  e t  q u i s’en ferm e d an s  la  le t t r e  e t les m o ts  d u  m a ître , 
ces su b s tru c tu re s  lo i éch ap p ero n t ; i l  rép é te ra  fidè lem en t to u te s  les 
fo rm u les  qu ’u ne tr a d i t io n  p ieuse  lu i  t r a n s m e t ; il  en  p o u rra , sans  m êm e 
le savo ir, p e rd re  la  s ign ifica tion  essentielle. P . ivées de  le u r  ra ison  
p ro fo n d e  e t  d e  le u r  lien  secre t, les fo rm u les  a p p a ra îtro n t vaines, 
incom plè tes, p e u t-ê tre  co n trad ic to ire s . Q uelque a u tre  d isciple, a u  
zèle m oins d isc re t, an im é d e  c e tte  fu re u r  sim plifica trice  q u ’engendre  
la pédagogie, te n te ra  d e  les éc la irc ir o u  d e  les concilier, L a  d o c trin e  
se ra it p e rd u e  sans  r e to u r  s i des  e sp rits  in q u ie ts  e t  un p e u  indociles ne 
v ena ien t, de  le u r  cô té, la  s o u m e ttre  à l’ép reu v e  d e  le u rs  c ritiq u e s. 
Us p o se ro n t en fin  ces questions, auxque lles  d ’ab o rd  on  n ’a v a it  p o in t 
songé. E t ,  d u  coup, la  d o c trin e  déform ée m an ifes te ra  son  insuffisance; 
m a is  en  m êm e tem ps, à  c e u x  q u i s a u ro n t l’in te rro g e r, la  tr a d i t io n  
p r im itiv e  liv re ra  son  sec re t p ro fond .

A insi en  fu t- i l d u  th o m ism e. E n  p o u ssa n t la  ré flex ion  c r itiq u e  
ju s q u ’à ses d ern iè res  lim ites, la  ph ilosoph ie  m o d e rn e  n o u s  force à  
re tro u v e r , d e rriè re  les b ro c a rd s  classiques, la  pensée im p lic ite  e t  
p ro fo n d e  q u i les so u tie n t.

P erm ettez-m o i d 'illu s tre r  ceci d ’un  exem ple.
P o in t de  q u es tio n  p lu s  g ra v e  q u e  celle q u i a  to u rm e n té  le XIXe 

s iè  le, so u s  le nom  d e  p rob lèm e d e  la  conna issance . E lle  e s t a u  ce n tre  
de  la ph ilosoph ie m ode rne , la  réponse  q u ’on  y  d o n n e  classe les sys- 

“ tèm es e t  gouverne  leu r filia tion . L a  p rem iè re  chose q u e  les hom m es de 
ce te m p s  d ev a ie n t d em an d e r a u  thom ism e, c ’é ta i t  d e  le u r  d ire , à  son 
to u r , ce q u ’il en  p en sa it. P o u v a it- il ê t r e  d e  q u e lq u e  secours à  l’in te l
ligence con tem p o ra in e , il  d o n n e ra i t  sa  m esu re  d an s  c e tte  épreuve.

L ’ép reuve  fu t  be lle ,e t  in s tru c tiv e . X ous com m ençons d ’ape rcevo ir 
q u e  le thom ism e n o u s  fo u rn it m ieu x  q u ’une so lu tio n , il  n o u s  exp lique  
d ’où  v ie n t le p rob lèm e, e t  p o u rq u o i on  le posa, e t  p o u rq u o i on  ne  
ré u s s it p o in t à  le ré so u d re . I l  o u v re  e t  il c lô t u n e  d iscuss ion  d e  tro is  
o u  q u a t ie  siècles e t  il la  dom ine d e  to u te  la  h a u te u r  d e  sa v é r ité  
sur ém inen te .

Q u an d  je  conna is , est-ce q u e  je  conna is des choses h o rs  d e  m o i ? 
Ces choses son t-e lles v ra im e n t , en  elles-m êm es, com m e je  les con 
na is  ? S ans d o u te , d is a i t s a in t T hom as, m a is  il n ’a v a it  pas  beau co u p  
p r is  la  peine d e  le d ire , e t  p e u t-ê tre  n e  c ro y a it- il p a s  q u e  ce la  p û t  
fa ire  difficu lté . . j

O r, il n ’y  a  p a s  b ien  long tem ps, à  a d m e tt re  le réa lism e, on  p assa it 
chez les philosophes p o u r  v e n ir  to u t  d io i t  de  B éo tie . Q u i p e u t sav o ir  
ce q u e  so n t les choses ? C om m ent c ro ire  q u e  n o tre  pensée les a t te in t  ? 
I /e s p r i t  e s t en ferm é en  lu i-m êm e, il ne  p e u t a t te in d re  q u e  soi, u n  
au -d e là  de  la  pensée e s t im pensab le . T e l é ta i t  h ie r  encore  le dogm e 
d e v a n t lequel d e v a it s ’inc line r to u t  p en seu r  q u e lq u e  p eu  à  la  m ode.

D e quo i, d ’a illeu rs, le m o n d e  en  soi s e ra i t-il fa i t  ? X u l n ’e s t p lus 
au to iis é  à  c ro iie  a u x  ap p a ren ces  q u e  s o n t p o u r  nous  les cou leu rs  
e t  les sous. L a  p h y s iq u e  é lém en ta ire  ne n o u s  app rend -e lle  pas  à  d ev i
ner, de rriè i e ces voiles c h a im a n ts  e t  m e n teu rs , la  sévère m ono ton ie  
d es  fo rm es d u  m o u v e m en t ?

U est b ien  v ra i  q u e  la ph y siq u e  p lu s  ap p ro fo n d ie  ne  c ro i t p as  
d av a n ta g e  à  la ré a lité  des figu ies q u i i l lu s tre n t ag réa b lem en t la p h y 
siq u e  é lém en ta ire ; les fo rm ules d ’E in s te in  ne  v eu len t ê t ie  q u ’un  ré su 
m é a lg éb riq u e  des m esures e n reg is tié e s  p a r  nos appare ils , elles n ’o n t 
a u  une  p ré te n tio n  o n to log ique . M ais p réc isém en t, à  l’aube  de  la 
philosoph ie m oderne , lo rsque  la p h y s iq u e  n a issa it a u x  y e u x  ém erveillés 
de  G alilée e t  de  D escartes, elle sem b la it révéler la  s t ru c tu re  e t l ’étoffe 
m êm e des choses.

P e n d a n t tro is  siècles, elle d e v a it p o u rsu iv re  sa tâ ch e , s u b s t itu a n t 
a u  ta b leau  coloré, ric h e  m a is  con fus  d e  l’expérience , u n e  im age du 
m o n d e  to u te  c la ire  e t to u te  logique, m an iab le  e t  ch iffrab le  p a r  le ca l
cu l, e t  fa ite  u n iq u e m en t d e  con cep ts  ra tio n n e ls. C om m ent l ’e sp rit 
des philosophes a u ra i t- il p u  ne  pas  s ’é p ren d re  de  c e tte  science q u i 
m a rc h a it avec ta n t  de  s û re té  à  l ’ex p lica tio n  p rog ress ive  d e  l ’un ivers?

I l  s’en ép ren a it, e t  du  m êm e coup  il se c ro y a it le d ev o ir  de  renoncer 
à to u t  ce q u e  nos yeux , n o tre  o reille e t  m êm e n o tre  to u c h e r nous 
a p p re n n e n t d u  m o n d e  e x té r ie u r . X os sens n o u s  tro m p e n t. L es réa lités

d u  deho rs  ne co rresp o n d en t p as  au x  im ages q u ’ils nous m o n tren t, ^  
m a is  les id ées  c la ires  e t  d is tin c te s  q u e  la  ra iso n  conço it son t le  ca lque il 
fidèle des choses.

O n se r e n d  co m p te  a u s s itô t q u e  c e t te  d o c tr in e  es t to u t  insp irée 1 
p a r  la  ré u s s ite  d e  la  sc ience  n a issan te . P renons-y  g a rd e  cep en d an t. ® 
X ’éta it-H  pas  b ie n  é tra n g e  e t  b ien  d u r a u  sens com m un de rép u d ie r a  
ces données pa lp ab les  e t sensib les, p a rm i lesquelles se  m e u t n o tre  
a c tio n  ? E t  p eu t-o n  o u b lie r  q u e  les n o tio n s  de  la science v iennen t A 
e lles-m êm es d e  c e t te  so u rce  p rem ière  ? I l  tû*- é té  b ie n  difficile à  la j 
p h ilo so p h ie  m o d e rn e  d ’a to u r i r  d’em blée à  des th è ses  au ssi rad ica les, d  
s i la  vo ie  n e  lu i e û t é té  fray ée  p a r  la  s co la stiq u e  décaden te . M ais, d  
d eu x  sièc les ap rès  s a in t T hom as, des h é r i tie rs  m a lad ro its  de la philo
so p h ie  tra d itio n n e lle  en se ig n a ien t cou ram m en t la sép a ra tio n  de l’o b je t j  
c o n n u  e t  des  choses. S ans  d o u te , ils  c ro y a ien t à  le u r correspondance, § 
m a is  d u  s u je t  q u i c o n n a ît a u x  réa lité s  d u  deho rs  il n ’y  av a i- pas, '  
p o u r  eux, d e  r a p p o r t  d ire c t. Ce q u e  je  connais, c ’e s t une  im age, une y  
cop ie, u n  s igne  des choses. Copie exacte , sans d o u te  ; s igne  lég itim e r 
e t  n a tu re l,  ta n t, q u ’o n  v o u d ra . M ais quels  s o n t  ses t i t r e s  de créance  ? f] 
D u  m o m en t q u e  pare ille  q u es tio n  se pose, une réponse n éga tive  est 
possib le . V oici la cop ie d ’u n  ta b le a u  de  m a ître , o n  v ous cache ja louse- ~ 
m e n t l ’o rig inal, il  v o u s  se ra  perm is d e  d o u te r  de  l’ex a c titu d e  de la 
copie. E n  re fu s a n t d e  c ro ire  au x  tém oignages de  n o s  sens. D escartes - 
m a rc h a it  lo g iq u em en t d an s  le  s e n tie r  d o n t ses p rédécesseu rs  ava ien t 
o u v e rt l ’en trée .

O r le sen tie r  e s t  dangereux , il e s t  g lissan t ; on  ne  s ’y  a r rê te  pas 
à  son  gré, il fa u t le descend re  e t d ’u n  p as  q u i va s’accé lé ran t ju sq u ’à  ' 
la c h u te  e t  a u  p réc ip ite .

L ’h is to ire  d u  prob lèm e d e  la  conna issance  v a  se dérou ler avec u  ie 
log ique féroce. T a n d is  q u e  les uns  n ie n t la  v a leu r réelle des données 
sensibles, d ’a u tre s  v o n t n ie r  la  v a leu r réelle  des concep ts  de  la  raison . 
E n tre  e u x  com m en t p rononcer, e t  de  q ue l d io i t  ? D ’u n  ta b le a u  à 
ja m a is  p e rd u  on  v o u s  offre d e u x  copies, e t  elles so n t dissem blables. H 
C om m ent p ou rrez-vous d éco u v rir  laquelle d es  d eu x  rep ro d u it l’œ uvre  
d u  m a ître ?  E t  une  q u es tio n  u lté r ie u re  su rg it, fa ta le  e t in é lu c ta  ;le 
p o u rq u o i n e  sera ien t-e lles  p as  fausses to u te s  d e u x  ?

O bsédan te  e t  insoluble angoisse. L ’idéalism e a te n té  d e  s’y  sous- -, 
tr a ir e . C’e s t une  philosophie de  résigna tion , —  la conférence de 
L o n d re s  dans  le  p rob lèm e d e  la  connaissance. —  P u isq u e  la v é rité  ! 
des choses n o u s  fu it , essayons d e  n o u s  a rra n g e r  u n e  v é rité  q u i se 
passe des  choses. X ous ne  pouvons p a s  s o r tir  de  la pensée ; d ’o b je t 
en  o b je t la  réflex ion  to u rn e  su r  elle-m êm e com m e un  écu reu il dans 
sa  cage à  la  reche rche  d ’u n e  issue q u i lu i sera  to u jo u rs  refusée. 
U n e  ré a lité  h o rs  de  n ous ex iste  p eu t-ê tre , je  n ’en  sa u ra i jam ais  rien, 
elle e s t p o u r  m o i com m e s i elle n ’écait pas. X ’en  disons donc p lus 
r ien , oublions-la, im posons silence à  nos  reg re ts  p o u r jo u ir  avec- 
s é rén ité  des o b je ts  q u e  n o u s  ten o n s. X ous les analyserons, n ous  les 
classerons, la  tâ c h e  e s t assez belle p o u r  occuper l’esp rit e t  le te n ir  
d e  rê v e r  à d ’im possib les horizons.

L e m a lh eu r e s t q u e  l’in te llig ib le  e t  le sensible re s te n t to u jo u rs  
face  à  face . X ous avons ren o n cé  à  sav o ir  ce q u 'é ta i t  le ta b le a u  perdu, 
les d e u x  copies nous  re s te n t e t  e n tre  elles il fa u t choisir. Où sera 
la  v é r i té  ? M es sensations passen t, m es opin ions changen t, où  tro u v e r 
u n  p o in t fixe dan s  ce m o u v e m en t é te m e l ? L ’éc u re u il a renoncé à 
s o r t i r  de sa cage, il f a u t b ie n  q u ’il s’accroche a u x  b a rre a u x  e t la  cage 
to u rn e  sans  cesse ; n e  p eu t- il a r rê te r  sa  ro n d e  la ssan te  e t  trouve r 
enfin  le  repos ? Ic i v ien n en t s'off ir les g ra n d s  systèm es allem ands : 
ils fo n t appel à l’abso lu  d ’une P ensée o u  d ’un  Moi tra n sc e n d a n t, caché j 
a u  sein  des  pensées tra n s i to ire s  e t  fa isa n t en  elles la  vé rité .

M ais je  ne  su is  pas c e tte  pensée  souveraine, c réa trice , défin itive e t 
incond itio n n ée . J e su is une p a u v re  pensée d iscu rs iv e  e t fa lo te  e t qui 
n ’é tre in t que  le v id e  dès q u ’elle tâ ch e  de se passer d es  sensations. 
C’est se m oque r q u e  de  p rèe r  les sp lendeu rs  d iv ines  de  la  conscience f 
abso lue à  q u i d em an d e  le  sa lu t de  sa conscience personnelle

I l  re s te  une  ressource, le p rag m atism e  en  d o n n a it à  la veille de la t 
g ran d e  guerre  une  fo rm ule  b ie n  accen tuée . E lle  es t d e  recou rir à 1 
l’a rb i tra ire  d u  v o u lo ir e t  de  d éc ré te r  d é libérém en t de  p e tite s  vérités 
p ro v iso ire s  e t  capricieuses, a u  gré d es  besoins p ra tiq u e s  e t  des exi-j; 
gences v ariab les  de  nos  sen tim en ts  e t  de nos désirs . S ans d o u te  fal
la it- i l que  c e tte  d e rn iè re  so lu tion  fû t proposée, afin  q u e  la réaction  fc 
de  to u s  les bons e sp rits  d é m o n trâ t c la irem en t com bien  elle rév o lte l 
la  n a tu re  e t  que  l’in te lligence  ne  p e u t ab d iq u e r,d an s  la  v ie  spirituelle, j 
son  rô le d ire c teu r.

F o rce  e s t donc b ien  d e  rem o n te r  v e rs  les sources h is to riq u es  d’où r 
so n t p a r t ie s  ta n t  d ’e rreu rs . I l  n ’é ta i t  p a s  sans conséquence, nous le t
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com prenons enfin, d e  m e ttre , e n tre  l’e s p r it  e t  les choses, l ’in te rm é 
d ia ire  d ’un  te rm e  ob jec tif. P e u t-ê tre  ce u x  q u i a jo u tè re n t ce rouage à 
l’analyse tra d itio n n e lle  de  la  conna issance n ’eu ren t-ils  pas conscience 
d ’innover. I l  p u t le u r  sem bler q u ’ils ne  fa isa ien t q u e  m e ttr e  u n  p eu  
de s y m é trie  e t  de  sim plic ité  dan s  une d o c trin e  confuse e t  p eu  détaillée. 
Ils  ne déran g ea ien t p as  g ra n d ’ckose a u x  fo rm ules ; ils n ’a lla ien t pas 
c la irem en t à  l’en c o n tre  d ’une  th è se  c lassique d e  le u rs  m a ître s  ; 
en  v érité  e t  sans le savoir, ils  o u v ra ie n t une b rèche  ru in eu se  d an s  les 
fo ndem en ts  inexp rim és su r  lesquels to u te  la  d o c trin e  repose.

S a in t T hom as n ’a  ja m a is  songé à c e t in te rm é d ia ire . S i l’h e u re  nous 
p e rm e tta it u n  tra v a il  d ’exégèse su r  les te x te s  q u i n o u s  g a rd e n t sa  
c la ire  pensée, nous v e n io n s  q u ’ils im p liq u e n t à chaq u e  in s ta n t l’im - 

[' m éd ia tio n  ob jec tiv e  des choses eu face d u  s u je t conna issan t.

P a r  les sens e t  p a r  l’e sp rit, à  la fois, je  saisis des  o b je ts . N e les 
•• p renons pas po u r un  déca lque  des  choses. V a llo n s  p as  im ag iner 

un  a u tre  réel p a r  delà  c e tte  donnée  sohde e t  d o m in â t!ii e q u i
* s’im pose à  m on a t te n t io n  : elle es t, elle-m êm e, im m éd ia tem en t le 

réel que  je  connais . U n au -d e là  de  la pensée  est, d it-o n , im pensable . 
M ais le rée l n ’es t pas, à  bien s’e n te n d ie , u n  au -d e là  d e  la  penrée .

, C’e s t une présence , m ais in d é p e n d a n te  e t q u e  je  n e  pose pas. Q ue je
> l ’accueille ou  que  je  la  refuse, m on  am o u r e t  m a  h a in e  ne  p eu v e n t 
|  l’a l té re r  n i l ’a t te in d re . Q uoi q u ’il m e p la ise de  d ü e  o u  de  c ro iie , il 
'  n ’y  a u ra  de  v é î ité  po u r m oi que  celle q u i l’exp iim e .

D ev an t le réel, tâ c h a n t à  le re d ire  p o u r  m ieu x  le posséder, il y  a,
. sans d o u te  l’ac tiv ité  du  s u je t  conna issan t. A u te rm e  d e  c e tte  ac tiv ité , 
^ com m e u n  f r u i t  q u i en  résu lte , il y  a u ra  d es  im ages, d es  no tions, le 
i  v erbe conçu  p a r  l’e sp rit. Im ag es  e t  n o tio n s  n ’é ta ie n t p o in t d ’ab o rd  
|  conscientes, elles n ’é ta ie n t p o in t l’o b je t d ’a b o rd  p ré sen t. A v an t
I elles, m odè le p réex is tan t, règle e t m esu re  inexo rab le  d e  nos pensées 

e t de  le u r ju s te sse , il y  a v a it  le non-m oi, les choses, le réel.

D octrine  sim ple, de bon  sens, e t  q u ’il d e v a it ê t r e  p o u r ta n t  b ien  
difficile de c la irem en t te n ir  p u is q u ’elle fu t  s i long tem ps perd u e . 
D epuis la  fin d u  sièc le dern ie r, la  pensée  co n tem p o ra in e  y  re v ie n t

■ pén ib lem en t. C’es t l’œ u v re  d ’A v en ariu s  en  A llem agne, p u is  des 
néo-réa listes d ’A m érique e t  d ’A ng le terre . N ous la re tro u v o n s, p lus 
com plète e t m ieu x  articu lée , chez s a in t T hom as. Son génie nous y  
livre la  p ie rre  angu la ire  d ’une re c o n s tru c tio n  c r i t iq u é  d e  la  philo- 

i Sophie.

P ie rre  angulaire , a i-je d it .  E lle  n ’es t p o in t seu le en effet. I l  eu  es t 
quelques au tres , d u  m êm e sty le , q u ’il y  fa u t ju x ta p o s e r  a v a n t que  
l’édifice pu isse  m o n te r. M ais il fa u t q u e  je  m ’a r iê te , je  n ’a i v o u lu  
q u ’in d iq u er u n  exem ple des serv ices q u ’une é tu d e  ap p ro fo n d ie  de 

'  sa in t T hom as p e u t re n d re  a u x  ph ilosophies d ’a u jo u rd ’hu i.

D e m êm e, je  p o u rra is  m a rq u e r  com m ent, d an s  l ’ana lyse  th o m is te  
de la  conna issance l'in te lligence  e t la sen sa tio n , d an s  l’ana lyse  de  
l’o b je t l 'in te llig ib le  e t  le sensib le re s te n t in d iv is ib lem en t un is. De 
les isoler fu t l’e rre u r  de  D escartes. K a n t essaya de  les u n ir  à  nouveau , 
m ais ay a n t p e rd u  le c o n ta c t des choses, il ne  p o u v a it fo n d er la  va leu r 

-de l’in te llig ib le  que  su r  les nécessités d e  n o tre  e sp rit. S eul le réalism e 
peu t accorder, en les fo n d a n t su r  les choses elles-m êm es, les d e u x  aspects  
sous lesquels uous les sa isissons. S eul il p eu t o u v rir  à  la  sp écu la tio n  
m é taphysique  les avenues q u i m o n te n t ju s q u ’à la C ause p rem ière .

J e  p o u rra is  encore m a rq u e r  com m en t s a in t T hom as p réc ise  les 
rap p o rts  réc ip roques de l'in te lligence  e t  d u  vou lo ir, d e  la th é o rie  e t 
de la p ra tiq u e , de  la  science e t de  l ’ac tio n . J e  m o n tre ra is  au ss i com 
m en t il relie fe rm em en t la  fo i s u rn a tu re lle  à  la  ra iso n  n a tu re lle . 
D ans to u te s  les qu estio n s  u n  ca ra c tè re  c o n s ta n t nous  frap p e ra it, 
i  M idis que d ’une p a r t  l’analyse m in u tie u se  d e  s a in t T hom as d isce rne  
et d is tin g u e  to u s  les a sp ec ts  d u  s u je t e t  d e  l’o b je t, sa  pen sée  v igou 
reusem ent s y n th é tiq u e  ne  p e rd  ja m ais  d e  vue  l’u n ité  foncière q u i 
les u n it.

/ C’es t le  t o r t  a u  c o n tra ire  des sy stèm es m o d e rn es  d ’oub lier c e tte  
un ité  e t  ce lieu. C onstructions  tro p  rap id es  de  penseu rs  q u i v o u lu re n t 
a eux  seuls refa ire  l’œ u v re  des sièi les, ces sy stèm es o n t b risé  l’harm onie  
de la vie sp iritue lle . De to u s  l’uu  des p lu s  ca ra c té r is tiq u e s  es t celui 
de K an t, pa rce  q u ’u n  essai m anqué de  re to u r  à l’u n ité  sy n th é tiq u e  
d une philosophie com plète  y  fa i t  re s so r tir  avec p lu s  d ’éc la t les 
désastreuses su ite s  des oppositions  q u ’il n ’a p a s  su  réso u d re .

Ces su ite s  ne  re s te n t p a s  d an s  la sp h ère  tra n c e n d a n te  d e  la  p u re  
doctrine.

la n d is  que  le jo u g  de  l’o ccu p a tio n  é tra n g è re  p e sa it su r  nos p ro v in 
ces, il y  eu t e n tre  d eu x  hom m es u n e  co rresp o n d an ce  que  l ’on a  récem 
m ent publiée. D’u n  d e  ces hom m es é ta i t  Son E xcellence  le b a ro n  von

d er D ancken, chef du d é p a rte m e n t p o litiq u e  a u  G o uvernem en t G éné
ra l  de  B ruxelles. I / a u t r e  é t a i t  le C ard inal M ercier.

U ne p rem iè re  le t t r e  de  S on  É m in en c e  a v a it  eu  p o u r  o b je t d e  p ro 
te s te r , une  fois d e  p lus, c o n tre  les m esu res oppressives des a u to r ité s  
allem andes. M ais la  d iscuss ion  a v a it  p r is  ra p id e m e n t u n e  a llu re  p lu s  
large. D es d ro its  e t  des d ev o irs  d u  p o u v o ir  o cc u p an t, elle s ’é ta i t  
élevée ju s q u ’a u x  ra p p o r ts  d u  d ro i t  e t  de  la m ora le . C h e rc h an t la  sou rce  
des in ju stice s  d o n t il fa isa it g rie f a  l’A llem agne, l ’a rch e v êq u e  de  M a
lines la  t ro u v a i t  d an s  la  ph ilosoph ie  a llem ande. I l  é c riv a it à  von  d e r 
D ancken  :

« Des sép a ra tio n s  v io len te s  p ra t iq u é e s  p a r  K a n t e n tre  le d ro it  e t  
la m ora le  ; e n tre  la m ora le  e t le sav o ir  o b je c tif  ; e n tre  la  science 
e t  la  m é ta p h y s iq u e .. .  o n t d islo q u é  l ’u n ité  de  l ’hom m e in té rie u r, 
éb ran lé  la  s ta b i li té  d e  la  conscience, fav o risé  les  com prom issions 
e t , a u x  h e u re s  d e  c rise , les a b d ic a tio n s  ».

J e  vous  laisse. M essieurs, su r  ces paro les  de  ce lu i q u i f u t  m o n  m a ître  
e t  l’u n  des p rem ie rs  o u v rie rs  d e  la  r e s ta u ra tio n  th o m is te . S u r l’h o ri
zon tra g iq u e  de  nos ru ines, elles s ’in sc r iv e n t en  le ttre s  d e  feu . A  l’ém iet- 
te m e n t des fo rces sp iritue lles , à  l’an a rc h ie  d es  idées, d o n t le m onde  
m o d ern e  a fa illi p é rir , elles op p o sen t avec u n e  a u to r ité  souvera ine  
l ’éq u ilib re  in té r ie u r, la  sé rén ité  courageuse , l ’o rd re  tr io m p h a n t d an s
1 im ité , d o n t la  d o c tr in e  d e  s a in t T hom as g a rd e  le  secre t.

C hanoine I,. NoEr,, 
Professeur à l'U n ivers ité  de L ou va in ,

L’Offensive Germano-Asiatique 
contre la Culture Occidentale

« Nous sommes un certain nombre en Europe à qui ne suffit 
plus la civilisation d’Europe... Nous commes quelques-uns 
qui regardons vers l’Asie. » C’est en ces termes que Romain 
Rolland, fils insatisfait de l’esprit d’Occident, s’efforce de pro
pager parmi nous ce retour à l’Asie qui est devenu en Allemagne 
une sorte de mot d orare, et qu’il cherche à 3,cclimater sous 
notre ciel de singulières doctrines qui ont pour fin la disper
sion définitive de l’héritage de notre culture au profit d’un 
ascétisme équivoque, où toutes les forces de l’homme se dissol
vent dans un mysticisme de mauvais aloi. En fait, l’apolo
giste de Rabindranath Tagore, du Mahatma Ghandi, d ’Ananda 
Coomaraswamy, sous le prétexte de faire entendre à la France 
le message de l’Inde et de travailler à « la plus grande civili
sation », s’associe à l’œuvre destructive que les intellectuels 
d ’outre-Rhin ont entreprise depuis la fin de la guerre pour 
nous désoccidentaliser.

Atteinte dans ses ambitions d’hégémonie spirituelle, l’Alle
magne, dès 1918, a proclamé par la voix de Spengler « la déca
dence de l’Occident », et salué l’avènement d’une nouvelle 
foi religieuse en l’Orient. A Darmstadt, le comte Keyserling 
a ouvert une école de la Sagesse ,où ses disciples demandent 
aux yoghi de satisfaire aux besoins d’une spiritualité inquiète. 
On a vu, à Munich, des foules délirantes suivre dans les forêts 
le poète hindou Rabindranath Tagore dont les balbutiements 
de fakir surent engourdir leur orgueil blessé. Fidèle à l’esprit 
schopenhauerien, l’Allemagne de la défaite reprend contact 
avec l’Orient natal.

Les ouvrages concernant la langue, la philosophie et l’art 
des peuples asiatiques se multiplient de toutes parts ; l’œuvre 
de Bouddha a été intégralement traduite par Karl Neumann ;
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S a l l e  d e  L’UNION COLONIALE, 3 4 , R U E  d e  S t a s s a r t ,  BRUXELLES

LES GRANDES CONFERENCES CATHOLIQUES
SOCS LES AUSPICES DE

SON EMINENCE LE CftRDINHL MERGIER

SIXIEM E A fflE E

Prendront la parole cet hiver à la tribune des Grandes Conférences Catholiques :

M A, MILLER AND, aucien Président de la République Française (9  décembre),

SON EMINENCE LE CARDINAL OHAROST. archevêque de Rennes (en m ars),

M. LEON BERARD, député, ancien ministre de 1 instruction publique (27 janvier).

LE GENERAL MANGIN, ( 16 décembre),

M. EDOUARD ESTAUNIE, de l'Académie Française, (en mars),

MADAME DUSSANE, sociétaire de la Comédie Française, (23 novembre),

MARQUIS MARIE DE ROUX, bâtonnier de Poitiers, ( iô  janvier),

COMTE GONZAGUE DE REYNOLD, de l’Universiié de Berne, (6  janvier),

M. PIERRE TERMIER. de l’Inslilul, (en février),

M. LOUIS MADELIN, député des Vosges, (18  novembre),

M, PIERRE BENOIT, (en février),

M. ANDRE BELLESSORT. (en mars),

M. RENE BENJAMIN. {29 décembre),

M. ROBERT VALERY-RADOT, (en janvier),

M. LOUIS GILLET, (2ô décembre),

M. ANTOINE REDIER, (2 décembre),

M. PAUL CAZIN, (en février). ____________.

La quatrième conférence aura lieu le m a r d i  i 6 d é c e m b r e ,  à  cinq heures, par le Général MANGIN :
G A N R O B E R T  x

|P r ix  de l ’abonnem ent à la  sér ie  des d ix -sep t con féren ces : ,9 5  frs et 75  frs.

La location des places se fera, comme l’année dernière, par les soins de la Maison LAUWERYNS, 36, T r e u r e k b e r g ,  

tous les jours (dimanches et fêtes exceptés), de 9 1/2 à 12 heures et de 2 1/2 à 5 heures.

Les conférences paraitront dans LA R EV U E C A T H O L IQ U E  DES ID É E S E T  DES F A IT S

Secrétariat des conférences : à La R evue Catholique des Idées eî des Fait>. 

1 1 , BOULEVARD BISCHCFFSHEIM . "'ÉL. : 220 ?0 .
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l 'Eternel Bouddha de Léopold Ziegler a trouvé des milliers 
de lecteurs ; l’énorme Histoire, de la philosophie hindoue, de 
Deussen, vient d’être réimprimée. Malgré la crise de la librairie 

! et les frais que de telles publications engagent, Eugen Diede- 
I richs, d’Iéna, n’hésite pas à faire paraître une traduction 

en dix volumes des principaux traités de Confucius, de Men- 
ciusetde Lao-tseu. Presque toutes les monographies d’art 
sont consacrées à l’art de l’Inde et de la Chine anciennes. 
Et comme le note R. Zabloudorskv, à qui j'emprunte ces dé
tails,l’intérêt que les Allemands trouvent à cette sorte d’études, 
n’a « rien de commun avec celui que Goethe et Herder avaient 
jadis manifesté pour la première traduction de Sakuntala, ni 
avec l’admiration de Humboldt pourla traduction latine que 
Schlegel avait faite du Bahavad-Ghita >■. Cet intérêt n’est point 

«Seulement « littéraire ». Il n ’est pas davantage inspiré par 
l’attrait d ’une culture exotique. Ou’est-il donc en son fond ? 
Nostalgie d’un autre-idéal, stupeui engendrée par l’écroule
ment de sa propre culture, sentiment que l’éthique germano- 
latine a fait son temps, attente messianique d’une parole 
de vie qui mènera vers la nouvelle étape l’humanité nouvelle ? 
Ce sont là les prétextes dont s’enveloppent les théories que 
l’Allemagne a fiévreusement élaborées pour se masquer sa 

" déchéance. Mais sous les pensées de ses poètes, de ses philo
sophes qui, comme Herman Hesse ou W. Bonsels, ont soudain 
subi le sortilège asiatique au point de « se muer en l’âme 
d’artistes-sages du Céleste-Empire », une sorte de dépit, d’amer 
ressentiment se découvre, une aversion secrète pour la 
culture, pour l’esprit qui a vaincu.

î Impuissante à nous abattre par la force de ses armes, c’est 
cet esprit même que l’Allemagne cherche désormais à attein
dre,et toute son idéologie s’applique à gorger l’univers de son 
propre désenchantement, à proclamer la ruine de J'Occident 
dont la maîtrise lui échappe, à cultiver pour les répandre à 
traveis les membres de l’Europe ravagée-les germes d’un 
asiatisme corrupteur.

% Une certaine conception du monde — et où s’incarnait en 
quelque sorte l’esprit occidental — voilà ce que nous étions, 
ce qu’elle voulait réduire et qui l ’a vaincue en s’imposant. 
Voilà ce que l’Allemagne ne nous pardonne pas ; et c’est à 
brouiller cette claire évidence que ses intellectuels s’acharnent 
à la faveur du désarroi causé par une paix qui a justement 

j le défaut d’être rédigée dans une autre-langue, dans un autre 
j style, selon une autre logique que la victoire — c’est, dis-je, 
i à discréditer l’esprit qui a vaincu, au risque de voir la civili- 
i sation même disparaître dans les écroulements que leur 
i sombre philosophie prophétise. Cette obscure volonté de des- 
: traction qui passe à travers le fameux livre d’un Spengler, 

Der Untergang des Abendlandes, flatte l’Allemand dans ce 
1 goût instinctif qu’il a pour le trouble, l’inachevé, pour la chose 

qui n’est pas,le nouveau qui n ’a pas de nom, le chaos d’où tout 
peut sortir, où l’imagination peut tout rêver, où rien ne possède 
ni forme, ni limite... Mais sous le couvert d’un romantisme qui 
proclame la ruine de la culture matérielle, répudie l’idolâtrie 

| de l’organisation, exalte la contemplation intérieure, c’est sa 
! propre revanche spirituelle que l’Allemagne prépare — et son 
I premier soin est de renverser les valeurs qui assurent à la 
I France une trop évidente supiématie.
j ■ Rien de plus significatif, à cet égard, que le dialogue cpii,
! dès 1919, involontairement s’établit entre les écrivains de 
I France et d’Allemagne les plus soucieux d’entente et de rap- 
1 prochement ; et c’est à dessein que je cite le Franea’s Ja ques 
; Rivière et l’Allemand Ernst Curtius qu’on 11e saurait tenir

pour suspects de « nationalisme intellectuel ». Que pensait 
alors le directeur de la Nouvelle Revue Française ?
. « L’intelligence française, disait-il, est la seule qu’il y ait au 
monde. Nous seuls avons su conserver une tradition intellec
tuelle. .. Nous seuls avons continué de croire au principe d’iden
tité. Il n ’y  a-que nous dans le inonde, je le dis froidement, qui 
sachions encore penser. Il n ’y aura, en matière philosophique, 
littéraire, artistique, que ce que nous dirons qui comptera. 
E t voici la réponse de Curtius qui parut, quelques mois plus 
tard, dans le Neue Merkur :

« L ’esprit allemand, disait en substance le professeur de 
Magdebourg, a cessé de regarder avec intérêt du côté de la 
France ; il n ’en attend plus rien. Pour qu’à nouveau il' se 
tournât vers elle, il faudrait que la France, par un rejaillisse
ment imprévu de sa force vitale, vînt lui prouver quelle est 
encore capable d’apporter au monde quelque chose de neuf, 
qu’elle sait produire autre chose que des dissertations sur 
l’amour ou des subtilités de style, qu’elle possède toujours 
des germes- de fécondité artistique et peut briser l’étroite tra 
dition où de plus en plus elle s’enferme, bref qu’elle va jeter, 
dans la confusion du dialogue européen, une parole de vie... 
Par contre, ce même esprit allemand qui s’est toujours ouvert 
aux souffles fécondants du dehors demande désormais sa 
nourriture spirituelle à la Russie, à l’Inde, à la Chine. C’est 
vers l’Est que regarde passionnément notre jeunesse. Soucieuse 
de se libérer des entraves qui pèsent sur sa pensée, elle tend 
vers une conscience asiatique delà synthèse universelle.»

Sans la favoriser ni même l’approuver, Curtius signale cette 
évolution de la jeunesse allemande comme tm fait : « C’est là 
un tournant décisif », dit-il, et il ajoute : <■- Les sympathies 
qu’une partie de cette jeunesse accorde au bolchevisme ne 
sont qu’une manifestation de ces influences spirituelles de 
l’Orient, Quelle que soit l’attitude politique qu’on prenne à 
l’endroit du bolchevisme, une telle curiosité est éminemment 
révélatrice en ce qu’elle découvre un changement essentiel 
dans les directions de l'esprit occidental. Depuis Descartes, 
Voltaire, les philosophes du x v m e siècle et la Révolution 
française, il semblait normal que toute, émancipation spiri
tuelle et toute réforme sociale vinssent de l’Ouest. La France 
se sentait le flambeau de l’Europe. Si aujourd’hui elle prétend 
encore à ce titre, elle ne trouvera plus chez nous d’oreille prête 
à Vécouter ». Une déclaration comme celle de Paquet, dans la 
Neue Rundschau (mars 1921), est bien significative cl’un tel 
état d’esprit. « Les colonnes de la civilisation germano-latine, 
élevées sur des fondements romains, chancellent, dit-il : le 
travail de reconstruction slavo-germanique commence. »

Périsse l’Occident plutôt que l’Allemagne renonce à être le 
monde de la Loi : voilà le sens de tels propos, et elle préfère 
miner les assises de la civilisation humaine que d’accepter 
l’ordre de l’esprit qui a vaincu, de l’esprit qui seul pourrait 
créer la paix dont notre planète souffrante a besoin. Ce ntour 
à l’Asie, prêché par ses idéologues, ses savants, ses profes
seurs — et que soutient, au reste, une politique réaliste de 
domination germano-slave, — cache mal une « tenace volonté 
de puissance ». L ’Allemagne entend rester occidentale dans la 
mesure où elle se flatte d’avoir le génie de l’organisation et 
où elle rêve de devenir la Rome qui disciplinera le néormessia- 
nisme de l’Orient, la Capitale de cette vaste Eurasie qui doit 
unir l'E st de l’Europe aux steppes asiatiques, à l’exclusion 
de la latinité déchue.

L ’Allemagne à su mettre à profit l’angoisse de notre monde, 
cette lassitude de l’esprit qui se manifeste à la suite des grands
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bouleversements, pour l’atteindre, d’abord, dans son âme, 
dans ses principes spirituels. Son entreprise a trouvé des 
complicités dans toutes les doctrines qui ont énervé, affaibli, 
depuis plus d’un siècle, l’être même de l’Oceident.

E t voici qu’un grand procès s’instaure où toutes les valeurs 
de notre tradition sont réellement mises en cause. Oue ce soit 
l’occasion de les revivifier, de les raffermir. H n’y faudra rien de 
moins qu’une restauration intégrale des principes essentiels 
de la civilisation gréco-latine et du christianisme. H ne s’agit 
pas, en effet, de sauver seulement le corps de cette Europe 
dissociée, mais de lui restituer la conscience de ses énergies, 
de sa foi, ce sens de l’homme qu’elle a laissé s’obscurcir par un 
exclusif souci de satisfaction matérielle. Car c'est comme un 
retour à la spiritualité perdue qu’on nous présente le message 
théosophique de l’Asie, c’est une conception de la sagesse 
qu’on oppose à l’Occident épuisé par la lutte pour l’existence 
et vidé de son âme. A cette fausse sagesse, ignorante du réel 
comme de la vraie vie de l’esprit et dont la spéculation égoïste 
s’égare dans le vertige du néant, l’Europe ne peut répondre 
qu'en opposant « la grande foi, la grande doctrine, la grande 
école d’énergie qui l’a formée et qui fait que nous ne sommes 
ni des Asiatiques, ni des Chinois, ni des Hindous » (i). Cette 
grande tradition de la sagesse antique et de la sagesse chré
tienne, dont nous sommes les tenants, peut encore sauver 
tout ce qu’il y a de viable dans ce monde.

C’est à cette œuvre que les esprits constructeurs de la 
nouvelle génération sont conviés par l’histoire. Devant les 
menaces conjuguées du germanisme et de l’asiatisme, égale
ment inhumains, la mission spirituelle de la France apparaît 
toute claire. Pour venir à bout de ces doctrines destructives 
de notre être, il faut recommencer à civiliser notre Europe 
par l’enseignement d’A ristcteet de saint Thomas. Comme 
l’écrivait Charles Maurras. dans son admirable hommage au 
Cardinal Mercier : « D’esprit humain en sera le premier béné
ficiaire. A la longue, le genre humain y regagnera les condi
tions naturelles du langage commun sans lesquelles il ne peut 
retrouver ni l’ordre ni la paix. »

H e n r i  M a s s is .

La Y me session de l’Union 
internationale d’études sociales

L es 4, 25 e t 26 sep te m b re  1924, s ’es t te n u e  à  M alines, so u s  1-a 
présidence  d u  C ard in a l M ercier, la  ^ me session  d e  l'U n io n  in te rn a 
tio n a le  d ’é tu d e s  sociales. É ta ie n t  p ré sen ts  p o u r  la  F ra n c e  : M. E u g . 
D u th o it, p ro fesseu r à  l’U n iv ers ité  ca th o liq u e  d e  L ille  e t  p ié s id e n t 
des Sem aines sociales, M. l’abbé  Six, M. J  ea n  Lerolle, anc ien  d é p u té  
d e  P a r is  e t le R . P . D esbuquois, d ire c te u r  d e  l ’A ctio n  p opu la ire , 
M. C rétinon , b â to n n ie r  des avocats , p :è s  la C ou r d ’appe l d e  L yon . 
L ’E spagne a v a it envoyé M. S everino  A xnar, p ro fesseu r à  l’L n iv e r -  
s ité  c e n tra le  de  M ad rid . M gr Poels, ancien  p ro fesseu r d e  l’U n iv ers ité  
ca th o liq u e  d e  W a sh in g to n  e t  d ire c te u r  d es  Œ u v res  sociales d e  H eer- 
len, é ta i t  le dé légué ho llan d a is. M. le  D r E m ile  Savoy, conseille r a u x  
E ta t s  de  F r ib o u rg  e t le R . P . B ruccu leri, S. J . ,  r é d a c te u r  à  la  C iiilta  
cattolica, rep ré sen ta ie n t resp ec tiv em en t la  S u isse e t  l 'I ta lie . M gr 
P ark in so n , re c te u r  d 'O sc o tt College à  B irm ingham , d e v a it  ap p o rte r  
à  nos tr a v a u x  la c o n tr ib u tio n  des  ca th o liq u es  ang lais . L a  P ro v id en c e  
en  d éc id a  au trem en t. L e d is tin g u é  pu b lic is te  ang la is  é ta i t  m o r t le 
22 ju in , h u i t  jo u rs  a v a n t q u e  fu t  fixée la. d a te  d e  la  ré u n io n  à  laquelle

(1) Paul Claudel.

il av a it accep té d e  se ren d re . M gr P ark in so n  fa isa it en  B elg ique de 
fréq u en ts  sé jo u rs  e t  s u iv a it d e  p; ès l’évo lu tion  des idées e t  des œ uvres 
sociales d an s  n o tre  pays. A  la  fo is théologien , ph ilosophe e t  sociologue, 
i l  excella it  à  m e ttr e  à  la  p o rté e  d u  g ra n d  pub lic  les princ ipes d e  la 
réfo rm e sociale ca tho lique . L a  le c tu re  d e  son  p e t i t  liv re  A  prim er o f  
social science (4e éd itio n , 1922) e s t à la  fois a t ta c h a n te  e t  suggestive. 
C’es t u n  m a n u e l d e  m o ra le  économ ique id éa lem en t b re f où  il y  a 
ju s te  assez d e  fa its , d e  chiffres e t  d e  d a te s  p o u r  d o n n e r v ie  e t m ouve
m e n t a u x  p ropositions  a b s tra ite s  q u ’il s’ag it d e  faire  com prendre 
e t  p ra tiq u e r . Avec M gr P a rk in so n  d isp a ra ît u n  a m i d e  la  Belgique 
e t  p o u r  l ’U nion  in te rn a tio n a le  d ’é tu d e s  sociales s’é te in t une  lum ière 
d o n t les ray o n s  l’a u ra ie n t u tilem en t éclairée. C’es t la  seconde fois 
en  c inq  an s  q u e  la  m o r t f rap p e  d an s  les ran g s  d e  l’U nion . L a  déléga
tio n  belge, on  s’en  souv ien t, a v a it  é té  ép rouvée  en  1023 p a r  la  moit 
d e  M gr P o ttie r . Celui-ci n ’a  p a s  é té  rem placé e t  a u  nom  d e  la  Belgique 
p a rtic ip a ien t, com m e d e  cou tum e, a u x  assises d e  M alines, le  R . P. 
V erm eersch, S. J . ,  p ro fesseur à  l’U n iv ers iîé  grégorienne, M. Yer- 
w ilghen, d ép u té  p e rm an en t d e  la  F la n d re  O rientale, M. L egrand ,” 
re c te u r  d e  l’in s t i tu t  ag ronom ique d e  l’E ta t ,  M. Servais, c n 'ie n  dépu té  
d e  M ons, M. Y éliugs, d ire c te u r  d es  C harbonnages du  C±r* b in ie r à 
P on t-de-L oup , M. B au d h u in , p ro fesseur à l’É cole supérieu re  de  Com
m erce  d e  l’U n iv e rs ité  d e  L o u v a in  e t  M. D efourny , professeur à 
l ’U n ivers ité  d e  L ouva in . Ces d e u x  dern iers  rem plissaien t les fonctions 
d e  sec ré ta ire - a d jo in t e t  de  secrétaire .

L ’o rd re  d u  jo u r  ap p e la it en  prem ière  ligne la  d iscussion  d u  problèm e 
des la tifu n d ia . C e tte  q u estio n  n ’e s t g u è re  connue en B elg ique où  les 
circonstances  n e  l’o n t p a s  posée, p as  p lu s  d ’a illeu rs  q u ’en  F rance, 
en  H o llan d e  ou  en  Suisse. M ais elle in téresse  v iv em en t nos am is 
d ’E sp ag n e  e t d ’I ta lie  q u i a tta c h e n t à  sa  so lu tion  le  p lu s  g ra n d  p iix .

Q u’est-ce d ’a b o rd  q u e  le rég im e foncier e t  agricole des l a i i f u i  dia ? 
C’es t u n  régim e d a n s  leque l la  te r re  p eu  m orcelée es t a u x  m a ins  d’un 
p e t i t  no m b re  d e  p ro p rié ta ire s. S i ces p ro p rié ta ire s  la issen t incultes 
leu rs  im m enses dt m a ines  o u  les cu ltiv e n t m al o u  les afferm ent par 
blocs énorm es à  quelques  exp lo itan ts , il  p e u t s o r tir  d e  c e t é ta t  de 
choses les conséquences les p lu s  désastreu ses . L a  na tio n , alors qu’elle 
p o u rra i t  v iv re  con fo rtab lem en t d e  son  sol, se suffit p én ib lem en t en 
den rées  a lim en ta ire s  o u  m a n q u e  d e  p ro d u its  à  expo rte r. L e  paysan 
n e tro u v e  n i te r re  à  acq u érir , n i  te r re  à  p re n d re  en  location , tan d is  
q u ’à  p ro x im ité  d e  sa ch a u m ière  d e  v aste s  é ten d u es  so n t laissées à 
l’a b a n d o n  ou  so n t à  peine effleurées p a r  la  c h a rru e . S ’il ré u ss it à  occu
p er so n  tra v a il , c’est à  la  c o n d itio n  d e  s’em baucher com m e salarié 
chez les ra re s  e t  g ro s  ferm iers d e  la  rég ion .

Ceux-ci, p eu  nom b reu x , p a r  u n e  coa lition  facile e t  d ’a illeu rs tacite, 
so n t enclins à  fa ire  a u x  ouv rie rs  des c o n d itio n s  m isérables. I l  arrive 
d u  re s te  q u e  le u r  resp o n sab ilité  m ora le  n e  p e u t ê t r e  p rise  en  cause. 
C ar le systèm e des la tifu n d ia  com biné a u  sy stèm e des g ran d es  tenures 
a ce r é s u lta t  fa ta l  q u e  le sol d o it  n o u rr ir  tro is  hom m es : le  proprié
ta ire , le fe rm ier e t  l’ouvrie r. C’e s t p e u t-ê tre  tro p  d em ander, c’est 
p eu t-ê tre , lo rsque  le sol n ’e s t p a s  d e  to u te  p rem ière  fe rtilité , exiger 
p lu s  que  ce q u e  ses forces p eu v e n t don n er. Q uoi qu ’il en  so it, pour 
u n e  cause  o u  p o u r  u n e  au tre , se  déve loppe u n  p ro lé ta r ia t  ru ra l  qui 
végè te  à  peine, q u i convo ite  a rd em m en t la  te rre , q u i es t une  force 
v ive  p o u r  la  révo lu tion . E n  a t te n d a n t , ce p ro lé ta r ia t ém igre au  loin, 
s ’engouffre d a n s  les villes, se s térilise  d a n s  les m ilieux  industriels. 
P a re ille  v ie  n e  p e u t con tinuer.

L a  crise  ag ra ire  a in si déclarée, les rem èd es  s ’im posen t avec urgence. 
Ces rem èdes so n t connus. O n les a  app liqués  en  R oum an ie , en  Pologne, 
e n  T chéco-S lovaquie, en  A ng le te rre  m êm e, e t  a illeu rs  encore. Us 
co n s is te n t d an s  l ’o b liga tion  d e  m e ttr e  en  v a leu r les te r re s  laissées en 
friche e t  d ’in tro d u ire  o ù  le beso in  s’en  fa i t  sen tir  d es  am éliorations 
cu ltu ra les, d an s  le  d ém em b rem en t des tx p lo ita tio n s  e t m êm e dans le 
m orcellem ent des pro p riéé rs  foncères. Q uelle a t t i tu d e  observer devan t 
c e tte  p o h tiq u e  ? E s t- i l lic ite  d e  lim ite r  e t  d ’éb récher d e  pareille  m anière 
le d ro it d e  p ro p rié té  ?

P o u r  fixer sa  position  à  c e t ég a rd , l’U n ion  n ’a v a it  q u ’à  ti re r  les i 
conclusions log iques des réso lu tions  v o tées  en  1922 e t en  1923, s u r  la 
p ro p rié té  privée, s u r  l’h é ritag e  e t  su r  la  n a tio n a lisa tio n  des entreprises. 
Se p ro n o n ç a n t co n tre  l’ab o litio n  d e  l’h é r itag e  e t  co n tre  la  nationalisa
t io n  généra lisée d es  en treprises, l’U n io n  a v a it fo r te m en t in s is té  su r 1 
la  fo n c tio n  sociale d e  la  p ro p rié té  : t L es b ie n s  m a té rie ls  d e  ce m onde I 
so n t des tinés  en  p rem ier heu , p a T  la  P ro v id en c e  d iv ine , à  la  satisfac
tio n  des beso ins essentiels d e  to u s . —  L ’ap p ro p ria tio n  d e  la  te r re  e t des :



Grands Ateliers d’A rt Religieux
COMPAGNIE DES ARTS

S T U D IO  — A T E L IE R S  — B U R E A U X  

1 5 - 1 7 - 1 9  R ue de la  C ro ix  de P ie r r e ,  

B RU X E LLE S —  T é léph . : 479.60 - 483.11 

A d resse  té lég rap h iq u e  : A rte s  - B ru x e lle s  

C om ptes chèq u es  p o s tau x  1057-27 : :

PO PPE &  C ie, B r u x e l l e s

SO C IÉ T É  A N O N YM E C A PIT A L  : 3.000.000 F ra n c s

PRIX — DESSINS — DEVIS — VISITES 
GRATIS SUR DEMANDE

ENTREPRISES GÉNÉRALES -  BELGIQUE -  ÉTRANGER

FOURNITURES COMPLÈTES POUR EGLISES,
: : CHAPELLES ET SACRISTIES :

SPÉCIALISÉS POUR L’EXÉCUTION DE TOUS TRAVAUX DE 

MOBILIER D’EGLISE — SCULPTURE — PEINTURES RELIGIEUSES

-  TABLEAUX -  DECORATION MURALE -  STATUAIRE -  

BRONZE -  CUIVRE — ETC. -  EN TOUTES MATIERES ET EN 

: - : : TOUS STYLES : : : :

a



LA REVUE CATHOLIQUE DES IDÉES ET DES FAITS

i m ’ETITBEU\REI1 0--------------- ;

^TrîrT rT rTrïTnrY TrTTrsTrrTrTrTnrT rir'îrir'ï'*  t i r ï s ~ s  m n r s ï ï ï ' n

\ Action catholique \
Z 79, © haussée de Haecht, 79, B ru x e l le s  s
« Se recommande spécialement pour l’édition di icut ouvrage <* 

Religieux, Philosophique, Scientifique, eic. “
j r  JL A i  p p g g e î ' o o s g g c o o c a s g  t  a JLAJLJLjLJUL S. JL S.JL* JL t  jLJLS-i-S 5é

MICHEL SWARTENBROECKX
A G E N T  D E  C H A N G E  A G R É É  

2 2 , rue Royale, 22 (P a rc ), BRUXELLES

Téléphone : 2 0 9 .0 6  C om pte-C hèqae-p ostal : 1 2 6 .3 0 2
A dresse Téiégraphique : S n a r t b o u r s e - B r u s e l l e s

O R D R E S  D E  B O U R S E
Renseignem ents financiers de p rem ier o rd re

C i r c u l a i r e  p r i v é e  g r a t u i t e  s u r  d e m a n d e

LE P O R T E  P L U M E  A R E S E R V O I R

“&WAN”
i n d i s p e n s a b l e  a c e l u i
Q U I  E C R I T  F R E Q U E M M E N T

C H A Q U E  “  S W A N  „  E S T  G A R A N T I  

E N  V E N T E  P A R T O U T

FaMcaats : SâBIE TÛDD & Co Ltd (Mgiaia) Société .tap e
8-10, rue Keuve, Bruxelles

Voyages Belges
36 , Boulevard M. Lem onnier 

________ B R U X E L L E S ---------------

V oyages individuels et collectifs à. forlait et en tons pays

Une Semaine à la Cote d’Azur : 650 [francs
Pris comprenant chemin de ter, hôtels, excursions eu auto-car. pourboires et 

taxes. — Départs à volonté.
Rome e! l’Année Sainte 1925

Dépari accompagné toutes les semaines à partir du 21 Décembre 1924.
Journal envoilé, à titre gracieux, sur demande, à tous les lecteurs 

de la REVUE CATHOLIQUE.

♦ 9 0 0 C « 3 0 0 C 4 X 3 0 e «

I
♦

X
X
X
X
♦

LEOPOLD
B r a s s e r i e  L é o p o l d  y - -  x  R u e V a u t i e r - B r u x e l l e s

S ocié té  A nonym e ,  302 .69  & 302 ,75

B ru x e lle s , Q.-L- 

17117 .

N o s  d é c l a r a t i o n s  a u  f i s c  d e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s  e m p l o y é e s
a œ s z æ z & æ æ & z æ  760.115  kilogs
Période de guerre, affaires quasi nulles, pas de fournitures aux boches.

371.750 kilogs 
767.025 kilogs 

1.109.450 kilogs,
1.635.930 kilogs 
2 .226.030 kilogs

Chiffres eloquents i , . ,. ,  , ,  dus a nos Bieres de Accroissement considérable '
Qualité fine 
Forte densité

STOUT LEOPOLD
Densité 7°5

X
â  STOUT

Déni

& o œ

MALTS FINS HOUBLONS FINS 
Toute cette augmentation est due à une très forte demande de :

N O S  B I E R E S  F I N E :

LIBERA.TOR LEOPOLD
(Munich) Densité 6°2

BOCK LEOPOLD
(Pâle) Densité 5°2

La concurrence par la qualité 
♦ 9 0 0 C « 9 0 C X 4  ♦ ) O O C « :



LA REVUE CATHOLIQUE DES IDÉES ET DES FAITS 9

in s tru m en ts  de  p ro d u c tio n  es t c e p en d an t lég itim e, pa rce  q u ’elle es t 
I; conform e à  la n a tu re  h um a ine  e t p a rce  q u ’en  g én é ra l ce rég im e assu re  

m ieux que  to u t  a u tre  l’u tilisa tio n  des b iens  m a té rie ls . —  M ais le d é te n 
teu r de  la  richesse d o it  te n ir  com p te  des vu es  d e  la  P ro v id en ce  s u r  
les biens de  ce m onde e t en  su b o rd o n n e r l’usage  à l e u r  d es tin a tio n  
p iim itive  ».

| Le p ro p rié ta ire  n ’es t d onc pas  m a ître  ab so lu  d e  so n  b ien . I l  n ’en  
fait pas ce q u ’il veu t. I l a  des charges. D ès q u ’il s ’y  s o u s tra it ,  il f a u t  
le rappeler à  la  p ra t iq u e  d e  ses devo irs  a u  besoin p a r  d es  ob lig a tio n s  
e t des in te rd ic tio n s  légales. S ’il use  d e  sa p ro p rié té  d e  m a n iè re  à 
m ettre  u n  ce rta in  no m b re  de  c ito y en s  d an s  l’im possib ilité  d e  v iv re , 
il transgresse la  loi d iv in e  q u i a  d es tin é  les b iens m a té rie ls  à  la  s a tis 
faction des besoins essentiels de  to u s .

I l est coupable, le g ra n d  p ro p rié ta ire  foncier q u i d é ro b e  d e  v as te s  
é tendues à  la cu ltu re , ta n d is  q u e  la  n a tio n  m a n q u e  des v iv res néces- 

ïsaites o u  ne  se les p ro cu re  q u ’a u  p r ix  des  p lu s  g ra n d s  sacrifices. 
Nul d o u te  que  l’E ta t  n ’ait le d ro it d ’in te rv en ir  d a n s  ses affaires e t de  le 

J con tra ind re  à m e ttre  ses te rre s  en ex p lo ita tio n . A g issan t ainsi, l ’E t a t  
n’im pose au cu n  devo ir n ouveau , il ob lige to u t  s im plem ent à  accom plir 
un devo ir p réex is tan t, auq u e l on  re fu sa it de  se conform er e t d o n t 

! l’inobserva tion  m e tta i t  en  péril l ’ex istence  co llective. S i on  d é n ia it 
|ce d ro it d ’in te rv en tio n  à  l’E ta t ,  quelle  se ra it ponc la  m ission  d e  celu i- 
ci ? Mais où s’a r rê te  le d ro it  de  l’E ta t  ? Se lim ite -t-il à  p resc rire  l’ob li
gation de  cu ltiv e r e t  à  éd ic te r  des san c tio n s  péna les ? N e v a -t- il p as  
au delà e t  n e  s’é tend -il p as  a u  besoin ju s q u ’à l ’ex p ro p ria tio n  forcée 
du dom aine in c u lte  ? Cela ne fa i t  p as  questio n . S i les san c tio n s  pénales 
sont insuffisantes, si les m esures o rd in a ire s  d e  coe rc ition  échouen t, 
l’E ta t  a le d ro it  de p rononcer la  déchéance  d u  p ro p rié ta ire , d ’aU otir 
son b ien  e t  de  p rocéde r à  la ré p a r t itio n  des parce lles. L e d ro it  d 'e x 
propria tion  ex iste  v is-à-v is d ’une église, d ’u n e  m aison , d ’u n  te r ra in  

jen vue de percer une  rue , d ’é ta b lir  u n  b o u le v a rd , d ’em bellir u n e  cité , 
à p lus fo rte  ra ison  ex iste-t-il v is-à-vis d ’une  te r re  in c u lte  si la  m ise 
à f ru it est im périeusem ent exigée p a r  l ’in té iê t  public  e t  si les au tre s  
moyens de  co n tra in te  se so n t révélés inefficaces.

S ur to u s  ces po in ts, les d éb a ts  de l ’U nion  fu re n t  m a rq u és  p a r  u n  
accord rap ide . Ils  fu re n t un  peu  p lu s  lab o rieu x  d an s  la  q u es tio n  des 

\laitfundia  m a l cu ltivé s. L e ra p p o ite u r  n ’a v a it  p a s  envisagé ce p ro 
blème. A p lu sieu rs m em bres, il a p p a ru t d ’em blée q u e  l ’é ta t  a ir ié ré  
de la  cu ltu re  p o u v a it avoir, d an s  d ’im m enses dom aines, les m êm es 
conséquences né tas tes  que  l’a b a n d o n  com plet d e  la  cu ltu re . U n e  p ro 
p riété d e  15.000 à  20.000 h ec tares , m o y e n n an t u n e  ex p lo ita tio n  
som m aire, p e u t d o n n e r à  son possesseur d e  trè s  b ea u x  rev en u s d o n t 
il se co n ten te  e t q u i suffisent à  lu i fa ire  u n e  ex istence  trè s  dorée, 
tand is  que, p a r  u n  tra v a il  p lu s  in ten s if  e t  m ieu x  com pris, on  t i r e 
rait, de ce sol tr e n te  à  q u a ra n te  fois p lu s  de  p ro d u its . Cela p riv e  le 
peuple de  denrées d o n t il p eu t avoir le besoin  le p lu s  u rg en t. L e  b ien  
com m un es t m is en  péril. D ans ce cas, com m e d an s  l’au tre , la  m êm e 
polilique ne s ’im pose-t-elle pas  : o b liga tion  légale e t  san c tio n n ée  
d’in tro d u ire  des am élio ra tions cu it o rales, à  la  r ig u e u r m orcellem ent 
de l ’exp lo ita tion  e t ex p ro p ria tio n  d u  d om a ine  ? L ’assem blée a  é té  
de ce t avis. C ependan t le d ro it d ’exp rop rier, p o u r  ca u se  d ’in té r ê t  
général, le dom aine  incu lte  e t de  le p a rtag e r, les au tre s  m oyens de 
provoquer sa m ise en v a leu r a y a n t échoué, lu i a  p a ru  p lu s  c e rta in  
que ce lu i d ’exproprier, sous les m êm es con d itio n s , le d o m a in e  m a l 
cultivé. D u  m oins u n  ce rta in  nom bre  d e  m em bres o n t ex p rim é  r e t 
avis e t o n t désiié  que  la g ra d a tio n  des d eu x  d ro its  f û t  m ise en  relief 
par la ré d a - l io n  m êm e d u  v œ u  q u ’on se ra it appelé à  v o te r .

I l est en  effet diffi ile de  p ié r ise r  q u a n d  u n  d om a ine  es t m a l cu ltiv é . 
M éiiocre o u  sa tisfa isan te , l’exp lo ita tio n  es t to u jo u rs  su scep tib le  
d’am élioration . D ’a u tre  p a r t ,  l ’ex p ro p ria tio n  n ’es t li i t e  q u e  si elle 

, est le seul m oyen de  su p p iim er une  a t te in te  positive , u n e  en trav e  
directe au  b ien  com m un. E lle  ne  l ’est p lu s  q u a n d  elle a  p o u r  o b je t, 
même à d é fau t de  to u t  a u tre  prp- édé, d e  s im plem ent favo rise r le 
bien com m un e t d ’en  m ieux  p tocu re i la  réa lisa tion .

Si l’E ta t ,  d an s  c e tte  d e rn iè re  hypo thèse , av a it le d ro it  d ’exproprier, 
il jo u ira it d ’une  facu lté  e x o rb ita n te  à la  fav e u r  d e  laquelle  to u te  
propriété e t s u r to u t  la  p ro p rié té  fou iè re  d e v ie n d ra it ém inem m en t

> précaire. Car, quelque  p a rfa ite  que  so it la  te rn ie  d ’une  ferm e, encore 
et to u jo u rs  reste -t-il possible d e  la  bon ifier e t  d e  lu i fa ire  ap p o rte r  une  
con tribu tion  p lu s  élevée au  b ien -ê tre  généra l.

Es ^ris‘à-vis d e  n ’im p o rte  quel fonds  il y  a u ra i t  d onc à  ch a q u e  in s ta n t 
ouverture d u  d ro it d ’ex p ro p ria tio n  d u  m o m en t q u ’elle a p p a ra î t r a i t  

i comme l’un ique  m é th o d e  capab le  de  p ro v o q u er d a n s  l’exp lo ita tio n  
un progrès to u jo u rs  possible.

P ersonne ne  v e u t aller ju s q u e  là . A ussi, lo rsq u ’on  é te n d  le  d ro it  
d ’ex p ro p ria tio n  a u  dom aine  m al cu ltivé , fau t-il en  s u b o rd o n n e r  l’exe r
cice à  d e u x  évidences : la  p rem ière, q u e  la  c u l tu re  s ’y  accom plisse 
d an s  des co n d itio n s  m an ifes tem en t in fé rieu res  ; la  seconde, q u ’il 
résu lte  de  là  u n  do m m age g rav e  p o u r  la  co llectiv ité . E t  b ien , en ten d u , 
ce t exercice suppose  to u jo u rs  l’échec o u  l’inefficacité des encou rage
m e n ts  p ro d ig u és  p a r  l’E t a t  a u x  in itia tiv e s  p rivées, in d iv iduelles  ou 
associées, l ’échec o u  l ’inefficacité des m esu re s  o rd in a ire s  d e  coerc i
tio n .

R es te  u n  tro isièm e cas à  exam iner. L es g ran d es  p ro p rié té s  fonde' • 
re s  n e  s o n t n i in c u lte s  n i m a l cu ltivées. M êm e elles so n t l ’o b je t d e  
so ins e t  d ’am en d em en ts  com parab les  à  ce u x  q u ’on  d o n n e  au  sol d a n s  
les régions où  se p ra t iq u e  u n e  c u ltu re  re la tiv em en t in tensive . M ais 
elles so n t eïxploitées p a r  les p ro p rié ta ire s  eux-m êm es, ou  p a r  quelques 
g ros ten an c ie rs  qu i, so it p a r  cu p id ité , so it p a r  nécessité, réd u ise n t 
l ’o uv rie r des cham ps à u n e  co n d itio n  difficile. S u r  la  te r re  q u ’il féconde 
d e  son  d u r  tr a v a il  e t  q u ’il  a rro se  d e  ses sueu rs , le ru ra l su b siste  p én i
b lem en t. I l  d é se rte  ses occu p a tio n s  tra d itio n n e lle s , il v ie n t d an s  les 
ce n tres  u rb a in s  g rossir les ra n g s  d ir  m é tie r, il a lim en te  les g ra n d s  cou
ra n ts  d ’ém ig ra tion , il s ’en  v a  a u  lo in  te n te r  le s a v e n tu re s  d e  la  fo r
tu n e .

L e  m a l es t g rave, t r è s  g rav e  en  lu i-m êm e, e t  p a r  ses répercuss ions  
p lu s  g rav e  q u ’il  ne  p a r a i t  à  p rem ière  vue. L a  d ése rtio n  en  m asse des 
ca,m pagnes com prom et no n  seu lem en t l’ag ricu ltu re , m a is  au ss i 
l ’in d u s tr ie  m in iè re  e t  m a n u fac tu riè re , c ’e s t-à -d ire  la  v ie  en tiè re  d u  
pay s . Les p o p u la tio n s  in dustrie lles , v u  le u r  n a ta li té  insu ffisan te, 
ne  se m a in tie n n e n t q u e  si, à  ch a q u e  in s ta n t, elles so n t régénérées p a r  
des ap p o rts  ru ra u x . O ù com bleron t-e lles  le u r  défic it, si la  cam pagne 
elle-m êm e se v id e  d e  ses h a b ita n ts  ? I l  f a u t  re te n ir  les p a y san s  s u r  le 
so l ru ra l , en  n o m b re  su ffisan t p o u r  le t r a v a i l  so igné e t  la  fo r te  explo i
ta t io n  de  la  te rre . S eu l le tro p -p le in  q u e  la  te r re  es t in c ap ab le  d ’occu
per, d o it ê tre  ab a n d o n n é  à l’ém ig ra tio n  lo in ta in e  e t  a u x  in d u s trie s  
u rbaines . S’il e s t avé ré  q u e  la  c o n c en tra tio n  d e  la  c u l tu re  e t  en  d e r 
n iè re  ana lyse  la  c o n c en tra tio n  d e  la  p ro p rié té  foncière so n t les causes 
q u i p réc ip iten t le p ro lé ta r ia t  r u r a l  d a n s  la  m isère, le  c o n tra ig n e n t à 
l’ab a n d o n  des cham ps, le p o u sse n t à  che rcher a v e n tu re  a u  loin, 
o u  l ’ac cu len t à  to u te  a u tre  a l te rn a t iv e  n u is ib le  a u  b ien  com m un , 
alo rs  il es t en te n d u  q u e  l’E t a t  d o it fav o rise r d e  p rim e  a b o rd  le  dém em 
b re m e n t des ex p lo ita tions , a u  beso in  l ’im poser, e t  m êm e p rocéde r, 
s i c’es t ind ispensab le , à  l’ex p ro p ria tio n  forcée.

Ces conclusions so n t en  é tro ite  h a rm o n ie  avec la  d o c tr in e  c a th o liq u e  
d e  la  p ro p rié té . Les p ro p rié ta ire s  so n t les ag en ts  p réposés p a r  D ieu  
à la  g es tion  d e  b iens m a té rie ls  q u i s o n t des tinés  à  la  sa tisfac tio n  des 
beso ins essen tiels  de  to u s .

D ès q u e  la  gestion  en tra v e  c e tte  d e s tin a tio n , il fa u t s o u m e ttre  la  
p ro p rié té  à  des rem an iem en ts  q u i r e n d e n t les b ien s  à le u r  fon c tio n  
p rim ord ia le . L a  te r re  d o it n o u rr ir  to u t  son  m o n d e  e t spécia lem ent 
ce u x  q u i lu i co n sacren t le u r  ac tiv ité .

D ans to u s  les cas où  il y  a  o u v e r tu re  d u  d ro i t  d ’ex p ro p ria tio n , 
la  ju s tice  exige év id em m en t q u e  le p ro p rié ta ire  dépossédé  so it in d e m 
nisé. I l  a  acqu is son  b ien  p a r  un  t i t r e  reco n n u  lég itim e —  ac h a t, 
d ona tion , h é r ita g e  —  e t sous la  p ro te c tio n  des  lois d u  pays . H s ’a t 
te n d  à  en  jo u ir  en  to u te  sécu rité  e t  o n  le f ru s tre ra i t  d ’espérances 
ju s tifiée s  en  le p r iv a n t sans  com pensation . O n n ’in c rim in e  d ’ailleu rs 
p as  sa  q u a lité  de  p ro p rié ta ire , m a is l’usage  q u ’il fa it d e  sa  p ro p rié té  : 
ü  ne  cu ltiv e  pas, ü  c u ltiv e  m al, il exp lo ite  p a r  lu i-m êm e o u  p a r  loca
ta ire  d an s  des cond itio n s  q u i p ro d u isen t la  m isère. I l  f a u t  rec tifie r 
l’usage, s i possib le  s m s  a n é a n tir  le d ro it . L ’in d e m n ité  d ’ex p ro p ria 
tio n  se p résen te  com m e u n  moy-en d e  concilier les d e u x  exigences : 
le d ro it  e s t confirm é e t l’usage, rec tifié  ; la  p ro p rié té  change sim ple
m e n t d e  consis tance  ; on  crée u n e  o b liga tion  d e  v e n d re  e t  on  s tip u le  
u n  p r ix  éq u itab le  : la  s tr ic te  ju s tic e  es t respectée.

D u  reste , il f a u t  le rem arq u er, le rég im e des la tifu n d ia  n e  d o n n e  pas  
p a r  lu i-m êm e o u v e rtu re  au  d ro it  d ’ex p ro p ria tio n  m êm e avec in d e m 
n ité . In cu ltes , m a l cu ltivés, exp lo ités p a r  v a s te  te n u re , les g ra n d s  
dom aines d em eu ren t in tang ib les, si d e  là  ne  ré su lte  au c u n  to r t  g rave  
p o u r  la  co llectiv ité . In te llig em m en t m is en  valeu r, les g ra n d s  dom aines  
d ev ien n en t so u v en t p rin c ip e  de  p rog rès  agricole d a n s  to u te  u n e  
rég ion  : ils in i tie n t a u x  m é th o d es  scien tifiques, ils p ra t iq u e n t la 
sélection, ils em plo ien t les fu m u re s  artificielles, ils u tilisen t les engins 
m écan iques, ils so n t des ferm es-m odèles q u i se p ro p o sen t sp o n ta n é 
m e n t à  l’im ita tio n  des p e tits . I l  n ’y  a  d ro it  d ’ex p ro p ria tio n  que  si 
l ’ab a n d o n  o u  l’é ta t  a rrié ré  de  la  c u l tu re  p r iv e  le p ay s  d ’av a n tag es  
ind ispensab les. M êm e le dév e lo p p em en t d ’u n  p ro lé ta r ia t  ru ra l  n ’est
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p as  p a r  lu i-m êm e m ie  ju s te  cau se  â ’im eiven ijG n . L e  p ro lé ta ire  es t u n  
fcc m m e q u i v i t  d e  son  tra v a il . R ien  q u e  d 'h o n o rab le  d an s  la  co n d itio n  
d e  sa la iié . P o u r  q u ’il y  a i t  ju s te  ca u se  d ’in', e rvefition , il ta n t  q u e  la 
classe sa la riée  agricole s c it  v ie tim e  d e  la  m i s é e  e t q u e  c e lte  m isè re  
a i t  p réc isém en t son  o rig ine  d a n s  le  lég im e  d e  g ra n d e  p :c p :ié té  fo n 
cière.

B ref, d t r  s tro is  ca s  q u ’elle a  n e t te m e n t délim ités, l’U nion  d e  M ali- 
nes a  adm is , en  ce q u i concerne  les la tifu n d ia , la  Ik é h é , p o u r cause  
d ’u ti l i té  sociale, de  l’exp rG p iia tion  forcée avec in d e m n ité . H  y  a  
q u e lq u e  chose d ’an a logue d a n s  la  lég is la tion  m in ière  belge. L 'ex p lo i
ta tio n  m in iè re  p e u t ê î ie  expropriée, lo rsq u e  sans  m o tif  lég itim e elle 
es t re s tre in te  o u  su sp en d u e  d e  m a n iè re  à  in q u ié te r la  sû re té  p u b liq u e  
o u  à  c c m p ic m e ttre  les beso ins des con so m m ateu rs . N o tre  lég isla tion  
co n n a ît donc le  p rinc ipe  d e  l ’ex p ro p ria tio n  po u r dom m age â  la  collec
tiv ité . I l  e s t v ra i  q u e  l’É t a t  p u ise  s a  p ré ro g a tiv e , en  m a tiè re  d e  m ine, 
d an s  ses d ro its  régaliens e t  d a n s  s a  q u a lité  de  p ro p rié ta ire  p lu tô t  q u e  
d a n s  sa m ission  po litiq u e . N ’em pêche q u ’i l  y  a  ic i u n e  analogie à  
signaler. R em arq u o n s  a u  su rp lu s  q u e  la  lég isla tion  e t  s u r to u t  la  ju r is 
p ru d en ce  d an s  ce rta in s  p ay s  év o luen t d e  m an iè re  à  ta ire  d e  l ’expro- 
p iia tio n  n o u t  c a u se  d ’u ti l i té  sociale u n  sim ple cas d e  l’exp ro p ria tio n  
c o u r  cause  d 'u ti l i té  p u b liq u e .C e tte  ass im ila tion  n ’e s t p e u t-ê tre  pas  
heureuse , quelques-uns  la  cro ien t dangereuse  e t l’U nion  d e  M alines 
a re s tre in t p ru d e m m e n t le  p rin c ip e  e t  ses ap p lica tio n s  a u x  seu ls  cas 
q u ’elle a  exam inés, san s  p ré ju g e r  si u n e  ex ten s io n  n e  s’en  im posa it pas.

L e  do m a in e  agiico le u n e  lo is  e x p ic p u é , q u ’en  fe ia - t-o n  ? O n p ro 
p o sa it d e  le  co n v e rtir  en  b ie n s  d e  fam ille  in s c is is s a tk s . L a  lég isla tion  
d u  henustead  a  ses p a r t is a n s  m êm e en  B elg ique. L ’U n io n  d e  M alines 
ne  va  p a s  au ss i lo in . L a  lég is la tion  d u  h:m :siead  ru in e ra it  l’o rg an isa 
tio n  d u  C réd it r u r a l  q u i, p re sq u e  to u jo u rs , a u x  m a in s  d e  socié tés de 
c a u t i o n  m utue lle , suppose v is-à-v is des p rê te u rs  la  g a ra n tie  so lida ire  
e t illim itée  des associés. O ne v a u t  c e tte  g a ra n tie  s i le b ie n  des  associés 
dev ien t insaisissab le ? S ans  d o u te , il e s t d é s ira tle  q u e  les p ro p rié tés  
issues d u  dém em b rem en t d es  g ra n d s  do m a in es  a ien t la  consistance  
d ’u n  b ie n  su ffisan t à  occuper e t  à  n o u rr ir  u n e  fam ille , m a is  c’es t à 
chaq u e  p a y s  d e  déc id er, d ’ap i ès les ex igences d e  s e n  économ ie n a tio 
nale, p a r  quelles m esu re s  il a ssu re ra  la  c réa tio n  e t  la  co n serv a tio n  
des p e tite s  e x p lo ita tio n s . I l  n ’y  a pas, so u s  ce ra p p o r t , d e  règle 
absolue .

T elle est la  physionom ie d u  d é b a t q u i s ’est p ro d u it  su r  les la ti
fu n d ia  e t te l est le  c a d re  d ’ex p îica ticn s  dens le o u tl il  fa u t se  p lacer 
p eu r do n n er sa  ju s te  p o r té e  à  la  réso lu tio n  q u i 4u t  vo tée  e t  d o n t le 
te x te  est a in s i libellé :

i °  Q uand le lie n  com m un exige la  m ise en valeur des s la tifund ia  i  
ir .n  lu s  e u quand .les « la tifu n d ia  r sont cultivés dans des conditions s i  
m anifestem ent inférieures qu’i l  en résulte un  grave dommage pour la  
ccllectiiitê, le devoir incom be  /

a ) ai x  propriétaires, de procéder sc it f a r  eux-m êm es so it de toute 
autre façon à la m ise er. culture ;

B) a u x  explo itants et à tous ceux qui sens ce rapport peuvent 
exeiccr m e  in fluence fa ic ia l le , d 'aviser a u x  am éliorations ind ispen 
sables.

Lar.s le cas eu  les -intéressés se soustrairaient à ces devoirs en dépit 
des mesures que les pouvoirs p i blics prendraient peur  en fac iliter T ac
com plissem ent, l’E ta t pourrait et devrait le leur imposer, allant même, 
si c’est nécessaire, ju squ ’à Vexpropriation forcée, m oyennant juste  et 
préalable indem nité.

2° S i  à F excessive ccnctr.nuH-i. de la propriété s’u n it aussi Fexces- 
sive concentration de la culture, et s i par là se développe un  prolétariat 
ta ra i réduit à  la m isère ou contraint sc it à la  désertion des c.impagnes, 
sc it à rém ig ia tion , soit à  toute autre alternative nu isib le  a it bien général', 
i l  im porte de remédier d ’urgence à cette situation . S i  les mesures d’in i
tiative individuelle  ou collective resiaieni inopérantes et s i les mesures 
ordinaires de coercition étaient elles-mêmes inefficaces, PE iat -pourrait 
édicter le démembrement des cultures, et s i, c’est nécessaire, le démembre
m ent des f.roptiétés, m oyennant bien entendu une indem n ité  convenable 
à ceux qui par u\ seraient lésés dans leurs intérêts légitimes.

3° Les dom aines agricoles à constituer pour déconcentrer la culture, 
et mêm e la propriété, doivent avoir l ’étendue nécessaire pour se prêter 
à Vexploitation et à la subsistance fam ilia les.

Des dispositions seront prévues en vue d’assurer la conservation de 
ces dom aines contre les risques de partage successoral, contre les abus du  
crédit usuraire, contre Véventualité d ’u n  morcellement exagéré.

4° ^ e x p lo ita tio n  des t la tifund ia  » par les non-propriétaires donne I 
naissance à divers modes de tenure  —  fermage, métayage, emphytéose, ? | 
«  louai partiaire  t— dont les formes juridiques varient su ivan t les pays
et les époques.

Ces modes de tenure a in s i que les jormes juridiques sous lesquelles . 
ils  se présentent, ->:’oni rien de condamnable, dès lors qu’ils se p lien t a u x  
règles de la  morale chrétienne régissant la  matière des contrats et aux  
exigences de la  technique agricole, (i)

M a u r ic e  D e f o t jr x y ,
Professeur à l‘ U n iv :rs iti C ath 'tique de L ouva in . 1

Autres réflexions 
sur l’Action catholique

C’est un charme d’avoir affaire à un contradicteur aussi 
élégant et amical que M. l’abbé J . Leclercq. Ouar.d on songe \ 
au dévouement qu’il consacre, depuis longtemps déjà, aux i 
Ecoles d’Action catholique de l’À. C. J . B., on est assuré que i 
sa critique vient du cœur et qu’il tient autant à voir la marche I 
de notre Association s’assurer dans le droit chemin qu’à 
préserver, par un avertissement empressé, nos hommes 
politiques catholiques de la méconnaissance dont les pourrait 
frapper une jeunesse irréfléchie.

N’est-ce pas un service nouveau qu’il nous rend, à la vérité, 
en nous invitant à expliquer, devant les lecteurs de cette 
Revue Catholique où se rencontrent les bonnes volontés, en 
quoi nous estimons l'action catholique distincte de l’action 
politique ?

** *

Le terme « Action catholique » a pris, dans la plupart des 
pavs. le sens d’organisation des œuvres religieuses. Il nous 
semble impossible de ne pas lui donner, en Belgique aussi, 
une acception dont l’emploi tend à devenir universel.

Quelle est cette organisation ?
L’Église a ses chefs, le pape et les évêques. L'Église dispose 

de la légion sacrée des ministres de la grâce et de la doctrine 
du Christ. Le clergé séculier, gardien des permanences divines 
que sont ici-bas les paroisses ; le clergé régulier, avec ses j 
bataillons volants de prédicateurs, de missionnaires et de 
professeurs, forment l’armée d’élite que l’Église manoeuvre 
quotidiennement.

Mais voici qu'à ces corps d’étroite discipline, tous employés 
à des tâches religieuses en ordre primordial, des volontaires J: 
viennent se joindre en foule. Us n ’ont pas prononcé, ceux-là, Jj 
les serments qui font le religieux ; ils n’ont pas reçu l’onction j 
qui fait le prêtre. Mais ils offrent ce qu’ils ont : une part de leur i 
vie, des talents, du zèle. C’est à l’Église qu’ils s'adressent j 
pour l’emploi de leur charité, c Votre champ, lui disent-ils, a 
ses intendants ; il lui manque des laboureurs et des manœuvres, |i 
nous voici pour cette tâche, b E t l’Église accueille l’offre 
des catholiques laïque? ; mieux encore, elle la précède, elle 
la stimule de toutes parts.

(i) L a  su ite  d e  c e tte  é tu d e  pa: a î tr a  d a n s 'n a tre  p rochain  numéro. Ü
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Les déficiences de l’apostolat en droit et en titre, celui du 
clergé et des congrégations, font apprécier plus que jamais à 
l’Église, en effet, le concours de suppléants bénévoles.Le clergé 
est insuffisant en nombre ; les laïques, d’autre part, détiennent 
sans effort des postes d’influence où le prêtre a peu d’accès : 
l’atelier/ la caserne' les centres d ’affaires, sans compter les 
foyers de la vie publique. Aussi l’Église se hâte-t-elle de mettre 
à ces auxiliaires le mancheron en main ; ils suivront le sillon 
qu’elle a tracé.

Mais s’ils participent au labeur de l’Église, choisie comme 
leur unique maîtresse d’œuvre, jusqu’où iront ces laïques dans 
l’action de leurs groupes, de leurs comités, dans leurs cam
pagnes publiques et leur propagande concertée ?

Jusqu’où s’avanceront-ils ? Mais jusqu’où donc l’Église 
va-t-elle ? « Sicut oculi ancillae in manibus dominae suae... » 
Poser la question, c’est tracer la règle. Car le travail qu’on se 
propose est tout simplement une partie de celui de l’Église. 
De son programme gigantesque, on extrait quelques points : 
les ordres d'action dans lesquels l’apostolat laïque organisé 
paraît appelé à une efficacité particulière. Leur intervention 
veut satisfaire, sans plus, un besoin actuel de l’Église dans son 
domaine piropre.

Or, l’Église dépasse les bornes de l’action religieuse pure. 
Elle ose et elle doit faire plus que d’enseigner ses ouailles et 

' d’administrer les sacrements dans les coins obscurs où la 
ï relégueraient volontiers certains gouvernements. A la face 

de ces maîtres des États, il lui appartient de revendiquei tous 
? les droits inhérents à sa mission universelle. Elle peut stig- 
|  matiser des « lois laïques et elle le fait. Elle peut revendiquer
* les droits de Dieu à l’école publique, au prétoire, à l ’aimée et 
|  partout dans la vie nationale. Elle le fait. Confrontant à la

lumière éternelle les prétentions des partis et l’immuable 
; morale, l’Église peut jeter l’anathème sur une doctrine 
t politique et l’interdit sur un système de gouvernement.

Oui, elle va jusque là ; hier encore, après les désoidres qui 
: marquèrent les funérailles de Jaurès, S. E. le Cardinal Dubois 
' fulminait contre le communisme.

L'Église donc, fière de la primauté de ses fins religieuses
* sur toutes les autres fins de l’activité humaine, s’avance 

avec tranquillité dans le domaine des matières mixtes, 
qu’elles soient d’ailleurs économiques ou politiques.

Mais ces groupements de laïques qui la suivent, jusqu’où 
marcheront-ils ? Il est aisé de le prévoir. Collant leurs pas

* à ceux de leur patronne, ils franchiront aussi la fameuse 
frontière ; ce que concevra l’Église sur le terrain politique,

|  par des mouvements d’opinion, des manifestes, des pétitions 
et d ’autres moyens d’influence- sur les É tats ils tenteront de

- 'e réa’ise*. En somme, 1a nature mixte de certaines questions 
qui relèvent du civil aussi bien que de l’ecclésiastique n’ef- 

j fraiera pas plus leurs esprits, et nous ajoutons leurs organisa
tions, qu’elle n’intimide l’Église là où elle est réellement 
souveraine. K

If n’est aucune réserve à cette concordance des démarches 
de 'A ction catholique et de l’Église même. C’est de l’Église 
qu’elle s’inspire, c’est à elle seule qu’elle se soumet. Elle forme 
partie intégrante de l’Église dont elle est un instrument.

E t cela même marque le point où l ’Action catholique fera 
arrêt. C’est là où l’Église, déjà, aura suspendu sa marche.

** *
Or, l’Église ue se forme pas en parti politique...
Un parti, qu’est-ce essentiellement, sinon une société 

constituée afin d’exercer le pouvoir politique ? Même dans 
l’opposition, un parti tend toujours à conquérir le gouverne

ment de l’É tat. Alors même qu’il en désespérerait, encore 
exercera-t-il une pression directe sui ceux qui détiennent le 
pouvoir, et cette pression se répercutera dans toute leur gestion 
publique.

Or, qui contestera que le gouvernement ait pour fin propre 
et formelle le bien temporel de? citoj^ens ? Quels que soient 
ses adhérents, un parti est donc avant tout, par la force des 
choses, un levier de la politique, un agent d’influence sur la 
prospérité temporelle d’un peuple et de ses citoyens.

L’Église, précisément, n ’assume pas cette fonction-là. Sou
cieuse de la distinction et de la souveraineté respective des 
sociétés religieuse et civile, attentive au précepte « Rendez 
à César ce qui est à César », elle n ’exerce pas la théocratie et 
ne la revendique pas davantage.

Voilà la raison profonde pour laquelle, décalque minutieux 
de l’activité de l'Église, l’activité religieuse organisée des catho
liques laïques n'englobe pas là formation d’un parti politique.

Cela s’explique. Un parti digne de ce nom, un parti conscien
cieux est gouvernemental. Il est prêt à supporter le poids 
total du pouvoir. Avec ses ambitions, il aura donc formulé 
un programme complet d’activité politique, où les questions 
de tarifs, de transport, de douanes et de technique militaire, 
de langues et d’administration tiendront une place importante. 
Les chefs de ce parti seront responsables devant le paj'S de son 
indépendance, de sa restauration industrielle, de son crédit 
financier. Pense-t-on que, ploj^és sous ce faix, ils acceptent 
le contrôle direct, même discret, de l’autorité religieuse sur 
l’activité générale du parti, dans laquelle, pratiquement, 
éléments matériels et éléments moraux, principes et tactique 
se tiennent ? Croit-on' que l’Église soit disposée à exercer 
cette tutelle ?

Si les fidèles concevaient autrement leur organisation 
religieuse, s’ils y mêlaient toute celle d ’un parti, où serait 
d’ailleurs, pour l’Action catholique, la garantie de son unité, 
de son homogénéité, de sa puissance ? Le ralliement à ses 
cadres impliquerait l’adoption de telle ou telle formule poli
tique passagère. Beaucoup de catholiques à qui cette formule 
peut légitimement déplaire, se tiendront à l’écart. Campée 
soit à droite, soit à gauche, son parti-pris ne découragera-t-il 
pas, jusque dans l’action proprement religieuse, les fils de 
l’Église qui se sont établis sur l’autre versant politique ? 
Que de confusion et d’aigreur, quelle déperdition de forces 
vives dans l'atelier du Seigneur !

Ainsi réduite aux discordes intestines ou forcée, elle, l’Action 
de l’Église, de réserver ses cadres aux tenants d’un credo 
politique, à quels risques n’exposerait-elle pas, en outre, 
l’Église elle-même ? Les adversaires de ce credo confondront 
dans leurs attaques l’Église et son parti. L'anticléricalisme, 
de plus en plus, s’alimentera de motifs extra-religieux et 
l’on verra, par exemple, une politique financière erronée se 
répercuter sur le respect des évêques et l’assistance aux 
offices.

Au sein d’une « Action catholique » ainsi déprimée, à son 
tour, le parti catholique, réellement clérical, cette fois, sera 
entravé. Il prêtera directement le flanc à l’irréductible pré
vention libérale qui tend à exclure l’Église de la vie publique, 
sous prétexte qu’elle ne peut 3̂ mettre le pied sans tout envahir. 
Jusque dans les questions de politique pure, le gros public 
déniera que ce parti prenne la responsabilité de ses actes ; 
fatalement, ce parti se discréditera.

Si ces dangers attendent l’Action catholique qui s’annexerait 
un parti confessionnel, combien d’autres ne les aggraveraient- 
ils pas si ce parti, comme en Belgique, pour toutes les raisons
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que rapporte M. l’abbé Leclercq, se défend d’être confes
sionnel et de ne faire appel qu’aux catholiques ?

Mais si le parti politique où se rencontrent les catholiques 
et l’organisation religieuse dans laquelle ces mêmes catholiques 
font l’œuvre de l’Église doivent vivre comme des institutions 
distinctes, bien que voisines, à laquelle des deux sera réservée 
la dénomination qui s’offre, celle à'Action catholique ?

Au groupement religieux, c’est clair, puisque ses fins sont 
formellement « catholiques », tandis que celles du parti, s’il 
est un vrai parti, et non une société d’éducation morale, 
d ’enseignement doctrinal ou de simple propagande, sont 
formellement politiques.

** *

Qu’il se forme une organisation jalouse de son caractère 
religieux, soit, dira-t-on, mais pourquoi donc s’affuble-t-elle 
d'une dénomination équivoque ? Vous détournez le terme 
« Action catholique » de son sens naturel, nous dit. M. l’abbé 
Leclercq, et voilà le grand mal.

Une action catholique, c’est un acte religieux par son objet 
et par l’intention de celui qui l’accomplit. Aussi, quand des 
catholiques se concertent au Parlement pour éluder une mesure 
anti religieuse ou pour garantir les droits de l’Église, vous les 
froissez en disant qu’ils ne font pas de l’action catholique. 
Mais pis que cela, vous vous trompez à fond.

Loin de nous cette témîrité. Quoi S méconnaîtrons-nous que 
beaucoup de catholiques n’ont d’autre désir, en touchant à la 
coupe amère de la politique, que de servir Dieu ? La jeunesse 
catholique n aurait qu’indifférence pour ce travail où ses pères 
ont engagé leur honneur et leur zèle, pour ce labour dans la 
pierraille d’où tous, absolument tous, remontent meurtris 
et désabusés ? Elle verrait une entreprise profane, analogue 
à une prospection minière ou à une spéculation de banque, 
1̂ , où-ses devanciers ont mis leur foi et leur âme ? Aux veux 
de ces jeunes rigoristes, Charles Woeste serait un politicien, 
voire un homme d’É tat, Léon Harmel un expérimentateur 
social, mais les appeler des catholiques d’action, fi, quelle 
profanation !

Non, cette mesquinerie ne sera jamais le fait de notre 
j eunesse catholique. Elle sait que les catholiques doivent garder 
dans la politique et dans l'industrie, aussi bien que dans l’art 
et la science, leur conscience de catholiques. Elle sait que, en 
beaucoup de pays, il convient qu’ils se groupent en un seul 
parti et qu à ce parti les j eunes, d’autant meilleurs citoyens 
qu’ils seront plus fervents chrétiens, doivent non point un 
hommage verbal et un salut désintéressé, mais le concours 
gratuit de leurs énergies. Loin de prendre un air hautain et 
dégoûté en passant à côté de la politique les talents nouveaux, 
les dévouements que rien n a encore rétrécis sauront franchir 
ce seuil glissant, entrer dans cette fournaise, et procurer à 
1 expérience des anciens l’appui de courages intacts.

Aussi bien que la conscience - civique, l’idée religieuse 
mènera les jeunes vers ces mêlées qui, d’elles-mêmes, les 
attireraient peu ; car ils savent qu’un parti catholique, 
tout en étant par sa nature contraint à faire le ménage de
1 État, doit aussi promouvoir dans les matières mixtes les 
intérêts supérieurs de l’Église. C’est à lui qu’il incombera, 
à force d habilete et de perseveran^e dans la manœuvre 
parlementaire, de traduire en des formules législatives la 
pensée étemelle. A sa manière, en effet, et dans un plan orga
nique très différent de celui ou se meut l’Église avec ses pro
longements par l’apostolat laïque, le parti où se massent les 
catholiques aborde et résout les questions à la fois politiques

et religieuses. D’un regard certainement empreint de foi, il 
les envisage sous l’angle de l’É ta t et des possibilités gouver
nementales. L ’organisation religieuse, elle, partant, sur ter
rain mixte, des définitions et des exigences de l’Église, s’y 
tient plus strictement, tout en lançant, de son côté, un regard 
de confiance vers l’arène politique où ses membres et d’autres 
catnoliques et avec eux beaucoup d’esprits sincères, librement 
constitués en parti, sauront opérer ce qui est réalisable.

Mais si les actions des catholiques en politique, même leur 
action concertée, portent assurément la marque catholique,
il ne s’ensuit pas que le parti puisse, à l ’égal de l’organisation 
pour l’éducation, la défense et la propagande religieuses, j 
s appeler Action catholique. C’est que le terme d’action 
catholique, ainsi appliqué, a viré. A son sens naturel, il joint 
désormais un sens technique, par lequel il désigne, non plus 
un acte et son intention religieuse, mais une institution liée 
à l’Église par toutes ses fibres.

Faut-il déplorer le choix d’un vocable équivoque ? H est 
trop tard pour le demander, alors que dans presque toutes les 
nations catholiques, à la suite de nombieux documents ponti- 
ücaux et pa storaux, le sens organique de l’a Action catholique » 
s est vulgarisé. Même si la Belgique y répugnait, nous ne 
pourrions plus faire revenir la pensée catholique, dans les 
congrès internationaux, par exemple, sur une préférence qui 
n ’y est plus discutée.

De terme « Action catholique » serait-il d’ailleurs le seul 
unissant à son sens primitif, qu’il n’aliénera point, un sens 
restreint et dérivé ?

Catholiques, nous sommes tous des hommes religieux, et 
cependant ne réservons-nous pas, sans hésitation, le nom de 
religieux à ceux de nous qui ont prononcé des vœux spéciaux 
et dont le Code de droit canon règle l’entrée « en religion », 
prévoyant même leur sortie « de religion » ? Une conversion l 
est un mouvement de retour, le terme est surtout militaire, 
mais quand on vous présente un converti, vouss avez de qui il 
s agit. Un martyr était d’abord un témoin, ce fut ensuite le 
sacrifié d’une cause et c'est maintenant, au sens propre, un 
sacrifié pour le Christ. De tous ces termes génériques, la signi- 
ncation spéciale la plus excellente s’est dégagée, et l’on s’est 
habitué à désigner l’espèce au moyen du vocable créé pour 
le genre.

Ainsi va la vie des langues, et surtout celle du français.
H en résulte un peu de confusion au début ; mais tout se tasse 
et s’élucide. On saura bientôt en Belgique, ou nous nous abu
sons fort, qu’on peut multiplier les actions catholiques, en 
grand ou en détail, en public ou en privé, avec tout le mérite 
qui s’y attache, sans même s’affilier à l’organisation dont la 
raison sociale s’énonce Y Action catholique.

L. Picard et G. Hoyois.
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Un défenseur qui attaque : 
M. Henri Brémond

Le num éro  de décem bre  des Lettres, rev u e  ca th o liq u e  e t  frança ise ,
I ; réserve une dou lou reuse  su rp rise  à  p lu s ie u rs  d e  c e u x  q u i la  l iro n t. 
I j E n  tê te  du  som m aire, Rom antism e et Catholicisme. —- E pilogue , 

p a r H e n ri B ré m o n d ; d an s  Y Avertissem ent d e  c e t É p ilogue, l’a u te u r  -i de Pour le Rom antism e  éch arp e  H e n ri G héon avec u n e  r a r e  âp rç té . 
Li D éjà, les « su b til G héon, le d e rn ie r  des P ères  », les « fo lâ tre  G héon a 

de B rém ond  é c riv an t o u  in terv iew é, signes àv a n t-co u reu rs  de  l ’orage 
' q u i  c ièv e  a u jo u rd ’h u i, a v a ie n t h e u r té  les a d m ira te u rs  —  sans p a rle r  
|  des am is, d o n t je  su is  —  de l’a u te u r  d e  P artis  pris  e t d u  Triom phe de 
% Saint Thom as d ’A q u in . D ans c e tte  escarm ouche, d e  g ran d es  choses 

son t engagées q u i d ép a ssen t de  beau co u p  les p ersonnes  ; c ’es t p o u r 
quoi il im p o rte  de  t i r e r  l ’afEaire a u  c la ir.

Les personnes d ’ab o rd . D ’une p a r t ,  u n  p rê tre , a u te u r  considérab le ,
| académ icien  to u t  g lo rieux  (ob jec tivem en t) de  son  é lec tion  encore  
| fraîche ; figure d o n t le t r a i t  d o m in an t e s t l ’an ti-d o g m a tism e . D e 
H l’au tre , un  la ïc  co n v e rti, c h ré t ie n  « né  de  !a g u e rre  », d ra m a tu rg e  

e t poète, to u t  en tie r  voué à  sa  te n ta t iv e  d e  renou v e llem en t d u  th é â tre  
c h ré t ie n ; figure d o n t le t r a i t  p rin c ip a l e s t l’en thousiasm e  d a n s  la 

ï  croyance. O n p o u rra i t  a jo u te r  des  p réc is ions  d iverses, m a is  ce se ra i t 
§ se je te r  dan s  la  com p lica tion .

 ̂ Les tendances , les te m p éram en ts , m a in te n a n t. Chez B rém o n d , u n  
. ind iv idualism e ce rta in , une  im p a tien ce  à  l’é g a rd  de  ce q u i p ré te n d  

br id e r sa  fan ta is ie  ; u n  m ép ris  ra iso n n é  p o u r la  ra iso n  e t « lès lo u rd s  
p ié tinem en ts  de  la  se rv an te  » q u ’elle e s t  ; la  soum ission  accordée 

U d ’en thousiasm e à  l'in exp licab le , a u  su p ra -ra tio n n e l, à  l’ineffable, au  
m ystè re . U ne réelle  m agnan im ité , ce rtes , une  h u m a n ité  so u v en t 
t rè s  sy m p a th iq u e  ; une  sensib ilité  a iguë  e t  p ro fonde, e t  une  in te lli- 

, gence vaste , m a is p lu s  p ra g m a tiq u e  que  m étap h y siq u e , à  l’anglaise, 
que gâchen t, parfo is, un  am o u r excessif d u  parad o x e , un  c e rta in  g o û t 
de la m y stifica tion , une  iro n ie  tro p  m o rd a n te . P a r-d essu s  to u t  cela, 
une in sa isissab ilité  d o n t il p la isan te  lui-m êm e, m a is  q u i gêne d an s  un  

♦hom m e de sa q u a lité  e t de  son  im p o rtan c e . (E lle gêne  b ea u co u p  m oins 
dans un  p u r  l i t té ra te u r , dan s  tm  D osto ïew sky, p a r  exem ple, m alg ré  
les abom inables so p h is tic a tio n s  q u ’elle p e rm e t à  u n  G ide. M ais ne 
confondons pas les gen res n i les voca tio n s  ; une  g ra n d e  p a r t  des d é 
fau ts  de  l ’abbé H e n ri B rém ond  —- li t té ra ir e m e n t co n s ta tab le s  —  
v ien t de ce q u ’il a im e tr o p  à  se co m p o rte r en  p u r  l i t té ra te u r ) . U n 
exem ple to p iq u e  d e  c e tte  in sa isissab ilité  : à  p lu s ie u rs  rep rises, ces 
dern iers m ois, il s’es t m o n tré  ch ro n iq u e u r  fo r t a im ab le  à  l’é g a rd  des 
d ifiéren ts  th o m is tes  e t  d u  thom ism e lu i-m êm e ; m ais, d an s  son  H eure

- avec Frédéric Lefèvre (N ouvelles littéraires, 25 octobre), il  é re in te  
v e rtem en t u n  néo-thom ism e rée l o u  fictif, en  to u t  cas, « u n  p ie u x  
n igaud  »; e t il t i e n t  p o u r la  m u l tip l i  ité  des thom ism es, ce q u i rev ien t, 
au  fond, à  d ire  q u e  le thom ism e es t un  m y th e . —  « L e thom ism e, 
voyez-vous, M onsieur L efèvre...» .

.Comm e B rém ond  a de  la  sy m p ath ie  p o u r  le S illo n , G héon se ra llie
— n e tte m e n t —  à  Y A c tion  française. U  v o it dan s  C harles M aurras  
un re s ta u ra te u r  de  l’o rd re  in te llec tu e l e t  p o litiq u e . U  en  d isce rne  b ien  
l’insuffisance (A risto te  au ss i é ta i t  in su ffisan t) . M ais il se conva inc  que, 
pou r re s te r  en  chem in , la  pensée  m a u rra ss ien n e  n ’es t pas  co n tre  le

I v rai, m ais y  a d h è re  ju s q u ’a u  p o in t où  elle p o r te . U es t to u t  à  fa it 
rem arquable , p o u r le d ire  en  p assan t, q u ’à  l’occasion  du  ju b ilé  sace r
do ta l du  C ard inal M ercier, C harles M au rras  a i t  exp rim é d ’une façon 
aussi explicite , au ss i fo r te  que  possible, son  ad h ésio n  à  la do c trin e  

i de sa lu t de s a in t Thom as. « I l  ex is te  un  germ an ism e in h u m a in  q u i 
ne cesse d ’ag ite r  le m onde  : o n  n ’en  v ie n d ra  à  b o u t  q u e  s i l ’on  recom - 

j m ence à civ iliser n o tre  E u ro p e  p a r  l’en seignem en t d ’A ris to te  e t  de
I sa in t Thom as. » D ’A uguste  C om te a u  D o c te u r angélique, l’é tap e  

franchie e s t sign ificative.
L itté ra irem en t, G héon n ’e s t n u llem e n t néo-classique ; m a is  il

I en tend  p ren d re  dan s  s a in t T hom as (sous les espèces d 'A r t  et Scolas
tique de J . M aritain) e t  dan s  le X V IIe siècle fra n ç a is  les p réce p te s  e t 
les m odèles de son  es th é tiq u e . Partis p r is , eSSai de c r itiq u e  d ogm atique , 
ne d isen t p a s  a u t re  chose.

P ou r le reste , c ’es t u n  m ili ta n t (ce d o n t H e n ri B rém o n d  se d é fend
1 t ie n  ; je  cro is m êm e q u ’il y  a  p o u r  lu i que lq u e  rid icu le , s inon  à l’ê tre , 

au m oins à  le p a ra ître ; m ili ta n t a u  fro n t, p e n d a n t la g uerre , m ilita n t

au  th é â tre , com m e a u te u r  e t  com m e a n im a te u r  de  ces « com pagn ies » 
q u ’il su sc ite  de  p lu s  en  p lu s  n om breuses, en  F r ance, en  B elg ique e t en  
Suisse ; m i lita n t —  à sa faço n  —• de  la vie po litiq u e , com m e le p rouve 
son  to u t  ré c e n t M iracle des Pauvres Claires et de l'hom m e au ké p i 
brodé, s a ti re  vengeresse p ro v o q u ée  p a r  l’ex p u lsio n  d es  C laris ses 
d ’A lençon.

P o u r  en  v en ir  a u  fa i t  de  la  querelle , il se p e u t q u ’u n  te x te  m ’échappe, 
m ais je  n ’a i d éc o u v e rt nu lle  p a r t  au c u n  « an a th èm e  » q u i pu isse 
ex p liq u er le déch a în em en t de  B rém o n d . Ce n ’e s t  to u t  d e  m êm e p as  
un  ch a p itre  su r le c ro m an tism e  p a r  absence de  D ieu  », de  Partis  pris  
( t92 3), ° ù  il n ’y  a  pas  u n e  seule allu sion  à  lui, q u i p e u t ju s tif ie r  une 
pa ie ille  ir r i ta t io n  ? a V ous rep résen tez  l ’e n fan t p ro d ig u e , m oi le frè re

- aîné. Q uan d  vous  ê tes  re v e n u  à  la  m a ison  p a te rn e lle , n o u s  avons, 
de  nous-m êm es, sp o n tan é m en t, jo y e u se m en t sonné les cloches, co n 
v oqué les m én é trie rs , tu é  le v ea u  g ras. S i q u e lq u ’un  d e  nous  se 
fû t  m is à  su sp ec te r v o tre  b onne foi, j ’a u 'a is  ré p o n d u  h a rd im en t, 
v iv em en t p o u r  vous, com m e j ’a i fa i t  ja d is  p o u r  H uy sm an s, p o u r  
B ru n e tiè re . N ous ferons  p lu s  e t  sans peine  ; n o u s  p ro fite ro n s  de vos 
exem ples. M ais n o u s  n e  vou lo n s  pas  de  vos censu res. V igneron  de 
la  onzièm e h eu re , tra v a ille z  à cô té  de  nous, m a is  pas  co n tre  nous.
I l  y  a  p lace  d an s  l ’im m ense  berg erie  p o u r  vous  e t  p o u r  nous. A v an t 
v o tre  conversion , les ch iens n e  n o u s  m a n q u a ie n t pas. N ous en  avions 
m êm e de  bénévoles, p lu s  p ro m p ts  à m o rd re  q u e  les b ons g a rd ien s  à 
q u i D ieu  n o u s  a  soum is. N ’env iez n i la  m isé rico rd ieu se  v ig ilance des 
uns, n i la  fé ro c ité  d es  au tre s . R es te z  brebis.»  Ce p a r  quo i H e n ri G héon 
a  m é rite  c e tte  so r tie  fu lg u ra n te  de  l ’h u m a n is te  d é v o t q u ’es t H en ri 
B rém ond , vo ilà  ce q u ’on  v o u d ra i t  sav o ir  e t  ce q u e  B rém ond  ne d i t  
pas.

U fa lla it b ien  s’a t te n d re  à ce que  le  ren o u v ea u  d u  th o m ism e s u sc itâ t  
des oppositions, des cabales, des lu t te s . C’es t la  d estinée  de  to u t  ce 
q u i v i t  e t  q u i d i t  o u i. P e rsonnellem en t, je  su is  trè s  lo in  d ’id e n tif ie r  
p u re m e n t e t  s im p lem en t classicism e e t th o m ism e e t d e  r tp ro u v e r  
en bloc le ro m a n tism e . J  e ne  m éconnais  pas  no n  p lu s  la  f ro id e u r  de 
l ’in te llec tua lism e  com m e te l  (m ais elle e s t  une  q u a lité , m a lh eu reu se
m e n t tr è s  m a l com prise  des sensitifs  e t  des passionnés), n i l’inco n v é
n ie n t des th é o ries  e t  des fo rm ules un  p eu  s im p listes, q u ’il  a rr iv e  q u e  
l ’on  s ’oppose d an s  la  b a ta il le  des idées. U  e s t  ra re  q u e  l’e sp r it p a r tis a n , 
m êm e s ’il s ’a g i t d u  « p a r t i  d e  D ieu  », n e  b lesse ic i ou  là  le réel, la 
v é rité , sans p a r le r  d e  la  ch a rité .

J u s tem en t, pa rlo n s  de  la  v é r i té  e t  de  la  ch a rité . Ce q u e  je  rep ro ch e
à  B rém ond , d an s  c e tte  affaire, c ’es t de  m é co n n a ître  —  en  f a i t __la
belle flam m e de  zèle q u i b rû le  dan s  G héon, ou , s ’il p réfère , d e  le t r a i 
te r, n o n o b s tan t, d e  tu r c  à  m au re , p o u r  l’am o u r d u  R om an tism e . 
C om m ent, vo ilà  tm  hom m e q u i se c o n v e rtit , fasciné p a r  l’id é a l de  la  
sa in te té  ch ré tien n e . I l  em brasse  to ta le m e n t la  F o i e t  la  C roix. Avec 
u ne  in sp ira tio n  régénérée  e t  u n  ta le n t  a d m ira b le m e n t fécond , il 
e n tre p re n d  de  c h a n te r  u n iq u e m en t D ieu, l’É g lise  e t  ses S ain ts. 
A vec sim plicité , il  éco u te  l'É g lise  q u i lu i recom m ande  de p ren d re  
sa in t T hom as p o u r  d o c teu r, com m e elle le reco m m an d e  à to u t  c a th o 
lique  q u i pense, e t  no n  pas  seu lem en t a u x  philosophes de  m é tie r. 
U  ne  se d o n n e  pas  p o u r  ph ilosophe, m a is  p o u r  un  in te lle c tu e l c a th o 
lique  o b é issan t e t  fier d ’une  soum ission  d iv in em e n t ra isonnab le . 
A ppuyé su r  s a in t T hom as, g a rd é  p a r  les c o n d a m n a tio n s  form elles 
de  l'É g lise , il a  donc le co u rag e  de  p re n d re  p a r t i .  E t  vo ilà  q u ’on  lu i 
rep ro ch e  son  audace , q u e  d is-je , son o u tre cu id an c e  (Restez brebis ) . 
O n lu i f a i t  g rie f de  son  in com pétence  te c h n iq u e  (le dernier des P è re s) . 
F a u d ra - t- i l  donc, nécessa irem ent, occuper une ch a ire  de  philosophie 
à  l’un iversité , a u  sém in a ire  o u  d a n s  u n  sc o la s tica t p o u r  avo ir le d ro it 
d e  se réclam er d e  s a in t T hom as, d e  penser e t  de  ju g e r t « J e  su is  
d ’Église. U n  p o in t c ’e s t to u t , d éc la re  un  H en ri B rém ond  tra n c h a n t.
11 es t d éc ev an t d e  co n s ta te r  q u ’on  p e u t d ev e n ir  sa  « tê te  de  tu rc  » 
p o u r av o ir  s im plem ent, fidè lem ent écou té  l'É g lise .

B arrés, c h e r à  son  c œ u r, d é fin issa it le fa n a t iq u e  a u n  hom m e 
q u i tra n sp o r te  ses passions in te llec tu e lle s  d an s  sa  v ie  » ( J a r d in  de 
B érénice). A bus des m o ts  ca u sé  p a r  le p ro fo n d  libéra lism e d u  siècle 
e t  l 'a g n o s tic ism e  d o c tr in a l de  ce « g ra n d  bourgeo is t r o p  n e rv e u x  e t 
tro p  d é lica t p o u r  av o ir  é té  u n  che f v é r ita b le  » (M aurice M artin  
D u  G -ird, Nouvelles littéraires  d u  6 décem bre). A  ce com pte-là , to u t  
hom m e s in cè rem en t re lig ieu x  e s t un  fan a tiq u e . E t ,  en  effet, F la u b e r t  
a é c rit q u e  « le fana tism e est la relig ion  ; e t les ph ilosophes d u  x v i n a 
siècle, con tin u e-t-il, en  c r ia n t ap rès  l 'u n , ren v e rsa ien t l 'a u t re . L e fa n a 
tism e  e s t la  foi, la  fo i m êm e, la  fo i a rd e n te , celle q u i fa i t  des œ u v res  
e t  ag it. » (C orrespondance). C’e s t t r o p  d ire . I l  y  a  un  v é r ita b le  fa n a 
tism e, n o n  m oins haïssab le  q u e  v é ritab le , q u ’il ne  f a u t  p as  c o n fo n d re  
avec le zèle. M ais c ’es t u n  f a i t  q u e  dès q u e  l’on  m e t ses ac te s  en  con-
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fo rtu it é avec ses pensées, on  es t tr è s  exposé  à  se le  v o ir  im p u te r . D éfense 
â ’exûgé-.er ! L e rcu g ec îm e n t d e  l ’in q u is i t io n  q u e  c e rta in s  e sp rits  
c ro ien t to u :  d e  su ite  ape rcevo ir les f a i t  ru g ir  o u  g rincer. Q ue le u r fe ra  
fa ire  dem ain , si les fa n a tiq u e s  - n ’a v ise n t, le  ia ia  la  ia ia ia 
des m itra illeu ses  tfo lchéviques ?

j ’acco rd e  q u ’il v  a  g én é ra lem en t q u e lq u e  in g é n u ité  chez u n  con 
v e rt i. Mais je  n re m p : esse, dé  c o n s ta te r  q u e  les s a in ts  au ss i s o n t des 
ingénus. Im possib le  de  d éco u v rir , à  au c u n  deg ré  q u e  ce so it, d an s  u n  
sa in t, k. t r i s t e  p eu r d 'ê t r e  dupe q u i  ca ra c té r ise  la  m asse d es  e sp rits  
d e  n o tre  épeque. E s t-c e  à  c e t te  in g é n u ité  ghécn ien n e  3 q u e  v o n t 
les moc ueries, p a r to is  lc u rd es , de  H en ri B re m c n d  r D an s  ce  cas, q u i 
n ’ép rcu v e  ia h â te  d ’ê t re  m o q u é  ?

E n  nom m e t  n i p ré tend , ag ir  e t q u i ro n d e  son  a c tio n  s u r  une  m é ia - 
ph v si ue (su rto u t si elle e? t v ra ie  le ra  to u jo u rs  fig u re  d e  p ay san  d u  
D anu: e a u p rè s  des d é lica ts . L e p rin c ip e  d u  le tt ié ,  c ’es t la  d ég u s ta 
tio n . H . E .). E s t-c e  à  l’an c ien  com pagnon  d ’A n d ré  G ide q u ’il f a u t  
P ap y /en d : e f . j  ’a i râ lé  d a n s  des g îtes  p e u  v o u s . . .  .C e  n ’e s t p a s  sous 
l ’œ il des b a rb a re s  c r r i l  - .env ien t de  rep ro ch e r le u r  zèle de  la  m a ison  
à  c e u x  c u i  se vouen t a u  s a lu t com m un . O n n ’a  p a s  réc lam é d é  M. 
l ’abbé B rém ond  q u ’il se d o n n â t le r id ic u le  d ’A nato le  F ra n c e  p a r ta n t  
b ru v a rm n en t s’engager à  so ix an te  e t  d es  ans. M a is  q u ’il souffre, d u

m oins, q u ’on  m o n te  sans  lu i a u x  tra n ch ées  ! Circumdederuiit te i’iii- 
m ic i lu i callo. Y  eu t-il d ’a illeu rs  jam ais  habita- le  p lu s  .propi e q u ’une 
cagna pou illeuse e t  inc lém en te  p o u r  d ég u s te r les belles choses e t  se 
les g ra v e r  (oh ! o u i le n tem en t (oh ! ou i dan s  l 'e s p r it  ? F au t-il c ite r  
le b ie n h eu reu x  P a u l e t son  H um aniste à ia guerre i

Q ue s’il affirm e v ê tre , a u  fro n t d e  l’É glise, non  m oins, ou  p lus même, 
q u e  a ces v igne rons d e  la onzièm e h eu re  a u x  m œ u rs  selon lu i tro p  
can ines, q u ’il so it log ique  avec lu i-m êm e e t q u ’il n e  les d au b e  pas sur 
le u r  m a n iè re  d ’accueillir e t  d ’ex é cu te r les consignes. I l  n  y  a  aucun  
r iü c ù le ,  de  to r t  encore m oins, à  o b é ir  a u  cap ita in e . I l  n ’y a u ra i t  m êm e 
p a s  d e  t o r t  —  p o u rv u  q u e  la  c h a ri té  fû t sauve —  à  c r itiq u e r, vo ire à  
b lâm er c e u x  q u i ne  le u r  fe ra ie n t p a s  l’accueil q u ’elles m é r ite n t. Celui 
q u i n e  co m prend  p a s  cela n e  co m p ren d  p as  la  \  é r i 'é  e t  ses ex igen .es. 
L a v a r ié té  des fam illes d ’âm es n ’ex c lu t p as  l’acco rd , —  m a is  dan s  la  
V érité , q u i e s t p o u r  to u s .

Voilà d o n c  les positio n s  b ie n  d élim itées . X ous a t te n d io n s  que 
l’à  suivre  d e  c e t É p ilo g u e  a ig re -d o u x  a i t  d onné son  f ru it  p o u r s ignale t 
à  nos le c teu rs  le dév e lo p p em en t d e  la  re g re tta b le  querelle  q u  un  H en ii 
f a i t  à  l ’a u tre .

L é o p o l d  I . e v a c x  .

Les idées et les laits

Chronique des Idées

La Sem aine des E crivains catholiques
R é u n ir  le= e- iiv a in s  v 1 : ,* s v_-:r . ■ eau , le u r  ct-cnner le

se n tim e n t e t la  conscience q u ’ils ne  so n t p as  noyés d an s  la  m asse 
m a is  c,u’ils c o n s ti tu e n t u n e  io sce  reconnue , appréc iée , q u ’ils  o n t 
vo ix  a u  c h a p itre  e t  q u ’o n  d o it c o m p te r  avec eux . en  m êm e te m p s  
le u r  tra c e r  des d ire c tiv es  sén é :a ie s , no n  p a s  rig ides m a is  souples p o u r  
les m a in te n ir  dan s  la ligne  d ro ite , s tim u le r  les je u n es  ta le n ts  q u i 
d o n t en  l d’eux-m êm es, e n to u re r  les v é té ra n s  d ’u ne  respectueuse  
sym path ie , m o n tre r  eu  som m e q u e  l ’am o u r d es  le ttr e s  e t  l ’a t ta c h e 
m en t â  la fo i s 'h a rm o n isen t d an s  u n e  p a r fa i te  alliance :"c’e s t l’o b je c ti t 
de  la Sem aine q u i te n a it  à  P a r is  sa  Q u a trièm e  Session e t  d o n t M. 
G aé tan  B em ov iile  e s t le v a i lla n t p ro m o te u r-

L ’a n  d ern ier, le th è m e  cho isi é ta i t  le la ïc ism e  ; c e tte  année, la 
Sem aine ro iü a  su: le m oyen  p e u t-ê tre  le p lu s  én e rg iq u e  d e  le co m b a ttre , 
le jo u rna lism e .

L e jo u rn a l, le p la t d’E sope, l’in s tru m e n t q u i  s e r t  a u  b ie n  com m e a u  
m al. e t c e rta in e m en t p lu s  u u  3m l q u ’a u  t ie n  ! D ’esr. c lien ts  e s p r its  o n t 
pensé q u ’i l  n ’es t p a s  l’o rg an e  p r c v i le n t ie l  d e  la d iffu sion  d u  v ra i, 
p a rce  a u e  l ’a c tu a li té  d é v o ra n te  le com m ande, p a rce  q u e  les v é r ité s  
nécessaires ne  son t p as  de  celles q u i p e rd e n t d e  le u r  c ré d i t  p o u r  p a r 
v en ir  a u  le c teu r v in g t-q u a tre  h e u re s  t r o p  ta r d .  M gr d ’H u ls t, à  la 
cé rém onie de  la  b é n é d ic tio n  des a te lie rs  d e  la  Bonne-Presse, o sa it 
d ire  que, s’il en  a v a it le pou v o ir, il  a b o l i r a i t  to u s  les jo u rn a u x . M ais, 
il se h â ta i t  d ’a jo u te r  q u e  ue  le p o u v a n t, il  e s tim a it  q u e  la  p o litiq u e  
de  G ribou ille  é ta it  la m eilleu re  e t  q u ’il fa l la i t se je te r  lé so lu m en t à  
la riv iè re  po u r n ’ê t re  p as  enseveli sous  les e a u x  p luv iales. V eu illo t 
a  d it  quel eu e  chose d ’an a logue en  e x p rim a n t le  so u h a it q u e  la m auva ise  
presse  fû t noyée d a n s  la  b onne .

M ais, hélas ! le p u  li se j e t te  gou lû m en t, av id em en t, v e rs  la feu ille  
d ’in fo rm ation . ■ eiie u i a euve ses le c teu rs  d e  nouvelles in s ta n tan é es , 
de  fa its  d ivers de  feu ille to n s  rc* am bolesqûes, d e  con tes  ég rilla rd s  e t  
licencieux  et qui co rsen t l ’in té rê t  p a r  d es  pages d ’il lu s tra tio n s , p a r  
l ’im age sensationnelle  e t  p iq u a n te , a u  p o in t d e  fa ire  d u  jo u rn a l u n  
su- cédané d u  ciném a. C om m ent, p a rm i to u s  ces b a te le u rs  q u i a t t i r e n t  
la  foule e t  la  séd u isen t, fa ire  u n e  p lace  h ono rab le  à l’a p ô tre  d u  v ra i, 
a u  te n a n t  des b o n n es  d o c trin es  ?

A  tra v e rs  to u s  les d é b a ts  q u i se so n t dé rou lés  d u ra n t  c e l te  S em aine 
(1 a u  7 décem bre), a u  to u rn a n t  d e  to u te s  les d iscussions, j ’a i  v u  su rg ir

e t  rev en ir  o b s tin é m en t c e tte  q u es tio n  : C om m ent ta ire  le jo u m a  
ca th o h q u e  au ss i in té re s san t, au ss i c a p tiv a n t que  le  jo u rn a l boule- 
v a rd ie r, le  jo u rn a l d ’o p in ion  au ssi p re n a n t q u e  le jo u rn a l d ’in ro rm ar 
tio n  ? E t  encore , co m m en t le  jo u rn a l rég ional peu t-il n e  p as  se laisser 
su p p lan te r  p a r  le  jo u rn a l d e  la  ca p ita le  m a is  lu t te r  à  a rm es égales 
co n tre  lu i ? "

L a q u es tio n  s’ag ite  e n tre  tech n ic ien s  e t  m ora listes, e n tre  réaliste^ 
e t  idéalistes , elle se ré so u t p a r  l’o rg an isa tio n  q u i m êle h ab ilem en t la 
d o c trin e  a u  fa i t, q u i p o u rv o it le jo u rn a l d é  to u s  les o rganes d ’inform a
tio n , q u i sa is it l 'a c tu a li té  a u  v o l e t  l’h ab ille  à  la  m ode d u  jo u r, de 
l ’h eu re , q u i s a i t  p a r le r  à  ch a cu n  son  langage e t  do n n er a u  puolic  la 
p â tu re  q u ’i l  réc lam e, m a is  sa in e  e t  d e  b o n  goû t.

E  v  e n  a  q u i réussissen t, c’e s t c e rta in , je  v eu x  d ire  q u i a tte ignen t 
les tira g e s  d e  la  grosse p resse  san s  descen d re  à  son  é tiage  moraL 
M. P âgès  n o u s  a  d é c r i t  la m agn ifique  o rg an isa tio n  d e  VOisest-Eclaii 
d o té  d e  d eu x  co rps  de  réd ac tio n , l’u n  tra v a il la n t à R ennes, l’au tre  
à  P a r is  e t  reliés  e n tre  e u x  p a r  u n  fil spécial, sa  p ro p  ié té . q u i peut 
t ra n sm e ttre  à  R ennes  en  quelques  h eu re s  des m illiers e t  des milliers 
de  lignes, si b ien  q u e  Y O uest-Eclair e s t  u n  v ra i  jo u rn a l parisien, 
c a p ta n t les nouvelles d u  m o n d e  en tie r, e t  s’im p rim a n t e n  B retagne, 
o ù  i l  devance  l’a rriv ée  des  feu illes  d e  la  cap ita le .

M. C uvpers, le re p ré s e n ta n t à  P a r is  dep u is  douze an s  d u  Maasbode, 
n ous  a  in itié s  à  la  s i tu a tio n  d e  la  p resse  c a th o h q u e  hollandaise, 
m o n tée  auss i su r u n  g ra n d  p ied , avec u n e  ram ifica tio n  p o u r  ainsi lire 
m ond ia le  e t  d o n n a n t a in si à  sâ m asse co h é ren te  d ’abonnés ca thohques 
s i p le ine  sa tisfa c tio n  su r to n s  les  te r ra in s  : po litiq u e , social, é  onomique, 
com m ercial, financier, l i t té r a ir e  q u e  n u l n e  p e u t y  découv rir u a  
lacune à  com bler p a r  u n  a u t re  o rgane. R epliés s u r  leu rs positions 
co n c en trés  d an s  leu r sphère, nos  f 8 es d u  Xor d  so n t une puissance 
q u i s’affirm e, une  fo rce q u i s ’im pose, ils se so n t m assés a n to u r  de 
le u rs  jo u rn a u x  e t  te lle  e s t le u r  so lid ité  q u ’ils  o n t p u , en  pay s  pro 
te s ta n t ,  où  ils  so n t m in o rité , a rra c h e r  a u  G ouvernem ent le  resped 
d e  leu rs  d ro its  e t  n o ta m m e n t o b te n ir  une lég isla tion  scola ire qu i es 
la  p lu s  lib é ra le  d e  l’E u rope .

X ous avons e n ten d u  là -dessus  nos  am is de  F ran ce , V ic to r Bu-aille 
H e n ri M assis, G aé tan  B em oviile . W ilbois, C haum er, P rav ie l, Gour 
don , L a tza ru s , l’ab b é  C alvet, le  R . P . d u  P assage e t d ’a u tre s  encore 
MM. Pigasse, G u irau d . '

D e to u te s  ces in te rv en tio n s  to u jo u rs  sp irituelles,souven t éloquente 
n o u s  avons re te n u  l’im pression  u n  p eu  confuse  d ’ex-'e llen ts esprits 
an im és  des  p lu s  d ro ite s  in ten tio n s , e t  se b u t ta n t  co n tre  l'écjieil d 
P ép arp illem en t. L a  Croix  e s t lo in  d ’occuper à  P a r is  u n e  posi io:
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jailaloguc à celle du  Maasbode, vo ire  de  nos g ra n d s  q u o tid ien s  ca th o 
diques. L ’arc-en-ciel p o litiq u e  es t in fin im e n t p lu s  nuan cé  chez les 
[Fiançais, nos co rélig ionaires, q u e  chez nous, on  ne v o it pas  to u jo u rs  
Idiiiiu te m en t d ’où il p a r t ,  où il a b o u tit. N os am is p en sen t q u e  réd u its  
[jà D’im possib ilité  d e  s ’un ifier d an s  l'a ffirm atio n  e t  la  p -o p ag an d e  du  
vrai, ils d o iven t, p o u r essayert de  fa iie  p én é tre r  leu rs  idées d an s  la  
ma; fie, co llabo rer au x  jo u rn a u x  d its  d ’jn io i m atio n , m e tto n s  Figaro  
■jet, Périt Parisien, e t s’y co n s id é re r com m e m iss io n n a iie s  en  pay s  
infidèle. Les in fo rm ateu rs  re lig ieu x  de P a ris  que  l ’on  ren co n tre , non 
jsans surprise, d an s  pas m al de  salles de  réd ac tio n , se so n t synd iq u és  
su: le te rra in  pro iessionne l :
' O béissant à  la  m êm e te n d an ce , c ’es t-à -d ire  a u  sen tim en t de  le u r 

juii- 'io rité  e t de  leu r d ispersion , ils co nço iven t n a tu re llem en t le jo u r-  
pal ca tho lique  d ’ap rès  u n  ty p e  spécial, q u i a r ro n d i t  ses angles, dose 
m ath ém atiq u em en t la  q u a n t ité  d e  v é r ité  que  p e u t su p p o rte r le lec
teur ind ifféren t e t d o it s ’efforcer p a r  le cho ix  d e  ses feu ille tons, de  
Hês nouvelles, de re n c o n tre r  le' g o û t géné ra l d u  pub lic  p o u r les av e n 
tures tré p id a n te s ,

J usqu’à  qu e l p o in t nos am is 11e se la isse ron t-ils  pas  en liser dan s  
pette s itu a tio n , m ais s ’efforceront-ils de  rem o n te r la  pen te , d ’a rb o re r 
franchem ent le d ra p e a u  d u  C h ris t e t  de  le fa ire  f l j t t e r  su r to u te s  les 
parties d u  jo u rn a l ? I l  e s t c e rta in  que  des hom m es d e  ta le n t  s’en  
préoccupent e t  com m encen t à  réag ir, te l M. Y ie to r B uca ille  e t  ses 
amis de la  Vie catholique.

11 res te  é to n n a n t que, tém o ins  de  to u s  les rav ag es  exercés p a r  la 
presse pern icieuse, conva incus  de  l’im périeuse  nécessité  d ’opposer 
lui' d igue  a u  to r re n t  d é v a s ta te u r , les ca th o liq u es , ceux -là  m êm es 
ju i se m o n tre n t géné reux  dan s  d ’a u tre s  œ uvres, n ’o n t p as  encore 
pris leu r p a r t i  des c o n d itio n s  de  la lu t te  con tem poraine  e t  c o n tin u en t
I se b a t tr e  avec de  v ieilles a rquebuses , des arm es de  m usée, co n tre  
es te rrib les  engins de leu rs adversa ires.

L ’o rgan isa tion  ho llan d a ise  re s te  l’id é a l vers lequel il f a u t te n d re , 
iuquel il fa u t se rap p ro ch e r. L e m oyen  p o u r  cela, c ’e s t le ta le n t, 
'argent, l ’a d a p ta tio n  au x  co n tin g en tes . L a  clef du  p rob lèm e c ’es t 
l’avoir des p rinc ipes  n e ts  de  po litique , de  l i t té ra tu re , d ’e s th é tiq u e  e t 
le savo ir p résen te r e t ju g e r les fa its  à leu r lum ière .

Le Tem ps  de P a r is  q u i a  un  si v a s te  h in te r la n d  n ’e s t p as  u n  o rgane
i si g ros tirag e , il ne dépasse p e u t-ê tre  pas  45.000, m ais, rep ro d u it, 
•onnnenté, d ém arqué, il ray o n n e  su r to u te  la F ran ce . U co n s titu e  
linsi un  o rgane de  g ra n d e  d iffu s ion  a u  deux ièm e degré.

U y a là  des ind ica tio n s , des suggestions q u i p o u n o n t  re ten ir  
itilem eut l’a t te n t io n  des in téressés.

J e  11e sau ra is  assez re d ire  en  te rm in a n t c e tte  rev u e  d ’ensem ble le 
:harme d u  banquet* de  c lô tu re , te rm in é  p a r  une gerbe éb lou issan te  de 
lîscours où l’esp rit fran ça is  fusait, avec un  incom parab le  brio .

J oli b ouquet de  feu  d ’a r t if i  e 1
J . S c h y r g e n s  .

a.s i e -m i n e u r e
Le mouvement arabe

D 'après un  ariic lt du  f  rofesseur H orovitz, clans la  1- 'r a k k i:ukTER 
SHÏTüN du  30 r.ovembre 1924.

j. La pén insu le a rab iq u e  11’a pas, a u  N ord , d e  fro n tiè re s  défin ies e t  
peu à p eu  se con fond  avec les step jjes sy ro -m ésopo tam iem ies. L e  
emps im m ém orial, les ti ib u s  a rab es  p assa ie n t de  ce lle-là d an s  celle-ci ; 
■lies av a ien t fini p a r  y fo u d re  d iv e rs  E ta ts .  M ais ce 11e fu t  q u ’ap iè s  que  
klahomet eu t forcé les t r ib u s  a rab es  à reco n n a ître  son  a u to r ité , que 
[es m igrations sans sy stèm e c é d è re n t la p lace  à  u n e  offensive un ique . 
Cette offensive ne  so u m it pas seu lem en t a u  jo u g  a ra b e  la  p lu s  g ran d e  
partie des p rov inces as ia tiq u e s  de  B yzance  e t  une  p a r t ie  d e  la Perse, 
liais aussi le N o rd  de  l’A frique  e t l ’E spagne .

Dans to u s  ces pays, la d o m in a tio n  d ire c te  des A rabes  ne lu t  p as  
lu reste  de  b ien  longue d n ié e  : l’a u to r ité  p assa it tô t  o u  t a r d  de  leu rs  
P'aius dan s  celles d ’au tre s  peu p lad es  q u i s’é ta ie n t au ss i co n v e rties
i l’islam ism e. E u  revanche, la langue a ra b e  s’im posa  p a r to u t  (la P erse 
xceptée) : en M ésopotam ie, en  Syrie, en P a le s tin e  e t d an s  le N ord- 
Mrique.

A p a r t i r  des con q u ê tes  tu rq u e s  d u  Xvi® siècle, l’a u to i i té  des Sul- 
ians de C onstan tinop le  é ta i t  le connue p a r  to u t  le m onde  islam ique

de langue arabe , l’A frique  d u  N o rd -O u est excep tée . Ces d e rn iè res  
rég ions fire n t b an d e  à  p a r t  a u  p o in t d e  v u e  n o n  seu lem en t p o litiq u e  
m ais au ssi lin g u is tiq u e  : les d ia lec tes  b e rb è re s  c o n tin u è re n t à  y  
p réd o m in er.

L es liens q u i r a t ta c h a ie n t  l’E g y p te  a u x  pa3*s a rab iq u es  n e  fu re n t 
d ’a u tre  p a r t  ja m a is  rom pus, m êm e ü e p u is  ci u ’elle e u t v irtu e llem en t 
cessé avec M onam m et-A li d é  fa ire  p a r t ie  d e  l ’E m p n e  O tto m an .

L ’ex p é d itio n  n apo léon ienne en  E g y p te  m a rq u e  p o u r  le P roche- 
O rien t les d é b u ts  d ’une  è re  nouvelle . L e s  écoles s o n t fo ndées  q u i 
p ro p a g e n t d an s  ces pay s  la  science eu ro p éen n e  ; eu  E g y p te , ces écoles 
le so n t p a r  les m a ître  d u  pay s  ; en  S y rie  p a r  les m issionna ires. E n tre  
les m ains d ’in te llec tu e ls  ind igènes , la  lan g u e  a ra b e  s ’a d a p te  à  l’ex 
p ress io n  de  la  pensée  e t  d u  sav o ir  eu ropéens. L es nouvelles coirches 
d ’in te llec tu e ls  d ev ie n n e n t les p o r te u rs  des id ées  de  l ib é ra tio n  e t 
d ’in d é p en d an ce  n a tio n a le s  ; m o u v e m en t au q u e l m a n q u e ra  d u  re s te  
l ’un ité , p u isq u e  la  S yrie  e t  l 'E g y p te  o n t d es  m a ître s  é tra n g e rs  diffé
ren ts . L a  s itu a tio n  se com p liq u a  encore de  ce fa i t  q u ’a lo rs  q u ’en  
E g y p te  les A nglais, q u i s’y  so n t é tab lis  en  1892, c o m b a tte n t le n a t io 
nalism e égyp tien , ils o n t d es  r a iso n s  d e  fav o rise r le na tio n a lism e  a rab e  
en  T u rq u ie  d ’Asie.

I ls  l ’en c o u ra g en t n o ta m m e n t en  A rab ie , en  c o n c lu an t une  série  
d ’acco rds  avec les p rin ces  a rab e s  d es  cô tes  S u d  e t  E s t  ; e t  p a r  ces 
acco rds, ils s ’en g ag en t à  les d é fen d re  c o n tre  to u t  :< pou v o ir  é tra n g e r  ». 
A vec l’o cc u p a tio n  de  l ’E g y p te  des p e rsp ec tiv es  nouvelles su rg issen t 
d e v a n t l 'im p éria lism e  b r ita n n iq u e , pe rspec tives  q u e  résum e la  fo rm ule 
d e  Caire-Càlcuttà ; e t  dès lo rs to u te s  les rég ions  com prises e n tre  Cal
c u t ta  e t  le C aire  so n t, d ’u n e  faço n  o u  d ’une au tre , englobées d an s  la 
sphère  des in té rê ts  b r ita n n iq u e s . U ne in su rre c tio n  éc la ta it-e lle  en  
A rab ie  c o n tre  la  so u v e ra in e té  tu rq u e , l’- \n g le te rre  fo u rn is sa it a u x  
in su rgés  des arm es. U ne in te rv e n tio n  eu ropéenne d iie c te  (la F ran ce  
p o u rsu iv a it au ssi sous m ain , d ep u is  des siècles, la  réa lisa tio n  de  ses 
p la n s  en  Syrie) n e  se p ro d u is it  q u ’en  1916, avec  la  ré v o lte  de  H usse in  
c o n tre  la  T u rq u ie . P o u r  les sp iiè ies  officielles anglaises le n o u v ea u  
R o i d u  H e d ja z  d e v e n a it la  clé de  v o û te  d 'u n e  v as te  c o n féd é ra tio n  a ra b e  
fu tu re . H usse in  a v a it  m oins à  c œ u r les in té rê ts  d e  la  l ib e r té  que  ceux  
de  sa d y n a s tie  ; il n ’en  d em a n d a  p as  m o ins  l’e x é cu tio n  d u  p ro g ram m e 
a r rê té  dès 1904 e t  s tip u la n t  l ’in d é p en d an ce  d e  to u s  les pay s  de langue 
a rab e . L ’E g y p te  é t a i t  la issée d e  cô té. L e p ro g ram m e d u t  ê t r e  que lq u e  
p e u  rogné, à  la  s u ite  d u  m a n d a t  f ra n ç a is  en  S y rie  e t  d u  m a n d a t  b r i 
ta n n iq u e  en  P a le s tin e  ; H u sse in  n e  s’en  t i r a  pas  m oins d ’affaire  de  
façon  fo r t  convenab le , en  in s ta lla n t u n  d e  ses fils en  T ra n sjo rd an ie , 
u n  a u t re  en  M ésopotam ie. Ses an c ê tre s  ré g n a ie n t su r  la  M ecque 
dep u is  l’an  1200 : ja m a is  ils 11’a v a ie n t p u  é ta b lir  le u r  d o m in a tio n  en  
deh o rs  d u  H ed ja z .

Le G o uvernem en t de  l’In d e  a v a i t  d ’a u t re  p a r t  poussé  le su lta n  
W ahab ice  d u  N e d jd  à s’in su rg e r à  son  to u r  c o n tre  la  T u rq u ie  ; les 
subsides  to u c h és  p a r  H u sse in  e t  les a u tre s  a v a n tag es  concédés à  ce 
d e rn ie r p o te n ta t  ne  la issa ien t p as  d e  repos  à Ib n  S aoud . L e titre -  de  
ca life  a d o p té  p a r  H usse in  a c cen tu a  encore  l ’an im osité  d u  p o te n ta t  
W a h ab ite . A vec la  c h u te  de  la  M ecque e t  l ’a b d ic a tio n  d u  R o i du  
H ed ja z  le rêve  d ’une C o n féd é ra tio n  a ra b e  p rés idée  p a r  ce dern ie r 
s’est év an o u i. L es A nglais p a ra is se n t av o ir  lâclié le u r  anc ien  p ro tég é  
sans t ro p  de  dép la is ir. H a ï  p a r  ses su je ts , H usse in  sem ble n ’avo ir 
guère  jo u i des sy m p a th ie s  d u  m o n d e  is lam iq u e  n on -a rabe . I l  se re fu 
s a it  n ag u è re  à  s igner avec l’A ng le te rre  u n  t i a i t é  q u e  celle-ci lu i p ro 
p o sa it ; son  fils e t  'successeur A li le  v o u d ra i t  b ien , m a is  à  L o n d re s  
on  ne  le lu i d em an d e  pas.

Les b ru its  q u i a v a ie n t c o u ru  a u  s u je t d ’u n  p illage de la  M ecque p a r  
les W a h ab ite s  n e  sem b len t p as  se  co n firm er ; il ne  p a ra î t  m êm e p as  
que  les tro u p e s  so ien t e n tré e s  à  l ’in té r ie u r  d e  la ville. L e s u lta n  du  
X e d jd  est u n  p rin c e  p le in  de  t a c t  ; son re g a rd  p o r te  lo in  e t il t ie n t  en  
m a ins  ses h o rd es . N ul n e  c o n n a ît encore ses p lans. M ais il es t in v ra i
sem b lab le  q u ’i l  v eu ille  im poser d e  fo rce  sa  foi. Celle-ci d u re s te .n e  s e ra i t 
v ouée à a u  un  succès en  deho rs  de  la  p én in su le  a ra b iq u e  p ro m p tem e n t 
d ite . L e  p u rita n ism e  des W a liab ite s  (la secte  a  é té  fondée  p a r  Idoham - 
m e d  Ib n  A bdelw ahas, d o n t  elle p o r te  le 110111) est, a n  fond , une  p ro 
te s ta tio n  co n tre  le sav o ir  e t  la  c iv ilisa tio n  ; or, si 1 Is lam  o r th o d o x e  
ne  leu r e s t pas, à  p ro m p te m e n t p a rle r , favorab le , il en  v a  au- ren ien t 
de  l ’islam ism e sunn ite .

s i  l ’Is lam  s’e s t  la issé co n ta m in e r  p a r  ces « in n o v a tio n s  » q u e  com 
b a t te n t  les W a liab ites , c ’e s t  là  la  conséquence  in é lu c tab le  d e  s o n  
ex ten s io n  h o rs  d es  fro n tiè re s  des  p ay s  o ù  il v it  le  jo u r  : sacrifice 
au q u e l il n e  p o u v a it éc happer si de : e lig ion  a rab iq u e  il v o u la it d e 
v e n ir  une re lig ion  m ondiale .



M EX IQ U E
Le problèm e m exicain

b ’après l ’article de G. C . Thorpe  : L a  so lu tio n  d u  P rob lèm e nu x i- 
cain, dans T h e  N o r t h  A m e r i c a n  R e v i f .w .

i l .  R . V . P esq u e ira , a g e n t ï  co n fid en tie l ? d u  g o u v ern em en t 
m exicain , é c riv a n t a u  S ec ré ta ire  d ’E t a t  am érica in  en  1920, affirm ait 
que  la  p a ix  règ n e  d ’u n  b o u t à  l ’a u tre  d u  M exique ; q u e  p as  u n  rebelle  
n ’e s t en  é t a t  d ’in su rre c tio n  co n tre  le  G o uvernem en t m ex ica in  ; q u e  
dès lors le M exique es t p ro fo n d ém en t a t t r i s té  p a r  les im p u ta tio n s  
selon  lesquelles il a u r a i t  l’in te n tio n  d e  ré p u d ie r  ses engagem ents. 
E t  il p ro p o sa it l’o rg an isa tio n  d ’u n e  com m ission  d ’a rb i tra g e  s ta tu a n t  
s u r  les réc lam a tio n s  des é tra n g e rs  d u  f a i t  des dom m ages sub is  p a r  
eu x  à la  s u ite  d e  la  R év o lu tio n  e t  p o u r  d ’a u tre s  causes.

A u  d é b u t de  1924, d e u x  co n v en tio n s  am éricano -m ex icaines  o n t 
é té  signées e t  ra tifiée s. A  c e tte  occasion  le P ré s id e n t Coolidge, d an s  
une  le ttr e  à  M. W a rre n , u n  des p lé n ip o te n tia ire s  am érica in s, a e x p ri
m é l’espo ir que  ces co n v en tio n s  se ra ie n t une  g a ra n t ie  de  p a ix  e t  de  
re la tio n s  po litico -économ iques s tab les  d ’u n  b o u t à  l’a u t re  d u  c o n ti
n e n t am érica in .

U ne con v en tio n  p o u r  les réc lam a tio n s  d ’o rd re  géné ra l e n tre  le 
M exique e t  les E ta ts -U n is  s tip u le  q u ’une com m ission  se ra  fo rm ée 
q u i s ta tu e ra  su r  to u te s  les d em an d es  en  co m p en sa tio n  d e  dom m ages 
dep u is  le 4 ju i lle t 1868, à  l’e x c ep tio n  des réc lam a tio n s  m o tivées  p a r  
l’é ta t  de  rév o lu tio n  (20 n o v em b re  1910-31 m a i 1920). P o u r  celles-ci, 
une com m ission  spéciale e s t form ée.

Les E ta ts -U n is  o n t  nom m é com m e m em b res  resp ec tifs  des d e u x  
com m issions, l’anc ien  g o u v e rn eu r d e  N ew -Y ork, N a th a n  L . M iller, 
e t  l ’av o c a t E rn e s t B. P e r ry  ; le M exique : M. D . A. E lo rd u y  e t  M. 
D. F. G. R oa.-M . C. V an  YoÜenhoven, d e  H o llande, e t le  D r R . Ô ctavio, 
de  R io  de  J  aneiro , o n t é té  désignés com m e a rb itre s .

Ce so n t s u r to u t to u te s  les com pagn ies m in 'è  es é tran g ères  e t  p é tro 
lifères q u i o n t  ép rouvé des dom m ages d u  fa i t  d e  la R évo lu tion . 
D ’ap rès  les ca lcu ls  é tab lis, le m o n ta n t d e  leu rs  réc lam a tio n s  s ’élève à 
100 m illions de  dollars.

I l  est in d u b itab le  que  le m o n ta n t to ta l  des ré c lam a tio n s  d es  citoyens 
m ex icain s à  l ’ég a rd  des  E ta ts -U n is  s o it  d e  b eau co u p  in fé r ie u r  à  
ce lu i des c ito y en s  am érica in s  v is-à -v is  d u  M exique. I,a  com m ission  
des dom m ages fo rm ée en  v e r tu  d e  l’ac co rd  d e  1868, a c co rd a  4.125.622 
d o lla rs  a u x  in té ressés  am érica in s  e t  150.498 d o lla rs  seu lem en t a u x  
M exicains. M algré une  s itu a tio n  financière  pén ib le  e t  des do u te s  
sé rieux  q u a n t a u  b ien -fondé d e  ce rta in e s  réc lam a tio n s  am érica ines, 
le M exique s’ex é cu ta  e t  p a y a  pon c tu e llem en t.

L a  com m ission  in te rn a tio n a le  des b an q u ie rs , p rés id é e  p a r  T hom as 
W . L am o n t, q u i e n q u ê ta  en  1922 su r  la  s i tu a tio n  financière d u  M exi
que, a  conc lu  que, s i le G o uvernem en t m ex ica in  fa i t  p reu v e  d e  p ru 
dence e t  d ’économ ie, le  M exique se ra  à  m êm e d e  p ay e r les in té rê ts  
de  sa d e t te  en 1923 e t  les q u a t re  années su iv an tes . D e to u te  faço n  
la  fo rm a tio n  des d e u x  com m issions d o n t  il a  é té  q u es tio n  p lu s  h a u t , 
fo rm a tio n  annoncée  a u x  E ta ts -U n is  p a r  d e u x  p ro c lam a tio n s  d u  P ré 
s id e n t Coolidge en  d a te  d u  23 fév rie r  e t  d u  3 m a rs  1924, a  g ra n d e m e n t 
co n tr ib u é  à r é ta b lir  e n tre  les E ta ts -U n is  e t la  R é p u b liq u e  m exicaine 
les re la tio n s  no rm ales d ep u is  s i long tem ps troub lées .

IR L A N D E
L ’Irlande d’au jourd ’hui

D ’après un  article  : L ’Ir la n d e  d ’a u jo u rd ’h u i, dans T h e  O u a r T h ly  
R e v i e w  .

A u cou rs  de l ’année q u i s ’est écoulée, l’o rd re  à l’in té r ie u r  a  é té  
en tiè rem en t ré tab li , e t  le G ouvernem en t ir la n d a is  s’e s t m êm e perm is 
de  libérer p rè s  de  douze  c e n ts  rebelles em prisonnés, y  com pris  de  
V ale ra .

I l  re s te  p o u r ta n t  b eau co u p  à  fa ire  a v a n t q u e  les in s ti tu tio n s  de  
l’E t a t  L ib re  p u issen t ê t r e  reg a rd é es  com m e rep o sa n t s u r  des  bases 
stab les.

L a  s itu a tio n  financière n ’e s t pas  t r è s  en c o u ra g ean te  : p o u r  l ’année

i6  LA REVUS CATHOLIQUE DES IDÉES ET DES FAITS

financière en  cours, les rec e tte s  son t évaluées à  27 m illions de  liv res jl 
les dépenses à  30 m illions. Les im p ô ts  so n t to u jo u rs  t :è s  élevés. 
U n  e m p ru n t de  d ix  m illions ém is à  95 a  é té  p o u r ta n t en tiè rem en t 
co u v e rt, ce  q u i e s t b o n  signe. D ’a u tre  p a r t ,  l’E t a t  L ib re  n ’a pas encore 
com m encé à  p ay e r  à  la  G ran d e-B re tag n e  sa p a r t  d e  la  D e tte  d u  
R oyaum e-U ni d ’av a n t-g u e rre , e t  ce, b ien  q u e  le « t r a i té  j anglo- 
ir lan d a is  le  s tip u le  exp ressém en t.

L a  q u estio n  de  l’in s tru c tio n  p r im a ire  s’e s t b eaucoup  com pliquée 
d u  fa i t  q u e  le  G ouvernem ent a  im posé a u x  in s ti tu te u rs  l ’enseigne
m e n t de l ’i: landais . Com m e o n  n e  v o it p as  les h a b ita n ts  d u  com té  de 
D oson o u  d a  co m té  d ’A n tr im  s’a p p liq u an t à  p a rle r  ir lan d a is, a u  lieu 
de  s’ex p rim er en  anglais, des m esu res pare illes  ne fo n t que  perpé tuer 
c e tte  « d iv ision  d e  l ’I r la n d e  s q u e  le G ouvernem ent d e  l’E ta t  L ib re 
d i t  dép lo rer.

Le R oy a l College of Science a  é té  aboli, e t il e s t  q uestion  d ’u tiliser 
ses lab o ra to ire s  p o u r  le  seu l p ro f it d e  F U n iv ers ité  N ationale, q u i a 
de V ale ra  p o u r  chancelier. U fa u t  d ire  q u ’en  généra l, to u te  la poli
t iq u e  d u  G o uvernem en t q u e  p rés id e  M. Cosgrave, tâ c h e  d ’év ite r  la 
m o in d re  a llusion  a u x d ie n s  q u i u n issen t encore l’I r la n d e  à  l’E m p ire 1 
b r itan n iq u e . L es juges  récem m en t nom m és o n t, p a r  exem ple, p . été 
se rm en t no n  a u  R oi, m a is  à  l’E t a t  L ib re . I l  e s t v ra i  que  la  s itu a tio n  
p a rlem en ta ire  d u  G ouvernem ent e s t dé lica te . U n ’y  a  p as  d ’oppositiou  
officielle d an s  le D a il, sau f u n  p e t i t  g roupe tra v a illis te  ; les répub li
ca ins n ’y  s ièg e n t p as  ; p o u r  b o u te r  M. C osgrave e t ses m in istres 
dehors, il fa u d ra  donc que  les é lec teu rs  m é co n ten ts  v o te n t p o u r les 
rép u b lica in s  a u x  é lec tions  p rochaines  ; c ’e s t le seu l m oyen. D u  reste , 
to u t  gouv ern em en t q u i d é t ie n t le  p o uvo ir d ep u is  p lu sieu rs  années, 
ne  d ev ien t-il p a s  p a r  cela m êm e im p o p u la ire  ?

O n con n a î t  l ’é ta t  a c tu e l d e  la  q uestion  d e  d é lim ita tio n  en tre  l’I r 
lande  d u  N o rd  e t  l’E t a t  L ib re . L a  so lu tio n  la  p lu s  sensée co n sis te ra it 
év idem m en t en  une e n te n te  d ire c te  e n tre  S ir  J am e s  Craig e t  M. 
CosgTave.

I l  y  a  encore u n e  a u tre  so lu tion , p lu s  d ’une  fois précon isée p a r 
c e rta in s  re p ré se n ta n ts  de  l ’U ls te r  (m ais n o n  p a r  les p lu s  autorisés)* 
e t  c o n tre  laquelle  il co n v ien t de  p ro te s te r  tr è s  énerg iquem en t. Le 
Free S ta te  é ta n t  d é jà , en  fa it, u n  E t a t  à  p e u  p rè s  e n tiè rem en t in d é
p e n d a n t, ne  p o u rra it-o n  lu i p e rm e ttre  d e  se d é ta c h e r  com p lè tem en t 
de  la  G rande-B retagne, les s ix  com tés d e  l ’U ls ter co n tin u a n t à  faire  
p a r t ie  d e  l’E m p ire  1 T o u te  agression  d e  l’I r la n d e  d u  S ud  co n tre  celle 
d u  N o rd  re n c o n tre ra i t  dès lors une  rés is tan ce  a rm ée de  la p a r t  de 
l’A ngle terre . P are ille  so lu tion  e s t  égo ïste  e t p a r  tr o p  dénuée  d e  scru- 
pa les . U n  tr è s  g ra n d  n o m b re  d ’ir la n d a is  d u  S ud , m êm e nationalistes, 
m êm e p e u t-ê tre  S inn -F einers, ne v eu len t n u llem en t d ’une sépara tion  
d ’avec l’A ng le terre . E n su ite , pare ille  ru p tu re  sac rifie ra it 350.000 
U n io n is te s  d u  S u d  d ’u n  loyalism e ép rouvé e t  d o n t les in té rê ts  sont 
défendus p a r  le a T ra ité  ». U ne fo is l’I r la n d e  E t a t  indépendant^ 
l ’A ng le terre  ne  p o u r ra i t  p lu s  r ie n  p o u r  c e tte  m in o rité  si fidèle. La 
p aro le  d e  l’A ng le terre  es t engagée ; elle a  p rom is  à  ces b rav es  gens 
q u e  ja m a is  uue C o n s titu tio n  répub lica ine  ne  se ra i t donnée  à  l’I r la n d e  ; 
c e tte  prom esse, il  f a u t a u ’elle la  tien n e . Ces u n io n istes  d u  S ud -Irlande 
o n t d é jà  assez so u ffe rt p o u r  le R o i e t  F E m p ire .

M ais la G rande-B re tagne  d o it au ss i exécu te r fidè lem ent le a -T ra ite  j  

de T021, ca r, si elle re fu sa it d ’exécu ter une de  ses clauses, républi
ca ins e t  n a tio n a lis te s  le re je tte ra ie n t en  son  en tie r, en  affirm an t que la 
G rande-B re tagne  a  ag i avec perfid ie  e t  q u ’elle a  v io lé ses engagem ents. 
E t  il s e ra i t t r è s  d an g e re u x  d e  réveiller su r ce p o in t l’h o s til ité  des 
E ta ts -U n is  e t  la  m éfiance d es  D om in ions.

1 ouie demande de changement d’adresse devra 
dorénavant être accompagnée de 75 centimes en timbres- 
poste, si on désire qu’il y soit donné suite.

Etablissements Fr. C k u te s ic k ,  ru e  Vital Decoster, 6 0 , Louvain.
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Société Générale de Belgique
Société anonyme fondée par arrêté royal du 28 août 1822

3 , M o n ta g n e  d u  P arc, BRUXELLES

FONDS SOCIAL :
100.000 Titres de Capital . . fr. 100.000.000,00 

fr. 245.616.537,35100.000 Parts de Réserve
Total . . fr. 345.616.537,35

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
Le service d ’agence de la Société Générale de Belgique est assuré en 

province par 6es banques r a tr °nnées et leurs agences dans plus de 
300 villes el localités im portantes du pays.

C O M P T O I R
D ’OPTIQUE

V EN 1886

//G RUE DE LA PAIX / A
12 IX FU ES-BRU XFLLFS ÛÈ

JUIBELLES,  BAROflÈTRES,  LORGNETTES EH OR, ARGENT ET ÉCAILLE 
i n s t r u m e n t s  d e  p r é c i s i o n

O utillage  p e rfe c tio n n é  p o u r le m ontage des  V e rre s  

L U N E T T E R I E  F R A N Ç A I S E  E T  A M É R I C A I N E

E X É C U T I O N  R A P I D E  E T  S O I G N É E  D E S  O R D O N N A N C E S  D E  M M  L E S  O C U L I S T E S

MÊME MAISON EN FACE AU -SO
H O R L O G E R I E  — B I , I O I TT E I t I E  — O R F È V R E R I E

L I B R A I R I E  S A I N T - L U C

MON LIELENS
R. VAN ESPEN-DUFLOT SIJCC.

28; rue de la Montagne, 26j BRUXELLES $  %as ----------

°& 

x
X Grand choix de livres de prières ei de chapelets
X IMAGERIE RELIGIEUSE —  CACHETS DE I-"e COMMUNION

MISSALE ROMANUM —  BREVIARIUM ROMANUM 
LIVRES LITURGIQUES —  ASCETISME

T y p o g ra p h ie  -  L ith o g ra p h ie  -  R e liu re s

T o u s  c e u x  q u i fo n t d e  l a  P O L Y C O P IE  

e m p lo ie n t

L A  P I E R R E  H U M I D E
A REPRODUIRE 

Marque « AU CYGNE »

Tout s ’efface comme sur une ardoise
Nombreuses références daus le monde entier. — Envoi franco 

N o m b reu x  dépô ts en  B elg ique  
Demandes catalogue :

U 8 I i \ ’E  C Y G K E , S x  M A R g l a  B R 1È R E  ( S a r th e )

0
0
0
0
0
0
□
0
0
0
0
0
0

Application généra le  de l ’électric ité

A. CORMOND
LUMIÈRE - FORCE MOTRICE 

LUSTRERIE - ABAT-JOUR

1, Rue de Gravelines, BRUXELLES  

----------- --------------- ♦------------------- ---------- ***

© I F É T I I I Z I

C H R I S T O F L E
SU C C U R SA L E  DE B R U X E L L E S

58 , ru e  d es  Colonies 

T É L É PH O N E  1 7 7 , 8 ?

Il
O R FÈV R ER IE A R GEN TÉE ET  
DORÉE — O R FÈV R ER IE D ’A R 
GEN T — SERVICES DE TABLE 

-  SERVICES A T H É  -
-  SURTOUT CANDÉLABRES -  
CADEAUX E T  CO RBEILLES

DE M ARIAGE
— COUPES DE SPORTS -

II
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MEMORIAL JUBILAIRE
DE

Son Éminence le Cardinal MERCIER
ARCHEVEQUE DE MALINES et PRIMAT DE BELGIQUE

1874-1924
Publié sous la direction du Baron Eugène de Waha de Baillonville, avec la collaboration de 
la “ Revue catholique des idées et des faits „ , la direction artistique de M r A. J. J. Delen, 
conservateur-adjoint du Musée Plantin-Moretus, professeur d’histoire de l’art à l’Académie 

des Beaux-Arts d’Anvers
------------------♦ ------------------

S O M M A I R E
!. — Biographie du Cardinal

(Illustrée de nombreux portraits hors texte de Son Em i
nence aux différentes époques de sa vie).

2. — Son E m in en c e  d a n s  l 'in t im i té
(Illustré de vues superbes et inédites du palais archi
épiscopal).

3. — Le C a rd in a l e t la  g ra n d e  g u e rre
(Illustrations caractéristiques de cette tragique période).

i .  — L a  B e lg iq u e  e c c lé s ia s t iq u e  s o u s  l ’a u t o r i t é  d e  S o n  E m i 
n e n c e  ;

a) Les Evêques et les Evêchés ;
b) Les Cathédrales (vues extérieures et intérieures).
c) Reproduction hors teste des œuvres capitales de 

l’art religieux national faisant partie de notre pa
trimoine artistique.

---------------------------------------- ------------------------------------------------

Description des éditions du Mémorial Jubilaire
* ÉDITION  DE LUXE

Le MÉMORIAL JUBILAIRE de S. É. le Cardinal Mercier formera un grand volume d’art in-quarto (26 '/• X 32 cm,) sur papiej 
anglais « Feathenveight » pour le teste, sur couché mat crème pour l’illustration.
L’ouvrage constituera un ensemble d’environ deux cents pages, avec de nombreuses et magnifiques planches hors texte ayar 
trait à la vie et l’œuvre de S. E. le Cardinal Mercier, aux églises de Belgique et à leurs trésors d’art, au Vatican, etc. etc 
Le texte en caractères monastiques, orné de lettrines et de culs-de-lampe originaux et spécialement gravés pour le Mémoria
sera imprimé en deux couleurs.
L’ouvrage sera broché ou relié au choix du souscripteur : broché en carton de Hollande (Van Gelder à la main) ou relié e 
pleine reliure simiii maroquin, feuilles de garde spéciales, impression au balancier à froid et en or, portant l’écu du Cardina 

P r ix  : f r s .  95 .—  p a r  e x e m p la ire  b ro c h é  e t f r s .  1 2 5 .— l ’e x e m p la ire  re lié .

ÉDITION DE GRAND LUXE

Il sera tiré du Mémorial un nombre resteint d’exemplaires numérotés sur papier de Hollande Van Gelder, filigrané et à 1 
main, et sur carton couché de grand luxe. Reliure d’amateur chagrin et toile, fers spéciaux.

P r ix  de l ’e x e m p la ire  : 3 0 0 .—  f r s .

ÉDITION NOMINATIVE

Edition su*- papier du Japon des Manufactures Impériales (texte et planches), reliure d’art à la main en plein maroquin d
Levant et mpression en mosaïque.
Edition dont chaque exemplaire sera ré spécialement pour chaque souscripteur et qui portera son nom en préface et isolément.

P r ix  d e  l ’e x e m p la ire  : 750.—  f r s .
—___________________________ _____________________________~_________________________________________________________________________ __________ - I

Com m e le nom bre d ’exem p la ires du M é m o r ia l  sera str ictem ent lim ité à celui des sou scrip teurs, prière d ’ec
voyer les souscriptions sans retard à la R e v u e  c a t h o l iq u e  d es id ées  e t  des f a i t s ,  8 1 , rue de l’Abbaye, Bruxelld.

5. — Notice biographique des Papes sous lesquels Son Emi
n^nce a exercé son mandat sacerdotal (Portraits).
Le Vatican. — Reproduction d’art des vues historiques 
Les jardins, la Chapelle Sixtine, la Bibliothèque, etc.

6 . — Hommage à Son Eminence
Lettres autographes des plus hautes personnalités mon 
diales avec portraits des auteurs, et reproduction de 
plus remarquables articles publiés à l’occasion du jubilé

7. — Le jubilé — Compte rendu.
(Illustration des principales phases du jubilé).

Hors texte. - Le portrait en couleurs de Son Eminence

(Textes par d’éminentes personalités 
ecclésiastiques, politiques et littéraires).
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Caisse générale de Reports et de Dépôts
SOCIÉTÉ t  .sONYME

SIÈGE SOCIAL :

B RU X ELLES, 11, HUE D ES C O L O N IE S , 11

Oapital 1 20.000.000 Réserves : 24.000.000

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Comptes dt Chèques et de Quinzaine. 
Dépôts de litres et de Valeurs. 
Lettres ue Crédit.
Prêts sur litres.
Coffres-Forts.

BUREAUX DE QUARTIER 

Place Bara, 14, Cureghem 
Parvis Saint-Gille*, 33, Saint-Gllle» 
Place Sainctelette, 26, Molenbeek 
Rue des Tongres, 60-62, E tte rb e e k  
P la c e  L ic d ts ,  18 , S c h a e rb e e k  

R ue du  B a i l l i ,  7 9 , Ix e lle s .

? QQvwwwv.

CARRELAGES

J. S W A R T E N B R O E G R X
6, Avenue de la Porte de Hal, 6 

B R U X E L L E S

R E V E T E M E N T S
Téléphone B 15911

OOO

m m
H e r m a n c i  B â R f H I t

ARTISTE FLEURISTE . | |
Médail e d ’Op France, Belgique

4 9 , Rue R oya le  if ■ Fleurs de premier choix - P>
- Br u x e l l e s  - * M ariages - Bals - So irée s P
Tél. 285-45 ¥ EXPEDITIONS

Etablissement Mauquoy & Fils
Graveurs — Medailleurs — Photograveur» — Tim breurs

7, Marché â ü T l l i
Tél. 6242MAISON FON D EE EN  1875

*\WVW>/W\0 0VVWWWV

IV,B. — Le nouveau numéro du Téiépfaone'est s 28586

□  = = □

Banque u  ('Arrondissement d’Anvers
SOCIÉTÉ ANONYME

SIÈGE SOCIAL : Longue rue Neuve, 107-111, ANVERS 
Succursale : Rue Théophile Ronconrt, 2, Berchem-lez-Anvers

Comptes chèques. — Ouvertures de crédit — Comptes à terme.
— Comptes de quinzaine. — Caisse d’épargne. — Location de 

coffres-forts, etc., etc.
□  O

M a r c h a n d  T a i l l e u r
C O ST U M ES

M A I S O N
D E

S O IR É E S
E T  D E

CÉRÉMONIES

K

L. D U P A IX
—o—

50, rue du Marais, Bruxelles

.WWWWSWWWVVXVWVN^VW

f ë r a & d l e  F a b r i q u e

O O O

m%y z u m  d m  la Tierge üofart, w ê  

I r a x t U H

O O O

M aison fondée en 1877 Télépnone 3 0 0 8

Diplôme d ’honneur à VE xposition de B ruxelles en iç io

O O O

Vêtem ents pour hommes, dames et enfants

Livrées et uniiormes. Vêtements de sports et voyages. 
Lingerie. Bonnetterie. Chapellerie. Ganterie. Chaussures 
Cannes. Parapluies. Fourrures. Modes.



L a m arq u e  qui se tro u v e  sur tous 
nos G ram ophones e t  D isques

C est le symbole de la suprématie
Demandez nos Catalogues 

et l’adresse dn revendeur le plos proche

Clî française ̂ firamophone
BRUXELLES 

171, Boni. Maurice Lemonnier 
65 , ru e  de l’E euyer 

4 2 . P lace  de Meir. — Aavers

LA MAISON DU TAPIS

B E N E Z R A
Rue de l’Écuyer, 41-43, BRUXELLES

TAPIS D ’ORIENT, anciens et modernes. MOQUETTES UNIES tous les tons. 
TAPIS D ’ESCALIERS et D ’A PPA R TEM EN TS (divers dessins et toutes largeurs). 
CARPETTES DES FLANDRES et autres (imitation parfaite de l’Orient). 
; : : : TAPIS D ’AVIGNON unis et à dessins. : : : :

Les prix  défient à qualité égale toute concurrence

A T E L IE R  S PÉC IA L P O U R  L A  R É P A R A T IO N  D E S  T A P IS

m  I R ' AN VE R S
I.A GRA.VDE 

M A R Q U E  B E L G E

V A * CAMPEXHOLT Frères et Sœur

MAISON FONDÉE EN  13/3

François VAN NES Successeur î*
1 3 , R U E  D E  L A  C O L L IN E , B R U X E L L E S  T é l .  : 227.64

TYPOGRAPHIE — LITHOGRAPHIE — PA PETERIE — M AROQUINERIE 
FABRIQUE DE REGISTRES -  COPIE-LETTRES 

CHAPELETS — ARTICLES DE BUREAU — LIVRES DE PR IÈR ES

U sine é le c tr iq u e  : 3 0 ,  B U E jïA X O E R S T R A E T E S

Soleil ou pluie 
"AÜGGET"

luit
alUÎÎÎÏ

2 UJGGET' POLISH

CHOCOLAT
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