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Après quatre ans

L a  revue catholique des idées et des fa its  c o m m e n c e  a u jo u r 
d ’h u i sa  c in q u iè m e  a n n ée

O u ’a -t-e lle  v o u lu  fa ire?
Q u ’a - t-e l le  fa it?
Q u e  v o u d ra i t - e l le  fa ire  e n co re?

L a  g u e r re ,  a u  fo n d , a  é té  u n  d e s  g ra n d s  m o m e n ts  d u  
fo rm id a b le  c o n flit d e  d o c tr in e s  q u i d iv ise  l ’E u r o p e  d e p u is  la  
R éfo rm e , e t  s u r to u t  d e p u is  la  R é v o lu tio n  F r a n ç a is e .

E t  la  q u e s tio n  se  p o s a it  : 14-18 a lla it- il  n ’ê tre  q u ’u n e  
d a te  d a n s  la  d é c h r is t ia n is a t io n  d u  m o n d e  —- d a te  te r r ib le ,  
é v o q u a n t u n e  m e r d e  s a n g  e t  d e s  ru in e s  à p e r te  d e  v u e  —  
p ré lu d e  d e  d a te s  p lu s  te r r ib le s  en co re?  L ’h u m a n ité  c iv ilis ée  
a lla it-e lle  se  r e s s a is i r?  S e  re n d ra i t -o n  c o m p te ,  a p rè s  l ’af
freu se  n u it  n o ire  d e  q u a tr e  a n n é e s  de g u e r re ,  q u ’à  m o in s  
d ’u n  r e d re s s e m e n t  é n e rg iq u e , à m o in s  d ’u n e  c o n v e r s io n  
a u x  d o c tr in e s  d e  V ie , la  P a ix  e n tre  le s  h o m m e s  é ta i t  im p o s 
s ib le  e t  q u e  l ’œ u v re  d e  M o r t  c o n t in u e ra i t?  Q u e  la  c a u s e  
p ro fo n d e  d e  la  c a ta s tro p h e  q u i a v a i t  m e n a c é  d ’e n g lo u tir  
l’E u r o p e  é ta i t  a v a n t  to u t  d ’o rd r e  in te lle c tu e l?

C eu x  q u i, a u  c o u rs  d e  la  to u rm e n te ,  o n t  c ru  q u e  d e  la  
P a ix  n a î t r a i t  u n e  h u m a n ité  n o u v e lle  a u ro n t  é té  c ru e lle m e n t 
d é ç u s  p a r  le s  la b o r ie u s e s  n é g o c ia tio n s  d e  P a r is .

C e t te  d é c e p tio n , d e p u is ,  s ’e s t  fa ite  u n  p e u  p lu s  a m è re  
c h a q u e  jo u r . . .

C e  n ’e s t  d ’a ille u rs  p a s ,  on  n e  s a i t  q u e l c o u p  d e  b a g u e t te  
m a g iq u e , q u i r é ta b l i r a  la  V é rité  d a n s  le  m o n d e .

L 'In te l l ig e n c e  e s t  b ie n  m a la d e .
D a n s  le s  u n iv e rs i té s ,  d a n s  la  p re s se ,,  d a n s  le s  c o n se ils  

d e s  g ra n d s  e t  d a n s  le s  c e rc le s  in f lu en ts , p a r to u t  l ’E r r e u r  
p ré v a u t.

S i l 'h u m a n ité  d o it  s ’a r r ê te r  d a n s  s a  c o u rs e  à  l 'a b im e , ce  
n e  s e r a  q u e  p a rc e  q u ’un  a p o s to la t  in te lle c tu e l  a p p ro p r ié  
a u x  c o n d itio n s  d e  n o tre  te m p s  a u ra  re m is  d a n s  le s  e s p r its  
l ’O rd re  e t  le  V ra i,

S i i’E u r o p e  d o i t  ê tre  s a u v é e , e lle  n e  le  s e r a  q u e  p a r  un  
r e to u r  à la  V é r ité  to ta le .

T r a v a i l le r  à  c e  re to u r ,  h â te r  c e t te  c o n v e r s io n  e s t  d o n c  la  
p lu s  u rg e n te  d e s  tâ c h e s  e t  le  p lu s  e fficace d e s  a p o s to la ts .

C o m m e n t s ’y  p re n d re ?  L e s  m o y e n s  s ’o ffre n t in fin im en t 
v a r ié s .

L a  revue catholique des idées et des fa i ts  a  v o u lu  ê tre ,  en  
B e lg iq u e , e t  d a n s  la  m e su re  o ù  la  P r o v id e n c e  b é n ir a i t  so n  
a c t io n , u n  d e  c e s  m o y e n s  d ’a p o s to la t  in te lle c tu e l ,  h u m b le , 
m o d e s te ,  a p p o r ta n t  s a  c o n tr ib u t io n , s i p e t i te  fu t-e lle , à  la  
ré -é v a n g é l is a tio n  n é c e s s a ire .

C e  q u e l le  a  v o u lu ?  D o n n e r  a u x  c a th o l iq u e s ,  d e s  id é e s  
c a th o liq u e s ,  u n e  m e n ta li té  c a th o l iq u e ;  n o u r r i r  c a th o l iq u e 
m e n t le u r  in te l l ig e n c e ;  p o la r is e r  d a n s  le  s e n s  c a th o liq u e  
to u t  ce  q u i s ’a d re s s e  à  le u r  e s p r i t .

F o r t i f ie r  l ’in te ll ig e n c e  c a th o l iq u e  d ’u n  pa}~s, a u g m e n te r  
s o n  p o te n t ie l  e t  s a  fo rc e  d y n a m iq u e , n ’e s t-ce  p a s  t r a v a i l le r  
p u is s a m m e n t à  c e t te  c o n v e r s io n  au  v ra i ,  c o n d itio n  sine qua  
non  d e  to u te  P a ix ?

Q u ’a v o n s -n o u s  fa it  ic i?"
U n e  n o u s  a p p a r t ie n t  p a s  d e  le  d ire  n o u s -m ê m e . Q u e  n o s  

m ill ie r s  d ’a b o n n é s  —  ils  s o n t  à  p e u  p rè s  q u a t r e  m ille  —  
v e u il le n t  b ie n  se  d e m a n d e r  s i la  n o u r r i tu r e  q u e  la  R evu e  
le u r  s e r t  c h a q u e  s e m a in e  fu t  u t i le  e t  s a lu ta ir e  à  la  v ie  d e  
le u r  in te l l ig e n c e .

D e s  am is  t r è s  b ie n v e i l la n ts  n o u s  l ’a ffirm en t. P e u t - ê t r e  
n e  s o m m e s-n o u s  q u e  t ro p  e n c lin s  à  le s  c r o i r e . . .

I l  r e s te  to u te fo is  q u e  d e p u is  q u a t r e  a n n é e s ,  c h a q u e  
se m a in e  a  v u  c ro î t r e  le  n o m b re  d e  n o s  a b o n n é s .

C e r te s ,  la  q u a n t i té  n ’e s t  p a s  u n e  g a ra n t ie  d e  q u a li té ,  e t 
n o u s  a v o n s  m o in s  q u e  q u ic o n q u e  la  s u p e r s t i t io n  d u  n o m b re .

M a is  la  n a tu r e  m ê m e  d e  l ’œ u v re  e n t r e p r is e  ic i p la id e  
p o u r  u n e  e x te n s io n  q u a n t i ta t iv e ,  s u ite  d ’u n e  q u a l i té  a p p r é 
c ié e .

Q u o i q u ’il e n  s o i t ,  le  B o n  D ie u  a  b é n i a u  d e là  d e  to u te  
e s p é ra n c e  L a  revue  catholique des idées et des fa i t s  d e v e n u e  la  
re v u e  b e lg e  d e  c u l tu re  g é n é ra le  la  p lu s  r é p a n d u e .

E t  en  ce  jo u r  a n n iv e rs a ir e  n o u s  n o u s  p e rm e tto n s  u n  a p p e l 
à to u s  c e u x  q u i e s t im e n t  n o tr e  œ u v re  u ti le  e t  q u i c ro ie n t  
q u e  n o u s  fa is o n s  d u  b ie n .

V o u s  n o u s  lis e z  e t  n o u s  v o u s  en  re m e rc io n s . F a i te s  n o u s  
lir e ,  e t c e  s e r a  le  m e ille u r  m o y e n  d e  n o u s  ré c o m p e n s e r  d ’u n  
e ffo r t q u i, p o u r  ê tre  m o d e s te ,  n ’en  n ’e s t  p a s  m o in s  s in c è re  
e t  lo y a l.

C e  q u e  n o u s  v o u d r io n s ?
F a ire  m ie u x  q u e  c e  q u e  n o u s  tîm e s , e t q u e  to u s  c e u x  q u i 

v e u le n t b ie n  r e c o n n a î t r e  q u e  n o u s  fa iso n s  u n  p e u  d e  b ie n , 
a u g m e n te n t c e  b ie n  e n  é te n d a n t  n o t r e  a c t io n .

S i n o s  am is  le  v o u la ie n t,  ils  p o u r r a ie n t  d o u b le r ,  d ’ic i au  
25  m a rs  p ro c h a in , le  n o m b re  d e  n o s  a b o n n é s .

D u  m o in s  v o u d r io n s -n o u s  p o u v o ir  a ffirm e r c in q  m ille  
a b o n n é s  à  n o t r e  p ro c h a in  a n n iv e rs a ir e .

E s t - c e  p ré s u m e r  t r o p  d e  l ’e s p r i t  d ’a p o s to la t  d e  n o s  c h e rs  
le c te u r s ?

A b b é  R .  G .  v a n  d e n  H o u t .



4 LA REVUE CATHOLIQUE DES IDÉES ET DES FAITS

La vie chère et ses  causes I}

L a vie chère e t ses causes : voilà, sem ble-t-il, u n  su je t peu  digne 
d 'une  société d ’économ ie sociale. L a  v ô tre  a dû  p robab lem ent 
a tten d re  sa 472e séance a v an t de le vo ir figurer à son ordre du  
jour.

Mais ce tte  472e séance se tie n t  en un  tem ps où la question  de la 
vie chère est devenue un  problèm e na tiona l, m ondial m êm e. Le 
file t de la  m énagère, en d im inuan t de volum e m algré une dépense 
identique, acqu iert une force explosive v é ritab lem en t su rp renan te . 
C ette force renverse au jo u rd ’hu i les gouvernem ents ou est captée 
p a r  ceux qui désiren t les renverser.

Problèm e d ’une ac tu a lité  b rû lan te  donc. M ais ici encore soyons 
ju s tes  envers le passé; il a connu lui aussi ses crises de vie chère, 
qui le  plus souven t se te rm in a ien t p a r  des fam ines en règle. Le 
m al e s t p lus soigneusem ent é tud ié  m a in ten an t, il e s t com m enté 
longuem ent p a r la  presse, m ais c ’e s t un  m al v ieux  com m e le 
m onde. D ’au tre  p a rt, si l ’on en parle  plus depuis quelques mois, 
c ’est que son action  a redoublé d ’activ ité , e t que, de plus, nous 
som m es en  période é lecto rale ...

E st-il besoin de donner une définition de la vie chère? P eu t- 
ê tre , com m e on v a  le voir.

L e p rem ier essai s ’a tta ch e  n a tu re llem en t au x  v a ria tio n s  des 
p rix  exprim és en  m onnaie na tionale. Tel o b je t au trefo is  coû ta it
1 franc, il  en coûte 5 au jo u rd ’hui. E st-ce  cela la  vie chère? B eau
coup répondron t que non; si la m onnaie a baissé de va leu r, les 
ressources de to u t le m onde au ro n t g rand i en  conséquence, nom i
na lem en t du  m oins. Chacun p e u t encore se p rocu re r la  m êm e 
q u an tité  de m archand ises q u ’a u p arav an t, il n ’y  a p as  de v ie  
chère.

C ette façon de vo ir n ’es t ju s te  q u ’en apparence ; en  p ra tiq u e , 
les ressources de l ’ensem ble des c itoyens ne su iven t jam ais fidè
lem en t les varia tions de la  m onnaie. Les revenus des p rop rié ta ires  
e t ceux des trav a illeu rs  in te llec tuels  ne croissent pas avec le coût 
de la vie. L e sim ple affaib lissem ent de la  m onnaie na tiona le  cause 
déjà un  déséquilibre pa rtie l en tre  revenus e t besoins, e t provoque 
p o u r certa ines classes de la  société une crise de v ie  chère.

T outefois, ce n ’e s t pas cela que nous avons en  vue  ic i; nous 
ferons du  problèm e un exposé plus sim ple, plus lim ité. Xos consi
dérations n ’a u ro n t pas, de ce fa it, la po rtée  générale q u ’on a im era it 
p eu t-ê tre  à leu r tro u v e r; elles p o u rro n t sans doute  com penser 
c e tte  lacune p a r une sécurité  e t  une précision moins im parfaites.

N ous posons donc le  problèm e com m e ceci :
« L ’index des p rix  de dé ta il m arq u a it 366 en m oyenne du mois 

d ’avril 1922 au mois d ’aoû t de la même année; il est actuellem ent 
à 517 après avo ir é té  à 521. C ette h ausse  de 40 %  n ’a pas été 
su ivie p a r celle des ressources des consom m ateurs. L ’ensem ble 
de la popu lation  belge ne p e u t plus se p rocurer la mêm e q u an tité  
de m archandises qu ’il y  a tro is  ans, c’est la  vie chère. C ette vie 
chère, d ’ôù v ien t-e lle?  »

M ême ainsi res tre in te , ce tte  question  dem eure com plexe, e t 
personne ne p e u t l ’abo rder sans crain te . Aussi je  m e propose de 
b ann ir to u te  litté ra tu re , e t  de to u t  sacrifier à  la  c larté . E t  voici 
d ’abord, en to u te  sim plicité, le p lan  de c e t exposé.

D ans une prem ière partie , nous exam inerons tro is  explications 
de la vie chère q u ’on en tend  d ’ordinaire donner. X o u sen  vérifierons 
la  v a le u r e t  nous en  adm ettrons  ce qui p e u t en ê tre  conservé. 
Ces tro is explications com m unes son t les su ivan tes :

L a  v ie  chère e s t  due à la  po litique gouvernem entale ;
L a vie chère est due aux  bénéfices exagérés des p roducteurs e t 

des in te rm édiaires;
L a  v ie  chère est due à la  loi des h u it heures.
D ans n o tre  seconde p a rtie , nous nous efforcerons de découvrir 

des explications plus satisfa isan tes. Ce son t la. hausse des p rix  
sur les m archés m ondiaux e t  la  hausse des changes étrangers. 
Nous rechercherons com m ent ces m ouvem ents m alencon treux  
on t dû se produ ire.

(1) Conférence fa ite  à  la Société d ’É conom ie Sociale, à Bruxelles.

I l  y  a  donc m e  prem ière  explication  à  la  vie chère qui sem ble 
à  certa ins décisive; elle p e rm et en  to u t cas de suspendre to u te  
recherche u ltérieure, e t  e s t p a r  là  fo rt commode. Mais elle p a ra ît 
à beaucoup d ’une grande fragilité. Exam inons-la avec quelque 
soin, car nous som m es en période électorale, e t on la rencontre 
fréquem m ent.

C’est la faute au gouvernement, répè te  à  l 'en v i la  foule des p ropa
gand istes é lecto raux ...

L a  litté ra tu re  é lectorale n ’a jam ais passé pour être d ’une scru
puleuse exac titude , e t l’on p e u t lu i pardonner beaucoup. J e  me 
souviens d ’une v ieille  caricatu re  rem on tan t à plus d 'un  demi- 
siècle; Cham, collaborateur du Charivari, rep résen ta it une m am an 
ad m in is tran t une correction à-son gam in, qui a vait lu la profession 
de foi d ’u n  cand idat. E t  la  légende m e tta it  des paroles comme 
celles-ci dans la bouche de la m ère : « G arnem ent ! Essaye encore 
d ’app rend re  à  m entir! »

J e  m ’em presse d ’a jou ter, po u r ne  m anquer g ra tu item en t de 
respec t envers personne, q u ’en Belgique du  moins nous n 'en  
som m es pas là ; to u t  d ’abord  les cand idats  n ’affichent plus leu r 
profession de foi... Mais les p a rtis  politiques, su rto u t quand ils 
son t dans l ’opposition, o n t l ’h ab itude  d ’a rrê te r a v an t les élections 
un program m e à peu près irréalisable, e t de le défendre p a r des 
a rg u m en ts  b ien  peu  p roban ts. C’es t de bonne guerre, e t  ü  n ’y  a 
pas lieu de s ’inquiéter. De to u t tem ps, on a im puté les déraille
m ents au  m inistre des Chemins de fer, e t  cela ne les a pas empêchés 
de réaliser parfois une œ uvre m agnifique, e t  d ’a tte in d re  p a r sur
c ro ît un  âge avancé...

T o u t cela est donc p arfa item en t norm al, e t  ne touchera que des 
convertis. Mais s ’il se rencon tre  des publications d ’apparence plus 
désintéressée, plus scientifique, elles acquièrent im m édiatem ent 
u ne  a u tre  im portance.

Précisém ent para issa it à B ruxelles, en janv ier dernier, un ou
vrage a p p arten an t à ce genre. I l av a it pour au teu r le Dr Georges 
B am ich, au trefo is d irecteur de l 'in s t i tu t  Solvay, actuellem ent 
m em bre du  Comité scientifique du  mêm e In s titu t.

B ien que ce Comité fu t p u rem en t consu ltatif, e t que le Dr Georges 
B am ich  n ’a it plus aucune p a r t  dans la  d irection  de l 'in s ti tu t  
Solvay, le livre don t nous parlons ici p o rta it quelque chose du 
prestige  de ce cen tre  d ’études. E n  effet, si nous form ulons nos 
réserves su r les tendances de l ’in s ti tu t  Solvay, nous nous faisons 
un  devoir de reconnaître  la hau te  va leu r scientifique de ses t r a 
vaux  e t  de sa docum entation .

A rrêtons-nous quelque peu à la « Politique de la vie chère et de 
Vappauvrissement ». N on que ce livre a it en lui-même une grande 
valeur, ainsi qu ’on va le voir, m ais il résum e excellem m ent la 
prem ière explication de la  v ie  chère, e t  nous ne saurions trouver 
de m eilleur guide. Subsidiairem ent, nous ferons nos lecteurs juges 
de la différence qui ex iste  en tre  la m édecine e t l ’économie poli
tiq u e , e t  des dangers q u ’il y  a de s ’occuper de l ’une quand on est 
p réparé  pou r l ’au tre .

Le livre en  question  p e u t se résum er en une phrase : si to u t va 
mal, si en particu lie r la vie est chère, c ’e s t la fau te  au gouverne
m ent. I l  v e u t ê tre  objectif, scientifique, docum entaire; il e s t écrit 
p a r  une personnalité  disposant de la  docum entation  unique en 
Belgique, qu ’offre l ’in s t i tu t  Solvay.

Nous en avions en trep ris  la  lec tu re  sans l ’om bre d ’un  p a rti- 
p ris  : nous n ’en étions que m ieux p réparé  à  nous laisser p rendre  
p a r  la s tu p eu r de voir sa faiblesse, e t  mêm e son indigence.

Nous avons signalé dans le X X e Siècle quelques-unes des mé
prises inconcevables qui se rencon tren t dans l ’ouvrage de M. Bar- 
n ich ; q u ’on nous p e rm ette  de les rappeler brièvem ent, e t  d ’en 
a jo u te r quelques au tres, to u t en o m e ttan t des tra its  dignes p a r 
a illeurs d ’ê tre  soulignés.

Nous lisons p a r exem ple : « Les réserves minières de la Campine 
p e rm e tte n t d ’ex tra ire  de 4 à 5,000 tonnes pa r jour, celles du 
H a in au t 2,000 tonnes, quand le rendem ent de nos v ieux  bassins 
ne  dépasse pas 1,000 à 1,200 tonnes. »

On croit rêver; nos v ieux  bassins produ isen t journellem ent non 
pas 1,000 m ais 80,000 tonnes. La Campine produira  dans peu 
d ’années non pas 4 ou 5,000 tonnes m ais 20,000! Où M. B am ich 
e st- il allé pu iser ses chiffres ex trav ag an ts?  Nous avons cherché 
à voir s ’il ne s ’é ta it pas m épris, en p ren an t le chiffre de l ’ex traction  
p a r siège. Mais ceux du v ieux bassin sont loin d 'a rr iv e r à mille 
tonnes p a r  jour.
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Passons.
M. Barnicli, en nous donnan t la va leu r du m ark  à un  m om ent 

précis, se trom pe du sim ple au double. Ailleurs, il fa it rem onter 
le cours forcé au  mois de novem bre 1918, lors du  re tra it  des m arks. 
Chacun sa it q u ’il d a te  des prem iers jours d ’ao û t 1914.

P our M. Barnich, le franc belge é ta it  à peu  près au  p a ir  quand 
nous avons présenté no tre  réclam ation  pour les dom m ages de 
guerre. Or, no tre  m onnaie pe rd a it déjà  25 %  quand  fu t signé le 
T raité  de Versailles, e t  plus de 50 %  en février 1921, lorsque le 
gouvernem ent belge rem it son m ém oire sur les dom m ages de 
guerre.

M. B arnich corse ses erreurs de fa its e t de chiffres de con tra 
dictions qui son t du  plus bel effet. P a rlan t de n o tre  a lim entation , 
il écrit à la page 176 : « Im p o rta teu rs  des trois quarts des p roduits 
nécessaires à no tre  subsistance... »

Nous lisons ensuite  à la page 251 : « J ’ai rappelé que nous étions 
tr ib u ta ires  de l 'é tran g er pour les deux tiers à  peu  près de ce qui 
e s t requis pour no tre  subsistance. »

E t  à la page 25, M. B arnich donne, en les a d m e ttan t, les chiffres 
de M. Schreiber, d irecteur général au  m inistère de l ’A griculture : 
« La production  indigène in te rv ien t pour 74  %  dans no tre  consom 
m ation. » Le déficit n ’e s t donc que d ’un cjuartl C ette  fois, le chiffre 
est exact. - •

Voici 1111 au tre  exem ple de la va leu r de la docum entation  e t du 
raisonnem ent de M. Barnich. On sa it que no tre  gouvernem ent a 
placé en Allemagne, en valeurs industrielles, une p a rtie  des m arks 
échangés à l ’arm istice. M. B arnich  en  parle  longuem ent.

A la page 200, nous lisons que la Belgique a placé 200 millions 
de m arks dans des en treprises allem andes. A la page 248, ce tte  
somme est devenue 200 m illiards, rap p o rtan t environ  10 millions 
de francs belges. Si ce sont des m arks-papier, ces 200 m illiards 
rep résen ten t une somme dérisoire, e t le revenu indiqué es t b eau 
coup tro p  fort. Si ce son t des m arks-or, les 200 m illions donnés 
en prem ier lieu va len t u n  m illiard de francs belges. Le revenu 
donné p a r M. B arnich est beaucoup tro p  faible. Si nous faisons le 
calcul en p a rta n t des 200 m illiards, nous aboutissons à des résul
ta ts  fan tastiques.

Mais p a r une singulière dérision, il se fa it q u ’aucun des chiffres 
de M. B arnich  n ’e s t exact. Il ne s ’ag it n i de 200 m illions n i de 
200 m illiards. Le rappo rt de la Caisse de consignation nous apprend 
que 2,300 millions de m arks environ fu ren t investis en Allem agne. 
Ce p lacem ent av a it à la fin de 1923 une va leu r de 50 millions de 
francs belges. La hausse des valeurs m obilières a llem andes a dû la 
po rte r à environ 70 millions de francs belges^ à la fin de 1924. Le 
revenu exac t n ’est pas non plus de 10 millions, il n ’arrive  pas au 
tie rs  de c e tte  somme.

Une con trad ic tion  encore, pour en finir; nous la choisissons 
parce que ses term es tien n en t en une page du  livre.

M. B arnich affirm e que « le pouvoir d ’ach a t des ouvriers est 
resté invariab lem ent e t théoriquem ent (sic) in férieur au  coû t de 
la vie. » Voilà un  term e de la contradiction . V ingt lignes plus loin 
nous lisons q u ’il suffit de regarder au to u r de soi pour consta te r 
que le bien-être  des ouvriers est v isib lem ent plus grand q u 'en  1914. 
« C’est l ’évidence même », a jou te  M. B arnich ... On ne se con tred it 
pas avec plus de sérénité...

Nous en avons d it assez pour é tab lir la v a leu r de ce livre. Quelle 
que soit l ’indulgence du lec teu r éclairé, quelle que puisse ê tre 
sa sym path ie  pour les thèses de l 'au teu r, il lui sera  im possible 
d ’excuser les graves lacunes d 'u n  ouvrage où la h â te  e t l ’im pré
p a ra tio n  se se n te n t à chaque page.

Nous ne pouvons donc suivre les m éandres e t  les opinions on
doyantes de « La politique de la v ie  chère e t  de l ’appauvrisse
m ent ». Nous p rendrons sim plem ent les griefs p rincipaux  adressés 
au  gouvernem ent en m atière de vie chère, e t nous nous référerons 
chaque fois q u ’il le faudra au livre de M. B arnich, où ces griefs 
so n t mis en form e.

I

On reproche généralem ent au gouvernem ent d ’avoir fa it ren 
chérir le coût de la v ie  de trois façons :

P a r la création  d ’im pôts indirects non appropriés;
P ar une politique financière qui fit baisser le change ;
En 11e réprim ant pas les bénéfices usuraires, ou en n ’agissant

pas, so it p a r  des lois, soit au trem en t, su r le p rix  des denrées de 
prem ière nécessité.

L a  Belgique a dû  recourir comme les au tre s  pays, aux  im pôts 
indirects pou r équ ilib rer son budget. P a r rap p o rt à l ’avan t-guerre , 
les im pôts prévus pou r 1925 son t au coefficient 10, ce chiffre é tan t 
une m oyenne.

Voici du  reste  les coefficients particu lie rs  des divers im pôts :
C ontributions d i r e c t e s ' .......................16 1/2

D ro its  de d o u a n e ................................  8
D ro its  d ’a c c i s e s ..................................... 4
E n reg istrem en t, tim bre, e tc . . . .  14 1/2

Les con tribu tions d ites  d irec tes ne  rep résen ten t que le tie rs  
de nos im pôts, d ’après les pub lications adm in istra tives. M ais 
celles-ci fon t trad itionnellem en t ren tre r parm i les im pôts ind i
rec ts  les dro its de succession e t  ceux d ’enregistrem ent, qui, au 
po in t de vue économ ique son t des im pôts d irects, sur la fortune 
acquise. E n  réalité  nos im pôts ind irects  rep résen ten t à peu  près 
la  m oitié des rece ttes  fiscales de l ’E ta t .  L a  Belgique p ra tiq u e  dbnc 
actuellem en t la  po litique de G ladstone; im pôts d irects e t  im pôts 
ind irec ts  sont, d isait c e t hom m e d ’E ta t ,  deux  sœ urs q u ’un  m inis
t re  des F inances do it cou rtise r de façon à év ite r to u te  jalousie 
e n tre  elles...

X es im pôts ind irects  on t une influence incon testab le  su r le 
coû t de la  vie, su r les frais de production , personne ne  le nie. 
Mais les im pôts d irects en  o n t une égalem ent.

L ’im pôt d irec t sur les tra ite m en ts  e t  sala ires p a r  exem ple est 
rap idem en t incorporé au x  frais  de p roduction . L a  tax e  m obilière 
su r les coupons fa it renchérir le p rix  du  cap ita l. L a  rém unération  
du  cap ita l do it p rovoquer sa  form ation . Si l ’E t a t  v e u t p ré lever 
quelque chose su r ce tte  rém unération , ou b ien  l ’épargne ne se 
form era plus, ou le m o n ta n t b ru t  de l ’in té rê t s ’accroîtra .

L ’im pôt su r les successions, quand  il e s t assez lourd, e t no tre  
supertaxe , fon t renchérir le  coût de la  v ie  en  poussan t a u x  dé
penses inu tiles  e t en d im inuan t l ’e sp rit d ’en trep rise . Pourquoi 
p rend re  de nouvelles charges e t  courir de nouveaux  risques, si 
l 'E ta t  do it en cas de réussite  en lever le plus cla ir du  pro fit?  Il v a u t 
m ieux  dépenser. E t  celui qui dépense ainsi fa it doub lem ent to r t  
à  la co llectiv ité. T o u t d ’abord  il in tensifie  la dem ande des ob jets 
de- consom m ation, e t  en  fa it  hausser les p rix ; ensuite, i l  nous 
prive de l ’outillage qui acc ro îtra it la p roduction  e t fe ra it baisser 
le coût de la  vie.

T ou t im pôt e s t donc une cause de vie chère; on ne p o u rra it 
faire excep tion  que pou r les tax e s  pu rem en t som ptuaires, comme 
celles sur l ’alcool ou le tab ac . E t  encore : ces p rodu its  superflus 
son t devenus nécessaires pour beaucoup, si b ien  que, dans une cer
ta in e  m esure, l ’im pôt qui les frappe e s t un  fac teu r de vie chère.

Ceci d it, quelle p e u t ê tre  l’influence des im pôts dans le renché
rissem ent don t nous souffrons depuis 1922 ? Voici ce que d isen t 
les chiffres. Les re ce ttes  d 'im pô ts o n t a t te in t en 1922, plus-values 
com prises, 2,250 m illions; elles se m o n te io n t à 3,540 m illions en 
1925. I l  y  a donc u n  supp lém ent de quelque 1,300. m illions, à 
rép a rtir sur l ’ensem ble des dépenses du  peuple  belge. Ces dépenses 
p euven t ê tre  évaluées à 25 ou 30 m illiards annuellem ent, de sorte 
que le renchérissem ent dû  aux  im pôts s ’é tab lit à 5 %  ou à un  
chiffre approchan t.

Mais il nous fau t encore insister su r le rôle des im pôts indirects, 
parce que trè s  souven t on en exagère l’im portance. Voici en effet 
com m ent raisonnen t les pub lic istes à tendance  socialiste, comme 
M. Louis B ertran d  e t M. Barnich,-

M. B arn ich  reproche sévèrem ent d ’avoir abusé des im pôts de 
consom m ation. I l vo it dans ces im pôts une des causes décisives de 
la vie chère, e t la tax e  de transm ission  lu i a p p ara ît désastreuse à 
ce po in t de vue.

T ou t le m onde ad m et que c e tte  charge de 1 pou r c en t a u n e 
influence sur le coût de la vie, m ais M. B arnich  lu i a ttr ib u e  des 
répercussions d ’une am plitude singulière. Nous lisons :

« Certains a rtic les p assan t p a r  quelque six, h u it ou dix in te rm é
diaires, p a y en t a u ta n t de fois la tax e  de transm ission , de te lle  
m anière q u ’en  dernière analyse, le consom m ateur paye de ce chef 
6, 8, ou 10 pou r cen t d 'im pô t au  Trésor.

» Je  c ite ra i à cet égard  l ’exem ple d 'une  pa ire  de chaussures. 
I /a c h a t  des peaux  de vache à l ’a b a tto ir  p a r les négociants en 
peaux  donne lieu au  p ayem en t d ’une p rem ière tax e  de x p ou r cent. 
Puis chaque opération  donnera  lieu successivem ent à la même
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perception ... le dé ta illan t fa it payer une dernière fois la ta x e  au 
consom m ateur. »

L ’au teu r de ces lignes ne v o it pas que si sep t opérations succes
sives son t soum ises à la  tax e  de transm ission, elles p o rte n t su r 
des som m es de plus en  p lus réduite?, au  fu r e t à m esure que l ’on 
rem onte  vers le  p roducteur.

T o u t d ’abord, la  ven te  de chaussures p a r  le dé ta illan t e s t exo
nérée, ce q u ’ignore M. B am ich . L a  ta x e  de transm ission’ n 'e s t 
perçue que su r le p rix  de gros, puis sur celui du cuir, e t  enfin  sur 
celui de la  peau. L a  prem ière taxe , celle que paye le négociant 
en peau x  a c h e tan t à  l ’ab a tto ir, n ’es t pas basée sur le p rix  de déta il 
de la  chaussure achevée, m ais seulem ent sur celui de la  p eau  b ru te  
nécessaire à une p a ire  de souliers. Si c e tte  p eau  v a u t  10 francs, e t 
la  chaussure achevée xoo francs, lai prem ière  ta x e  ne rep résen tera  
q u ’une charge de un  pou r m ille pou r le consom m ateur.

D ans l ’hypothèse  c itée p a r  M. .Bam ich, m algré le luxe  d ’in te r
m édiaires, la  tax e  de transm ission  a tte in d ra  au  to ta l  2 pou r cen t 
d u  p rix  de v en te  en déta il, au  lieu de 7 poux cen t com m e le sou tien t 
n o tre  au teur.

I l  y  a d ’ailleurs u n  au tre  m oyen de m esurer la charge réelle que 
constitue  pou r la  Belgique la ta x e  de transm ission . L e chiffre 
global des dépenses annuelles des consom m ateurs belges est 
com pris en tre  25 e t  30 m illiards. Si nous adm ettons que la tax e  
de transm ission  rap p o rte  à  l ’E t a t  400 m illions, nous pouvons 
d ire  que la  charge représen te  environ  1 1 /2  poux cen t de n o tre  
chiffre d ’a ch a t; c ’e s t dans ce tte  mesuxe, ou peu  s ’en fau t, que la 
ta x e  de txansm ission fa it  haussex le  coû t de la  vie. Nous voilà  
loin des 6, 8 e t  10 po u r cen t de M. B am ich , qui chiffre, soit d it 
en passan t, les répercussions des droits de douane avec la  m êm e 
exagération .

On ob jec tera  p eu t-ê tre  que si, p a r  l ’app lication  de la  ta x e  de 
transm ission  une  usine vo it ses m atières augm en ter de 1 % , sa 
m ain  d ’œ uvre lui coû tera  égalem ent plus cher p a r  su ite  de la 
hausse du  p rix  des denrées q u ’elle consom m e. Mais si les ouvriers 
son t augm entés de façon rigoureusem ent proportionnelle  au  coû t 
de la  vie, la  vie chère n ’ex iste  p lus po u r eux. Ce n ’e s t év idem m ent 
pas ce que sou tien n en t les théoriciens socialistes.

D u reste, si les ta x e s  ind irec tes s ’accum ulaien t com m e ces 
théoric iens le  p ré ten d en t, le p ro d u it en dev iend ra it fan tastique. 
L a  com paraison des dépenses de la popu lation  belge e t du  rende
m ent des im pôts ind irects  p e rm et d ’é tab lir n e tte m en t la quo tité  
perçue en fin  de com pte. Nous avons v u  que la  charge finale  de la  
ta x e  de transm ission  n ’excédait pas 11  '2 % . Xous nous y  tiendrons, 
com m e nous ad m ettro n s  défin itivem ent la  p roportion  de 5 %  
pour rep résen ter 1 in terven tion  des im pôts dans la v ie  chère don t 
nous souffrons depuis 1922.

I l  est m êm e perm is de dire que c e tte  aggravation  de 5 %  n ’est 
q u ’apparen te . X o tre  b udge t é ta it  en déficit, l ’E t a t  dev a it em prun
te r  a u  public, so llic iter le  p ro d u it de son épargne po u r p a y er ses 
dépenses ordinaires. I l  n ’y  av a it pas, po u r l ’ensem ble de la  popu la
tion  belge, une épargne e t  un  p lacem ent, m ais une défense pure  
e t  sim ple. L es som m es que l ’on c roya it épargner d evaien t pou r 
ê tre  sincère ê tre  a jou tées au  tra in  de vie. C’e s t ce que firen t les 
nouveaux  im pôts.

* ' *

Xous avons d it q u ’on im p u ta it parfo is la  vie chère à une mau* 
vaise gestion  financière qui au ra it déterm iné la  chu te  du  franc 
belge. Que la  chu te  du  change a it sa p a r t  de responsabilité  dans 
les m aux  don t nous souffrons, le fa it n ’est pas con testab le . H ais  
il ne p a ra ît guère possible de dire que ce tte  crise de change soit 
due à  n o tre  po litique financière, du  moins à celle que nous p ra ti
quons depuis tro is  ans.

L ’am élioration  de nos finances e s t à p résen t u n  fa it poux to u t le 
m onde; l ’assainissem ent est mêm e su rvenu  avec une rap id ité  
inespérée; d 'ém inen ts  conféxenciers, comme M. le v icom te du  
Bus de W am affe  e t i l .  A lbert J  anssen, dn fa it de no tre  relèvem ent 
une s37n th èse  saisissante.

X otre  budget est en équilibre ; la d e tte  publique est s ta tionnaire  
depuis près de deux ans déjà, et, dès m ain tenan t, il e s t prélevé, 
pou r son am ortissem ent, environ 200 millions su r nos ressources 
d ’im pôts. D u côté de l ’A llem agne, il e s t v rai, nous rencontrons 
des désillusions, la réalité  ne répondra  pas aux  espoirs que b eau 

coup av a ien t conçus. Gardons-nous de n ier cependan t les résu lta ts  
acquis.

Voici, en effet, com m ent il  sem ble que se liquidera  la  question 
des réparations, com binée avec celle des de tte s  interalliées.

L ’A ngleterre, don t on connaît les grands appétits  e t l 'e sp rit 
p ra tique , ne  recevxa q u 'u n  m o n ta n t égal à  sa d e tte  v is-à-vis de 
l ’A m érique. L a  F rance  n ’encaisserait de l ’Allemagne que des 
annu ités  inférieures à ses d e tte s  envers les alliés si des arrange
m ents n ’in te rvenaien t à  leu r su jet. Si ces arrangem ents se réalisent 
effectivem ent, il  lu i dem eurera sans dou te  u n  p e ti t  solde. L a  
Belgique p a ra ît pouvoir escom pter une indem nité  to ta le  de 4 m il
liards de m arks-or environ; elle avait, il est vrai, réclam é 13 m il
liards ( non pas 30 comme on l ’a p ré tendu), m ais eu  égard  aux 
au tres  puissances elle sem ble encore privilégiée.

Le grief de m auvaise gestion financière devient de moins en 
moins consistant, e t nous ne nous y  a tta rd e ro n s  pas. F au t-il 
insister davan tage  sur l ’inan ité  des m esures coercitives don t peu t 
u ser u n  gouvernem ent : p rix  m axim a, déte rm ina tion  des béné
fices usuraires?  Si quelqu’u n  av a it encore une  illusion su r leu r 
efficacité e t  mêm e sur leur applicabilité , l’insuccès de M. H errio t 
e s t là  pou r l ’éclairer. M. H errio t av a it prom is aux  électeurs du 
11 m ai une lu tte  sans m erci con tre  la  v ie  chère ; il  ne recula d evan t 
aucun  décret, les p a rq u e ts  fu ren t pressés d 'ag ir. E t  la vie m onte 
de jo u r en  jour, quand  l ’index  e s t s ta tionnaire  chez nous...

Mais, du  reste, pou r que ces m esures gouvernem entales a ien t 
un e  influence, il  fa u t que les abus so ien t réels, e t  que les p rix  
usuraires e t les bénéfices exagérés soient en fa it une cause de vie 
chère. L e sont-ils? Ceci nous am ène à  exam iner la seconde expli
cation  de la  •vie chère : les p roducteurs e t les interm édiaires (1).

F e r x a x d  B a u d h u i n .

> \ v

Préludes.

S i t !  S i t - tu d i  ! s i t - d j id j i ! . . .
T a n d is  q u e  j ’a lla is , ce  m a tin ,  le  lo n g  d e  la  ro u te  c a m p a 

g n a rd e  où  le s  a rb re s  n u s  f r é m is s a ie n t e n c o re  s o u s  le  v e n t 
fr is q u e t ,  m a is  o ù , d é jà , p a rm i le s  d e rn iè re s  feu ille s  p o u rr ie s  
d e s  fo s sé s , d e s  m illie rs  d e  p e t i te s  p o in te s  v e r te s  s o r ta ie n t  
d e  la  t e r r e  b ru n e , h u m id e  e t  g ra s s e ,  ce  b re d o u illa g e  a é r ie n  
m e  f it  le v e r  le s  v e u x  v e rs  le s  b ra n c h e s  b o u rg e o n n a n te s  d ’u n  
v ie il o rm e , d u  h a u t  d u q u e l il s ’é g re n a i t ,  lé g e r  c o m m e  u n e  
m u s iq u e  d e  rê v e  ..

S i t !  S it - tu d i!  S i t  d jid ji!  E t  j e  re c o n n u s , to u t  d e  s u ite ,  à  
s a  ro b e  g r is -v e rd â tr e  d e  p a y s a n n e , a u  c la ir  s a p h ir  e n c h â s sé  
s u r  s o n  fro n t e t a u  r u b a n  n o ir  n o u é  s u r  s a  g o rg e , le  m é sa n g e  
b le u e  q u i m ’e n v o y a i t  co m m e  un  h â t i f  b o n jo u r ,  so n  tin tin e -  
m e n t a ffa iré , —  to u t  en  c e s s a n t  d e  g r im p e r  s i t - s i t !  d e  
sa u ti l le r ,  s i t - tu d i  ! d e  v o le te r ,  s it-d jid ji  ! d e  c h e rc h e r  sa  n o u r 
r i t u r e ,  s i t!  s i t- tu d i,  s i t -d j id j i ! . . .

O h ! c e s  p re m ie rs  s a lu ts  d ’o is e a u x , d e  m é sa n g e  o u  d e  
m e r le ,  d ’a lo u e tte  o u  d e  p in s o n , q u i v o u s  a r r iv e n t  a in s i , 
c la ir s  e t  g a is , e n tre  d e u x  g ib o u lé e s , so u s  le  c ie l c a p r ic ie u x  
d e  m a rs ,  o ù  le s  ra y o n s  d e  so le il a p p a ra is s e n t ,  se  re t i r e n t ,  
s e m b le n t  j o u e r  à c a c h e -c a c h e  d e r r iè re  les  n u a g e s  ! C e  n e  
s o n t  q u e  q u e lq u e s  n o te s  à  p e in e , h é s i ta n te s  e t  c ra in tiv e s ,  
in h a b ile s  e t  tre m b lé e s ,  m a is  co m m e  e lle s  s e m b le n t e x q u ise s  
e t  c o m m e  e lle s  s o n t le s  b ie n v e n u e s ,  a p rè s  le s  lo n g s  m o is  
s i le n c ie u x  e t  m o ro s e s  d e  l ’h iv e r  ! L e s  a rb re s  n ’o n t p a s  
e n c o re  re v ê tu  le u rs  ro b e s  d e  fe u ille s , le s  p ré s  n ’o n t p a s

(1) N ous p u b lie rons  la  f in  de ce tte  conférence d an s  n o tre  p ro ch a in  num éro .
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e n c o re  é m a illé  d e  i le u rs  le u r s  ta p is  m o e lle u x ; m a is , r e g a r 
d ez , u n e  fine p o u s s iè re  d ’é m e ra u d e  p a il le t te  d é jà , p a r  p la c e s , 
le s  g ro s e il l ie rs  s a u v a g e s  d e  la  h a ie  e t les  é g la n t ie r s  ép in e u x  
d u  ta lu s .  L a  m o u s se  n o u v e lle  c h a to ie  s u r  le s  ro c h e s ,  e n jo 
liv e  les  b o rd s  d u  s e n tie r .  E t  les  c h a to n s  d e s  s a u le s  m ire n t 
d a n s  la  r iv iè re  ré jo u ie  le u rs  f re lu c h e s  g r is e s  e t  ja u n e s  
d o u c e s  co m m e  du  v e lo u rs  e t q u i s e n te n t le  m ie l.

*' * *

O r, p o u r  p eu  q u e  l ’on  s o it  a t te n t i f  au x  c h o se s  d e  la  n a tu re ,  
C ette d e rn iè re  sem a in e  d e  m a rs ,  m a lg ré  s a  f r o id u re  e t  s e s  
a v e rse s ,  o ffre  u n  c h a m p  d e s  p lu s  in té r e s s a n ts  à  l ’o b s e r v a t io n .

P o u r  n e  m ’en  te n ir  q u ’a u x  o is e a u x , o n  s a i t  q u e  le  r e to u r  
d e  m a rs  e s t  in tim e m e n t lié  à  l ’a r r iv é e  d e  p lu s ie u r s  e s p è c e s  
d e  m ig r a te u rs  e t  à  la  re p r is e  p ré c o c e  d e  c e r ta in s  c h a n ts .

Si le  ro s s ig n o l,  la  fa u v e tte ,  le  lo r io t ,  le  c o u c o u , la  c a ille , 
l ’o r to la n , la  to u r te r e l le ,  le  p o u il lo t ,  le m a r t in e t  e t  l ’h iro n 
d e lle  ne  n o u s  re v ie n n e n t  s e u le m e n t q u e  d a n s  le  c o u ra n t  
d ’a v r il ,  d ’a u tr e s  p a s s e re a u x  s o n t,  en  e ffe t, p lu s  h â tif s  e t 
re g a g n e n t ,  d è s  à p ré s e n t ,  n o s  p ra ir ie s ,  n o s  j a r d in s  e t  n o s  
b o c a g e s  : le  p ro y e r ,  la  la v a n d iè re ,  la  d ra in e  e t  la  g r iv e  
m u s ic ie n n e  s o n t  d é jà  e n  n o s  ré g io n s  d e p u is  q u in z e  jo u r s ;  
d e m a in , le  t r a q u e t ,  la  b e rg e ro n n e t te  e t  le  ro u g e -q u e u e  v o n t  
v e n ir  le s  r e jo in d re .  J e  n e  p a r le  p a s  d e s  a s s e z  n o m b re u x  
s é d e n ta ir e s ,  o is e a u x  fidè les e t a t ta c h é s  a u  t e r r o i r  n a ta l ,  q u i 
n e  n o u s  q u i t te n t  p o in t  p e n d a n t  la  m a u v a is e  s a is o n , r e s te n t  
à  d e m e u re  m a lg ré  le  v e n t, la  n e ig e  e t  le  g e l, e t  s e  m o n tr e n t  
d e  te m p s  e n  te m p s , s o it  a u x  a le n to u rs  d e  n o s  h a b i ta t io n s ,  
s o it  d a n s  le s  p a rc s  de  n o s  v ille s  ou  v e rs  le s  co n fin s  d e  n o s  
v illa g e s  : m o in e a u , r o u g e  g o rg e , ro i t e le t ,  tro g lo d y te ,  
p in s o n , c o c h e v is , s a n s o n n e t,  b o a ru le ,  n o n n e t tç ,  m e rle , 
p iv e r t ,  é p e ic h e , t ra în e -b u is s o n ,  g r im p e re a u , m é sa n g e , 
s ite l le ,  m a r tin -p ê c h e u r ,  ra m ie r ,  le s q u e ls  p e u v e n t  ê tr e  
o b s e rv é s  à l ’a ise  d u ra n t  to u t  l ’h iv e r .

*
* *

D o n c , q u a n d  m a rs  n o u s  ré s e rv e  q u e lq u e s  h e u re s  
d ’é c la irc ie ,  n o u s  p o u v o n s  e n te n d re  g a z o u i l le r  e t  c h a n te r  
d é jà  d a n s  le s  fro n d a is o n s  e n c o re  n u e s  d e  n o s  b o is  e t  d e  n o s  
p a rc s  : le  m e r le ,  le  p in s o n , le  v e rd ie r ,  la  m é sa n g e  b le u e , la  
g ra n d e  e t  la  p e ti te  c h a rb o n n iè re ,  la  n o n n e tte ,  le  g r im p e re a u , 
le  ro u g e -g o rg e , l’é to u rn e a u ,  le  p iv e r t ,  le  ta r in ,  la  s i te l le ,  le 
r a m ie r  e t  l ’é p e ic h e ; p a rm i n o s  ja r d in s ,  d a n s  le  v o is in a g e  
d e s  m a is o n s  : le  tra în e -b u is s o n  q u ’on n o m m e  si jo lim e n t,  en 
A rd e n n e , la  fa u v e tte  d 'h iv e r ,  e t  le  t ro g lo d y te ,  p lu s  p e t i t  
e n c o re  q u e  le  ro i te le t ;  d a n s  le s  s a p in iè re s  : la  m é sa n g e  
h u p p é e  e t  le  ro i t e le t ;  e n  r a s e  c a m p a g n e  : la  p e rd r ix  e t  
l ’a lo u e t te ;  d a n s  les  b r iq u e te r ie s ,  les  v a s te s  e s p a c e s  a b a n 
d o n n é e s  e t  in c u lte s  ; le  c o c h e v is  ; d a n s  le s  a rb re s  is o lé s  : 
le  b r u a n t ;  a u x  a le n to u rs  d e s  e a u x  ; le  b o a ru le .  C e  n ’e s t  p a s  
q u e  c e s  c h a n ts  a t te ig n e n t ,  d è s  à  p ré s e n t ,  le u r  su m m u m  de 
p e rfe c tio n ; d a n s  c in q  o u  s ix  s e m a in e s  ils  s e r o n t ,  s a n s  d o u te ,  
p lu s  v ib ra n ts ,  p lu s  m é lo d ie u x , p lu s  p a s s io n n é s ;  ils  m u l t i 
p lie ro n t le u rs  é c h o s  p ro lo n g é s  p a rm i d e s  d é c o r s  p i t to 
re s q u e s  d e  fe u ille s  v e r te s ,  d e  to u ffes  b la n c h e s ,  d e  g ra p p e s  
ro s e s ,  d e  th y r s e s  d ’a m b re  e t  d ’o r .  M a is  a u jo u r d ’h u i,  ils  o n t 
le  c h a rm e  d e  la  n o u v e a u té ,  la  f r a îc h e u r  d e s  c h o se s  q u i 
s ’é v e i lle n t , q u i c o m m e n c e n t. s

P ro f i to n s  d o n c , m e s  a m is , d e  c e s  p o é t iq u e s  a p p e ls  q u i 
n o u s  in v i te n t  a u x  r e to u r s  v e rs  le s  c h a m p s  e n  t r a v a i l  d e  
g e rm in a t io n ;  v e rs  le s  c h a m p s  o ù  v a  p o in d re  e t  c ro î t r e  la  
fo rc e  s o u v e ra in e  d u  v ie u x  so l ; v e rs  le s  c h a m p s  q u ’a n im e n t 
m a in ts  p re m ie rs  a rp è g e s  à  l ’e s s a i  s u r  le  c la v ie r 's o n o re  d e  la  
n a tu r e  q u ’e n t r ’o u v re n t  le s  d o ig ts  e n c o re  d is c r e t s ,  m a is  d é jà  
v is ib le s  p o u r  q u i le s  s a i t  d is t in g u e r ,  d u  p r in te m p s  q u i 
s ’in s ta l le . . .

A d o l p h e  H a r d y .

--------------------- \ ---------------------

L’Hôtellerie 
de Bacchus sans tête (I)

C H A P I T R E  V I I .

C O M M E N T  L E  V A L E T  D U  L É P R E U X  
F U T  B L E S S É  D ’A M O U R  E T  T O M B A  D E  C H EV A L.

C ependant, L am b ert e t G uillaum e descendaient comme une 
paire  d ’am is vers l ’hôtellerie du  Bacchus sans tête.

I l  y  a loin d ’un  clergeon de douze ans, qu i n ’a jam ais q u itté  son 
clocher, à  un  v a rle t d ’arm es de d ix-sept, qui v ien t de courir à che
va l des centaines de lieues, à la  su ite  d ’u n  noble seigneur. Mais le 
page de sire A rnould, m algré les dures leçons de la  vie, g a rd a it u n  
cœ ur d ’enfan t, e t  m algré les te n ta tio n s  d ’une existence aven
tu reuse, une âm e pure. I l ne p o u v a it se p réva lo ir su r son jeune 
com pagnon de la  supériorité  du  vice. G uillaum e d ’ailleurs é ta it  
d ’Eglise. U n  peu  de la  m ajesté  du  vénérab le  chap itre  re ja illissait 
su r sa p e tite  personne. L a  tra în e  de cérém onie d ’un  chanoine, 
son b réviaire, ses gan ts, son bougeoir e t ses lu n e tte s  pesaien t b ien  
aussi lourd, to u t  com pte fa it, que l ’épée d ’un  gentilhom m e.

L am bert, heureux  de la  sécurité  re trouvée après ta n t  d ’affres 
e t de périls, g o û ta it la joie de flâner à tra v e rs  la cohue. T outes les 
m aisons é ta ien t enguirlandées. I l fa isa it un tem ps m agnifique. 
P lus de soucis, p lus de misères. A u-dessus des h a u ts  encorbelle
m ents, le ciel d ’A u tun  te n d a it une longue e t  m ince banderolle  
d ’un  b leu  inaltérable.

G uillaum e, fier comme A rtaban , se p rod iguait en explications. 
I l  se h â ta it  de lire  to u t h a u t les enseignes p o u r é ta ler sa science. 
I l p ro m e tta it  m erveille à chaque coin .de rue.

Cet échafaud de planches q u ’on é levait près de la  cathédrale* 
dev ait serv ir à la  rep résen ta tion  d ’un  m ystère. Ce p rê tre  qui g e s tr  
cu la it su r la  p late-form e, au  m ilieu des décors e t  des ouvriers, 
é ta it u n  chape’ain  préposé à l ’organisation  du spectacle. Ici, il 
y  avait, dans une niche, une figure ex trêm em ent curieuse, e t Guil
laum e v e rra it si L am b ert sau ra it deviner ce q u ’elle représen ta it. 
Là-bas, h a b ita it  un  bourgeois d o n t le chien-loup é ta it si m échan t, 
que G uillaum e, lo rsqu ’il p assa it seul, trem b la it tou jou rs p o u r ses 
mollets. Avec L am bert, il ne c ra ignait plus rien.

M ais il fa lla it dépêcher. Car de to u tes  les belles choses d ’A u tun  
que G uillaum e devait m o n trer à L am bert, aucune ne su rp assa it 
la  m iraculeuse im age de sa in t C hristophe, vieille s ta tu e  de bois

(i) V oir L a  revue catholique des idées et des fa its  des 25 fév rier, 6 m ars, 
13 m ars , 20 m ars 1925.
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qu 'o ii la issa it flo tte r su r l'A rroux, e t  qui fa isait infailliblem ent 
re tro u v er les corps des noyés.

—  Voilà qui rassure au  m oins les baigneurs, s ’écria gaiem ent 
L am bert. Allons nous baigner. E st-ce  loin?

—  X ous irons. A llons d 'ab o rd  vo ir sa in t Christophe.

—  Mais c ’es t su r l ’eau  que je  voudrais  le voir. Xe s ’est-il noyé 
personne, au jo u rd ’hui?

—  O L am bert, tu  p la isan tes ! C’est v ra i q u ’il fe ra it bon p rendre  
u n  bain. T u  aimes l ’eau? I l  y  a une rivière chez vous?

—  P lus g rande que la  vô tre .
—  Com m ent s’appelle-t-elle?
Le Liégeois ne se p ressa it pas de répondre. Mais son p e ti t  cam a

rade a v a it déjà  la pensée ailleurs.
L a rue trem b la it d 'u n  vacarm e infernal. U ne troupe  d 'an im au x  

poilus, bondissant su r deux pieds, e t  a g itan t des sonnettes, bouscu
la ien t les femmes qui s ’éparp illa ien t en  je ta n t des cris. D ’étranges 
personnages, noirs ou rouges, avec des cornes de bouc ou des 
oreilles de chauves-souris, pourchassaien t ces bêtes à  coups de 
fouet e t  poussaient des hurlem ents affreux. C’é ta ien t les acteurs 
d 'une  troupe  am bulan te  qui se recom m andaien t à la bienveillante  
a tte n tio n  du  peuple.

—  Que c’est beau ! L am bert, c ria it l ’en fan t de chœ ur, b a t ta n t  
des m ains, rav i d 'adm iration  e t  de joie. Mon Dieu, comme je vou
d rais ê tre  diable.

—  T u as le tem ps, Guillaum e. J e  crois que nous oubüons les 
ordres de ces m essieurs. Viens vite. Xous aurons assez d ’occasions 
de nous a rrê te r  en route.

C’é ta it alors que s ’ouv ra it la  g rande foire de dix  jou rs  qui fai
sa it surgir, en  q u a ran te -h u it heures, des pavés du  C ham p-Saint- 
L adre  e t de la  te rre  b a ttu e  des m oindres chem ins fréquentés, to u te  
une ville de toile , p a lp itan te  e t bourdonnan te .

Les denrées d ’O ccident et" d ’O rien t s ’y  en tassaien t. D errière 
les m onceaux d ’étoffes, les tonneaux  d 'épices, leurs pyram ides 
de poteries, leurs tré te a u x  scin tillan ts  de b ijoux  vrais ou faux, 
les m archands s ’égosillaient à crier plus fo rt que to u tes  les bêtes 
qui m euglaient, hennissaient e t bê la ien t à l en tour. O n rencon
tra i t  là  des F lam ands, des Ita liens , des Israélites. O n v o y a it des 
m erciers de Charolles e t des charcu tiers  de Chàteau-Chinon, 
affublés d  im m enses tu rb a n s  e t se fo rçan t à p a rle r du  nez, p ou r 
faire croire qu 'ils  a rriv a ien t de C onstantinople ou de B arbarie.

Les deux pages m usaien t avec dé lecta tion  d evan t chaque bou
tique. Ils se la issa ien t a rrê te r avec une com plaisance inlassable 
p a r  to u t m ercandier, co lporteur, m o n treu r de singes, d éb itan t de 
thériaque  ou d iseur de bonne aven tu re . L am b ert d iscu ta it avec 
une m oricaude qui vendait, dans de pe tites  fioles, de l ’eau de fève 
à b lanch ir le te in t. G uillaum e, enivré, vo ltigeait d ’u n  étalage à 
l ’au tre , comme u n  bourdon qui suce les fleurs.

U n  rem ous form idable de la foule les noya. Par-dessus le flot 
des tê te s  e t les to its  des baraques, ils aperçu ren t au  lo in  des cava
liers, dans une forêt m ouvante  de p iques e t  de drapeaux . Le p re 
m ier, en robe de sa tin  violet, ag ita it un  bâton  de com m andem ent. 
C’é ta it M. le v ierg  ducal.

Le rep résen tan t de l ’au to rité  civile, chargé de concourir avec 
le clergé po u r organiser le guet e t la  garde, se p réoccupait su rto u t 
de déployer un  faste  aussi é c la ta n t que possible e t  de con tre 
ba lancer le prestige du chapitre. Xe d isposant pas d ’une force 
publique suffissante, il se fa isait a ider p a r  les bourgeois qui s ’équi
p a ien t de leu r m ieux, e t p a r  les gentilhom m es de passage, venus 
à  la  fête en grand  arroi, dans l'ap p a re il im posan t e t décoratif qui 
répondait p récisém ent aux  exigences d ’une bonne police. Des 
centaines de chevaliers, écuyers ou dam oiseaux, escortés eux-

m êm es d ’hom m es d ’arm es, de va rle ts , de pages, de chiens, le sui
v a ien t a insi en caracolant. E t  il s ’en a lla it faire ronde p a r la ville, 
dans la  vue d ’y  m e ttre  l ’ordre, bouscu lan t to u t su r son passage, 
au  son des fifres, des tam bours, des trom pettes  e t au tres  in stru 
m ents capables d ’insp irer l ’hum eur guerrière. Une populace fréné
tique acclam ait les écus ru tilan ts  e t  les gonfalons multicolores. 
Voleurs e t tire-laine ne pe rda ien t pas leu r tem ps.

G uillaum e jub ila it. I l av a it aperçu dans le cortège m aître  Bil- 
loux, l ’apothicaire, qui troqua it, ce jour-là, contre  une arbalète, 
l ’in s tru m en t d istinctif de sa profession. Sa joie fu t si vive qu 'il 
tréb u ch a  en r ia n t su r un  ta s  de p ie rre  e t fa illit tom ber au  fond 
d 'u n  trou .

E n  cet endroit, des ouvriers creusaien t le sol, élevaient des talus, 
p la n ta ien t des pieux. On e û t pensé q u ’ils constru isaient un ouvrage 
m ilitaire. C’est que, p a rm i les d istractions les plus goûtées de la 
fête, figurait un  sim ulacre de bata ille , avec prise e t  destruction  
d ’un  fort, p a r  l'in fan terie , la cavalerie, l ’artillerie  e t le génie. D ans 
un  m ondé livré en  proie à la dévasta tion  e t  au carnage, il fallait 
b ien que les gens s ’offrissent le ra re  p la isir de casser encore quelque 
chose, de crever des m urs de carton  e t de m e ttre  à m o rt des m anne
quins de paille.

Au m i l i e u  de l'im m ense rum eur, de l'assourd issan t tin tam arre , 
dom inait le glapissem ent aigu des h istrions, jongleurs e t baladins 
qui conviaient la  foule. O n se ru a it vers les cirques e t les ménage
ries. Ce fu t en  va in  que L am b ert e t G uillaum e ten tè re n t de percer 
la cohue p o u r a rriver au x  g radins d ’un  é tablissem ent de prem ier 
ordre don t les réclam es flam boyantes p ro m e tta it l'exh ib ition  du

véritab le  L éviathan. I l  m esurait dix  toises, v in g t pieds, trois 
pouces. I l  é ta it  te rrib le  à  vo ir m ais si parfa item en t apprivoisé, que 
les pe tites  filles pouvaien t lui donner à m anger dans la main. Les 
deux am is d u ren t se ra b a ttre  su r u n  coin p lus tranqu ille , à l ’om bre 
des bâ tim en ts  de l ’hôte l M ohtholon, où des joueurs de gobelets, 
des lu tteu rs , des gym nastes exerçaien t leurs ta lents.

Ils rem arquèren t une sorte de ten te , couverte de pein tures 
bizarres, d ev an t laquelle u n  g rand  drille  chevelu râc la it une viole 
à c inq cordes don t il t i r a i t  une m usique à faire av o rte r les chèvres. 
U n  m im e  hilare  e t v en tru , coiffé d ’un  chaperon v e rt au x  bords 
ta illadés en façon de feuilles de vigne, se p rom enait de long en 
large. I l frap p a it la to ile  avec son bâton , ag ita it des pièces dans une 
sébile e t s ’époum onait à crier :

—  E n trez , tous, dam es e t  seigneurs, bourgeois e t vilains, en trez. 
Venez vo ir le m iroir m agique, le secret de vos pensées, le m ystère 
de vos am ours. Vous saurez qui vous aim e e t qui vous devez aimer. 
Si vous l'ignorez, le m iroir vous le dira. I l  s ’agit de vo tre  bonheur. 
E n trez , c ’est pou r rien. Vous apprendrez  la vérité. Vous avez 
l 'h ab itu d e  de payer le mensonge plus cher. On ne vous dem ande pas 
un sol, pas même un denier, un  n iquet, u n  p e tit  n iq u e t Entrez. 
On p rend  to u te  m onnaie de royaum e chrétien , même des E ta ts  
aposto liques e t de la sérér-issime république de Venise.

Mais les rares badauds, groupés d evan t le charla tan , ne sem 
b laien t pas fo rt pressés d ’é d a irc ir  les ténèbres de leurs cœurs. 
L a p lu p a rt p a rta ie n t en se m oquant. D 'au tre s  se touchaien t du 
coude, se regarda ien t po u r s ’encourager. Si quelque naïf se déci
dait, on le v o y a it revenir b ien tô t, la  mine m aussade ou le sourire 
gêné.

L am bert que cette  scène am usait, sen tit to u t à coup une m ain 
su r son bras. I l reconnut près de lui le chercheur de vieilles m é
dailles.

—  C 'est moi, Jasp ine t, d it l ’hom m e d ’un a ir aim able. V o u s  vous 
plaisez à A utun? Com m ent va  vo tre  m a ître / X ’ètes-vous pas 
descendus au Bacchus sans tê te , h ier soir ? I l s en est passé de belles, 
dit-on.
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Que s ’est-il donc passé? dem anda L am bert, s im ulan t de 
• son m ieux l ’indifférence.

- Bah! Toute la ville en parle. Q uand je dis to u te  la  ville, vous 
m ’entendez. J e  veux d ire certaines personnes. J ’ai su cela p a r  
frère Théopom pe, le quê teu r des Pères de sa in t François. C’est 
Coquinet, le m arm iton  de l'auberge qui a u ra it to u t raconté. Moi, 
je  ne sais rien. D ’abord , dans ces choses-là, on ne sait jam ais rien. 
Enfin, il p a ra ît q u ’un ladre  a u ra it ensorcelé la maison. D am e Ger- 
b illo t a p o u rta n t déclaré au sergent chaze de la  viérie, qui s ’est 
présenté ce m atin , q u ’elle n ’a v a it po in t reçu de ladre. Allez com
prendre ! F rère  Théopom pe m ’a d it que son Père gard ien  s’occupait 
de l'affaire. J e  pensais que vous saviez quelque chose... Ah! vous 
avez un  bon m aître , un  noble seigneur, un  sa in t hom m e... I l n ’y  a 
q u ’à le voir.

—  Vous l ’avez vu ? dem anda sèchem ent L am bert.
—  Je  l ’ai vu... je  l ’ai vu  su r son cheval, vous savez bien. O u’il 

a v a it g rand  air. Comme il ten a it p ieusem ent sa croix. E t  quel bel 
écu neuf il m ’a donné.

A ce m om ent, le m usicien qui jo u a it to u t près d ’eux, la tê te  
inclinée de leur côté, les lèvres souriantes e t les yeux mi-clos, 
tira  de ses cordes un  hurlem ent diabolique, à faire croire q u ’il 
a rrach a it les tripes  d ’un  m atou v ivan t.

Le page su rsau ta  e t, to u t heureux de dé tou rner ce tte  conversa
tion  em barrassan te  :

—  Allons donc vo ir ce qui se passe de beau  là-dedans. Venez< 
l ’hom m e, c ’est m oi qui paie.

—  L am bert, cria  G uillaum e, en le re ten an t p a r  la  m ain, n ’en
trons  pas là. C’est défendu. M. le chanoine me g ronderait.

—  R este donc, m on am i, attends-nous. Personne ne te  grondera.
Mais v oyan t son cam arade s ’éloigner, le gam in se ravisa sub i

tem en t e t le suivit.
Ils se baissèrent tous tro is à la file pour passer sous la p o rt'è re  

que le joyeux baladin  soulevait d ’une mine pom peuse e t tom bèren t 
sur un personnage, d ’aspect infin im ent funèbre, debout d evan t un 
rideau.

Il sem blait p o rte r le deuil du g rand  Pan. Sa chaîne d ’or e t sa 
baguette  lu i donnaien t l ’a ir d ’u n  a p p ariteu j à la  cour de Lucifer.

— Qui aim ez-vous? dem anda-t-il b rusquem ent à Jasp iue t?
Je  crois que c ’est m a femme, d it le rustre , to u t trem blan t.

—  Vous allez le voir.
Il tira  le rideau. U n  large disque de bronze poli, suspendu à 

un p iquet, ap p aru t au  fond d ’un  espace ^ide. On ne distinguait, 
à cette  distance, que les vagues reflets du jo u r su r le m étal sombre.

Approchez-vous, com m anda l ’hom m e noir.
Jasp iue t. d ’un  pas m al assuré, s ’avança. U ne im age indécise 

venait à sa rencontre. Son nez toucha it presque le bronze. On eû t d it 
q u ’il cherchait à flairer l ’ob jet de ses am ours. I l  discerna une 
tignasse aplatie, deux yeux  chassieux, une barbe hirsute.

C’est moi, m urm ura-t-il, en se re to u rn an t, penaud.
- Vous êtes un  m onstre d ’égoïsme, déclara fro 'dem en t le m ag'- 

c:en. Vous pouviez b’eii payer un  î rq u e t pou r l ’apprendre . A vous 
jeune homme.

— Mo;, s ’é c r a  L a m b e r t,‘si je dois voir celui que j'a im e le plus 
au monde, je verra i m on m aître.

E t  il couru t au miroir.
Il a tte n d it assez longtem ps. Des rayons lum ineux cinglèrent 

la surface du  disque, des po in ts b rillan ts  pap illo tèren t, pu is  un  
spectre fum eux se dessina, une tê te  de femme qui d isp a ru t comme 
une chandelle s ’é teint.

—  Vous avez reconnu votre m aître?  dem anda l ’homme noir 
d ’un  ton  doucereux.

L am b ert ne répond it pas. I l  a v a it vu  la  fille de l ’hôtesse du  
B acchus e t cherchait va inem ent à en douter.

R es ta it G uillaum e .
—  E t  vous ? m on p e ti t  ami.
—  M onsieur, d it le gam in, je suis sûr que je vais voir M. le cha

noine official.
I l se to u rn a  vers le m iroir, m ais p ris  soudain  d ’une peu r bleue, 

il ferm a les j’eux, m it u n  p ied  dev an t l ’au tre  à tâ to n s  e t leva la 
m ain p o u r se signer.

U n  c raquem ent effroyable re ten tit. Le disque dégringola e t 
rebond it sur le sol avec un  m ugissem ent de tem pête. Guillaum e, 
terrifié , tom ba à la renverse, e n tra în an t avec lu i le rideau  qui 
enveloppa du  même coup ses tro is voisins, comme au filet. E n  
essayan t de se dépêtrer, ils bousculèrent to u t le pavillon  don t les 
p ique ts  s ’a rrach èren t e t qui s ’a b a t t i t  dans un  g rand  souffle sur le 
mime, le m usicien e t bon nom bre de badauds.

Les gens accouraien t de loin à l ’é trange spectacle de ce houleux 
m onceau de toiles qui se boursoufla it e t s ’ap la tissa it comme une 
ou tre  énorm e q u ’on essayait de gonfler. A ux p rix  d ’efforts su r
hum ains, les deux pages réussiren t enfin à se délivrer. Ils s ’enfui
ren t à tou tes  jam bes, sourds aux  cris, aux  appels e t aux  im préca
tions qui les poursuivaient.

Q uand l ’en fan t de chœ ur e u t repris  haleine, il se p en d it au  b ras 
de son com pagnon e t dem anda d ’une voix  câline :

—  N e pou rra it-on  pas m a in ten an t descendre ju sq u 'à  l ’A rroux? 
T u parla is  ju s te m en t de p rend re  un  bain.

Mais le Liégeois a v a it p e rdu  le g o û t de la  flânerie.
—  P e t i t  frère, dit-il, en c lignan t de l ’oeil, tu  viens de voir, je 

crois, M. le chanoine. A vait-il l ’a ir con ten t?  Nous ferions m ieux 
de regagner le tem ps perdu.

—  N on, je  n ’ai rien vu, L am bert. J ’aurais  fa it un  tro p  gros 
péché. C’e s t de la  m agie, sais-tu  b ien? Mais to i?

—  Moi, j ’a i vu  le diable, d it l ’au tre  avec m auvaise  hum eur. 
D épêchons-nous.

La salle du  B acchus é ta it  pleine. On a tte n d a it la  m ontre  du 
terrier. G uillaum e eu t tou tes  les peines du m onde à rem plir auprès 
de sa ta n te  son office d ’am bassadeur. B ien lui en p r i t  d ’ê tre  accré
d ité  p a r  un  aussi h a u t personnage que M. le chanoine Jacqu in . A 
ce nom  vénérable, dam e G erbillot lâcha sa clientèle e t em m ena 
son neveu à l ’écart, en lu i recom m andan t de p a rle r bas. Elle 
l ’écou tait, ne p o u v an t en croire ses oreilles e t se fit répé ter les 
choses à, deux  reprises. L e m alheureux  q u ’elle av a it chassé, la 
veille, honteusem ent, é ta it l ’hôte, le p ro tégé de...

—  E xplique-m oi encore. Explique-m oi.
— Mais je  n 'en  sais pas plus, m a tan te . Voilà M. L am bert qui 

v ien t chercher les bagages.
M. L am bert dem anda sans préam bule  à com bien m o n ta it l ’écot.

I l  exam ina les chevaux, P o llux  e t J ab o tte , qui so rta ien t de l ’écurie, 
co nsta ta  que to u t é ta it en ordre, paya  d ’un  a ir seigneurial pou r la 
paille, pou r le foin e t pou r une soupe, puis, après s ’ê tre  enquis de 
ce que pouvait valo ir une p e tite  brioche, de celles qu 'il aperce
v a it là-bas, il en je ta  dédaigneusem ent le p rix  sur la  tab le , avec un  
m agnifique pourboire.

D am e G erbillot ram assa l 'a rgen t, to u te  d is tra ite  e t m orfondue. 
E lle pa ra issa it v ivem ent piquée de l ’a ven tu re  e t regarda it le 
jeune é tranger sans la m oindre tendresse. L ’au tre  ne p u t résister 
au  p la isir d ’abuser de la  situation.

Il jucha  le p e ti t  G uillaum e, rav i e t trem b lan t su r la  ju m en t 
grise, enfourcha gaillardem ent le beau  genet de sire Arnould, 
puis, se re to u rn an t en selle.

— Là! Voyez ce que c ’est bonne dam e, dit-il, d ’un to n  sarcas ti
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que. P ou r un  b rin  de patience e t de charité , vous aviez un  m iracle 
chez vous. C’est po u r le coup que vous en auriez fa it des affaires ! 
E n  serait-il venu  du  m onde !

—  Je  n ’ai pas besoin de m iracles po u r avoir une clientèle d 'hon 
nêtes gens, répliqua-t-elle  avec aigreur. Ma m aison est assez connue;

—  T ’en parle ra i chez nous, je  vous le prom ets. O n y  reçoit m ieux 
les chevaux que les hommes.

—  On n ’y  reçoit pas vo lon tiers les godelureaux qui fon t la  fine 
bouche d ev an t les filles.

—  H é! bonne femme, ce n ’est pas moi qui m angerai la vôtre. 
Les p a rtis  ne lui m anquen t pas, disiez-vous. M ariez-la donc à qui 
vous voudrez. O u’elle épouse u n  A rm agnac, u n  G oddam , u n  chien 
coiffé, q u ’elle épouse le B acchus sans tê te !

—  S acripan t! clam a l ’hôtesse en courroux. P rends garde, toi, 
d ’épouser un  jo u r la dem oiselle en bois, avec sa corde à nœ ud cou
lant.

Le page a lla it répondre quelque chose d ’horrible, quand  Gil
le tte , a ttirée  p a r  le b ru it, ap p aru t au seuil de l ’auberge.

Des cheveux d ’un b ru n  doré, en cad ran t un  m inois plus frais 
que fleur d ’épine, re tom baien t su r sa gorgerette  en deux tresses 
gracieuses don t elle roulait les dernières boucles en tre  ses doigts, 
comme la M adeleine du  g rand  porta il. E lle  o u v ra it sur le jeune 
garçon des yeux surpris, si clairs, si francs, q u ’il en sen tit un 
froid derrière la  nuque. I l reconnut avec stu p eu r le visage en trevu  
dans le m iroir magique. I l com prit p o u r quelles raisons il l 'a v a it 
ta n t  regardée. Comme elle s ’ap p u y ait d ’une m ain  à l ’épaule de sa  
mère, il la rev it to u te  rose d ’indignation , p re n a n t si b ravem en t 
leur défense. Il se m ord it les lèvres, en ragean t con tre  lui-m êm e, 
contre  le Bacchus e t son hôtesse, con tre  A u tun  e t le m onde en tie r; 
n ’ay an t p lus q u ’un  souci : que pensait-elle  de lui? q u ’u n  désir : 
lu i p la ire ; p rê t à obéir au  m oindre s ig re  de ses yeux, dû t-il aller 
to u t  d ro it em brasser dam e G erbillot.

—  Viens, viens, lu i d isait le clergeon qui fa isait d ’héroïques 
efforts po u r se m a in ten ir en selle, tan d is  que la grosse jum en t 
p longeait du col e t  trép ig n a it sous lui.

—  M ens, L am bert, laisse m a ta n te , je  la connais, elle se calm era 
m ieux to u te  seule. M ens, la  cathédrale  sonne, il fa u t que je m ’h a 
bille po u r la procession. D épêchons-nous, m ais n ’allons pas tro p  
v ite. J ’a i un  peu  m al au  cœur.

L am bert n ’en ten d ait rien. P a rtag é  en tre  m ille sentim ents 
adverses, il la issait sa m onture  p ié tine r su r place. U n énorm e 
b rouhaha  g ro n d a it a u to u r de lui. L a  foule, épendue su r le Cham p 
Sain t-L adre , m asse ine rte  e t com pacte ju sq u ’alors, sem blait se 
d iluer e t bouillir. U n  tro u p eau  de bœ ufs affolé cu lb u ta it les ten tes  
des forains e t d ispersait les chalands p ris  de panique.

L am bert, tou jours hors de lui, ne rem arq u a it pas que son cheval 
donnait des signes d ’inquiétude. Il se sen tit enlevé dans un  souffle 
d ’orage. Pollux p a r ta it  comme une flèche, le m ors aux  dents, les 
naseaux  en feu.

A ux cris que je ta it  Guillaum e, tous les h a b itan ts  de l ’hôtellerie 
e t des maisons voisines s 'a ttro u p è ren t.I ls  v iren t en l’air, au-dessus 
de la  foule, u n  jeune ;garçon  suspendu à  la  crinière d ’un  cheval 
qui se cabrait, gigantesque, les deux p a tte s  de d ev an t étendues, 
sem blait te n ir  cette  foule h a le tan te  sous la  bénédiction  te rrib le  
de ses sabots. Puis, ils ne v iren t plus rien e t une e ffrayan te  clam eur 
re ten tit.

D eux hom m es, avan çan t avec p récau tion  e t je ta n t  de tous côtés 
des regards incertains, rap p o rtè ren t un  corps inanim é. On le déposa 
d evan t le B acchus sans tê te . Les curieux  fourm illa ient à l ’entour.

—  E st-il m o rt?  Sait-on  qui c ’est?
—  X on, c ’est le ch ev arq u i s 'e s t tu é  raide, m ’a-t-on  dit. I l  v it, lui, 

voyez, ses paup ières bougent.

I l  a du  sang su r la  tem pe. Quel dommage, un  si gentil garçon.
—  Apportez" de l ’eau.
—  Dégrafez-lui son pourpoint.
—  H olà! l ’hôtesse, il fa u t vous en  charger. On 11e va pas le 

la isser dans la  rue?

D am e G erbillot leva it les b ras au  ciel. I l ne lui m anquait plus 
que cela. Encore un  blessé dans son hôtellerie qui regorgeait de 
monde. E ncore des tracas, e t po u r qui? Ces vagabonds avaient 
donc ju ré  de faire son tourm ent.

G illette  causait to u t bas avec sou cousin G uillaum e et le svndic 
des tanneurs. L ’enfan t, fa isait de grands gestes, le vieux hochait 
la  tê te  d ’u n  a ir affirm atif.

E lle  aborda v ivem ent sa mère.
—  Il p a ra ît que le chanoine official héberge ce jeune homme chez 

lui. M aître T aupenot est d 'av is  q u ’on le prévienne au  plus vite. 
E n  a tte n d an t, 011 trouvera  bien une paillasse, m am an; q u ’en dites- 
vous ? I l  y  a encore de la  place au  grenier. On enverra  chercher le 
m édecin. M aître T au p en o t pense que..

D am e G erbillot to u rn a  le dos brusquem ent.
—  Je  ne me mêle plus de rien, puisque to u t le m onde com m ande 

ici. F a ite s  ce qui vous p la ît. Organisez une maison-Dieu, pendan t 
que vous y  êtes. J e  ne connais personne. J e  ne connais pas ce g a r
çon. T u  t ’en occuperas, m a fille, si le cœ ur t ’en dit.

(.4 s u iv r e ) .  P a u l  C a z ix .

---------------- X-----------------

La crise allemande
et l'occupation rhénane

1923-1924()

J e  d é m a rq u e ra is  v o lo n tie rs  u n e  c ita t io n  c é lè b re  p o u r  d ire  : 
« R ie n  d e  c e  q u i e s t  A lle m a n d  n e  n o u s  e s t  é t r a n g e r .  » E n  
p lu s  d e s  r e la tio n s  d ’é ch a n g e  n o rm a le s ,  le  T r a i té  de  P a ix  a 
n o u é  e n tr e  le s  en n em is  d e  la  v e ille  t a n t  d e  lie n s  d u ra b le s ,  
e m m ê lé s , in tim e s  q u e  d e  g ré  o u  d e  fo rce  le u rs  d e s tin é e s  s o n t 
d é s o rm a is  c o n jo in te s . A u c u n  s u r s a u t  n e  s e c o u e  l ’u n  d e s  a n ta 
g o n is te s  s a n s  q u e  s a  ré p e rc u s s io n  n e  s ’é te n d e  e t  ne  s ’é te ig n e  
c h ez  l ’a u tr e .  C ’e s t  s u r  so n  a v o ir  e n t ie r  q u e  l ’A lle m a g n e  
r é p o n d  d e s  d e t te s  in s c r i te s  a u  T r a i t é  a u  p ro f it d e s  v a in 
q u e u r s .  O b lig a tio n  r ig o u re u s e ,  lien  d e  d ro i t ,  to u t  p é n é t ré  de  
l ’im p la c a b le  d o c tr in e  ro m a in e  q u i e x ig e a it  l ’e x tin c tio n  d e  la  
d e t te  p a r  to u te s  le s  re s s o u rc e s ,  p a r  to u t  le  t r a v a i l  e t  m ê m e  
p a r  la  p o s s e s s io n  d u  c o rp s  d u  d é b i te u r .  L e s  d eu x  lu t te u r s ,  
le  c o m b a t te rm in é , o n t à  p e in e  d e s s e r r é  le u r  é tre in te .  D a n s  
u n  c o rp s  à  c o rp s  fa ro u c h e , ils  c o n tin u e n t à  se  m e s u re r ,  à  se  
t à te r  p o u r  a in s i d ire ,  a fin  d e  p re s s e n t i r  e t  d e  p ré v o ir  le  ré v e il 
d e  la  v ig u e u r  a d v e r s e .

C es  d e u x  d e rn iè re s  a n n é e s  o n t  v u  se  d é v e lo p p e r  en  
A lle m a g n e  u n e  c r is e  q u i n ’e s t  au  fo n d  q u ’u n e  d e s  m a n ife s 
ta t io n s  d e  la  m a la d ie  d o n t  ce  p a y s  so u ffre  d e p u is  la  
d é fa ite . C e m a l s o u rd  se  ré v é la i t  p a rfo is , d e -c i  d e - là , p a r  
u n  so u lè v e m e n t p o p u la ire ,  c o m m e , d a n s  u n e  p o u s s é e  d e  
f iè v re , u n e  in fe c tio n  la te n te  e n v a h it  l ’o rg a n is m e  e t  p u is

(1) A van t-p ro p o s in éd it à  l 'ouvrage  : L a  crise allemande et V'occupation 
rhénane 1923-1924, p a r  le B aron  H e r v é  DE GrTTBEK, —  Bruxelles, Office de 
P u blic ité , 36, rite N euve  —  qu i p a ra î tr a  ces jours-ci.
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s ’a p a is e .  C e d e rn ie r  a c c è s  s em b le  a v o ir  a t te in t  e t  d é p a s s é  
la  p h a se  c r i t iq u e  d e  la  m a la d ie  e t, d e p u is  lo rs ,  le  
c o rp s  so c ia l e s t  e n tr é  en  c o n v a le s c e n c e . L a  c r is e  d o n t  n o u s  
p a r lo n s  fu t à  la  fois f in a n c iè re  e t  p o li t iq u e . Il s ’a g is s a i t  p o u r  
l ’A lle m a g n e  d e  s a v o ir  s i, d a n s  u n e  d é b â c le  m o n é ta ire  s a n s  
p ré c é d e n ts ,  e lle  a u r a i t  ja m a is  pu  r e s ta u r e r  s o n  c r é d i t  p u b l ic ;  
c ’é ta i t  a u ss i p o u r  e lle  so n  u n ité  n a tio n a le  m e n a c é e  d e  d é s a 
g ré g a tio n  q u i é ta i t  en  je u . L a  « r é s is ta n c e  p a s s iv e  » m a rq u e  
la  p é r io d e  la  p lu s  c r i t iq u e  d u  m a l. D a n s  u n e  a tm o s p h è re  
s u rc h a rg é e  d e  m a la ise  e t d ’in q u ié tu d e , e lle  te n d i t  à  l ’e x tr è - 
m e les r e s s o r t s  d e  la  p a tie n c e  e t  d e  la  f id é lité  d u  p e u p le .  
S a g e m e n t, le  c h a n c e lie r  S tr e s e m a n  d é c la r a  r e n o n c e r  à la  
lu tte . E n  c a p i tu la n t  s u r  le  p o in t  d ’h o n n e u r  e t l ’e n je u  d e  la  
q u e s tio n  e x té r ie u re ,  il s a u v a  p ro b a b le m e n t  l ’e x is te n c e  m êm e  
d u  R e ich . M ais  d é jà  le s  fo rc e s  in te rn e s  a v a ie n t  c o m m e n cé  
le u r  ré a c t io n  c ac h é e , c a r  le  r e d re s s e m e n t  fu t b ie n tô t  p r o d i 
g ie u x . D e p u is ,  lo rs  e t s an s  d é fa illa n ce , l ’a s s a in is s e m e n t  f in an 
c ie r  fu t p o u rs u iv i  d e  p a ir  a v e c  la  c im e n ta t io n  p o li t iq u e .

C e p e n d a n t,  n o tr e  a c t io n  s e  p ro p a g e a i t  d a n s  le s  te r r i to i r e s  
o c c u p é s  o ù  e lle  s ’e n fo n c a i t co m m e  un  c o in  d a n s  le  flan c  d e  
l ’A lle m a g n e . N o s  te n ta t iv e s  tim id e s  p o u r  a s s u re r  la  s é c u r i té  
de  n o s  f ro n tiè re s ,  n o s  e x ig e n ce s  o p in iâ tre s  en  v u e  d e  n o u s  
fa ire  a llo u e r  q u e lq u e s  r é p a ra t io n s ,  to u s  c e s  e ffo rts  e n g a g é s  
a u to u r  d e s  ta b le s  d e s  c o n fé re n c e s ,  d a n s  le s  t r a v a u x  d e s  c o m 
m is s io n s , v o ic i q u ’ils  p re n n e n t  u n e  fo rm e  ta n g ib le  e t  b ru ta le .  
L ’o c c u p a tio n  m ili ta ir e  s ’e s t  re n fo rc é e , e lle  t i e n t  l ’a r s e n a l de  
la  R u h r ;  la  q u e s tio n  s ’a g ite  d e  n e u t r a l i s e r ,  v o ire  d e  re n d re  
in d é p e n d a n ts  le s  t e r r i to i r e s  à l ’o u e s t  d e  l ’A lle m a g n e ; le s  
r é p a ra t io n s  s o n t p ré le v é e s  d e  v iv e  fo rc e  d a n s  le s  b u re a u x  d e  
d o u a n e , le s  m in es  e t  le s  fo rê ts .  E n c o re  q u e  n o tre  p re s s io n  
fu t in d ir e c te ,  q u e  n o u s  n ’a p p u y io n s  q u e  s u r  un  p o in t  p a r t i 
c u lie r  e t p ré c is  : la  s a is ie  d e s  re c e t te s ,  d a n s  ce  te r r i to i r e  
f ro n tiè re  q u e  n o u s  te n io n s  s o lid e m e n t p a r  le s  a rm e s  —  l ’A lle 
m a g n e  to u t  e n tiè re  la  r e s s e n t  si v iv e m e n t, q u e  n o t r e  in te r 
v e n tio n  v in t s a n s  c o n te s te  h â te r  l ’é v o lu tio n  de  la  c r is e .  N o n  
p a s  q u ’e lle  l ’a it  p ro v o q u é e , n i m ê m e  q u ’e lle  en  s o it  la  c a u s e  
p r in c ip a le  : il e x is ta it  d é jà  d e s  fe rm e n ts  t r o p  a c tifs  a v a n t 
n o tr e  im m ix tio n . J e  n ’en  v e u x  p o u r  p re u v e  q u e  la  d é g r in g o 
la d e  q u i e n tr a în a i t ,  d e p u is  1 9 2 1, le  m a rk  s u r  u n e  p e n te  où  
il ne  pouv a it  p lu s  se  ra c c r o c h e r ,  d e  m êm e  q u e  le  p é r il  s é p a 
r a t i s te  le p lu s  s é r ie u x  a  p ro b a b le m e n t  sév i en  191g e t  1920 
a u  m o m e n t d e  la  p ro m u lg a tio n  d e  la  C o n s t i tu t io n  d e  W e im a r  
e t d u  T r a i té  d e  P a ix .  P e u t - ê t r e  l ’e x p lo ita tio n  d e s  g a g e s , p a r  
la  p a ra ly s ie  d e s  a ffa ire s  e t d e s  in d u s tr ie s ,  e t  d e s  fo n d s  d e  
c h ô m a g e  q u i e n  fu re n t la  c o n s é q u e n c e , a - t-e lle  a c c é lé ré  
la  c h u te  d u  m a rk ;  p e u t-ê tre  F e x a s p é ra t io n  d e  la  « r é s is ta n c e  
p a s s iv e  » a -t-e lle  m û ri  l ’é c lo s iô n  d u  m o u v e m e n t s é p a r a t i s te ;  
il e s t  in d é n ia b le  c e p e n d a n t q u e  le  ré ta b l is s e m e n t  d e  la  m o n 
n a ie  a lle m a n d e  s ’e s t  o p é ré  p e n d a n t to u te  la  p é r io d e  la  p lu s  
a c t iv e  de  la  p e rc e p t io n  d e s  g a g e s ,  c ’e s t-à -d ire  e n  1924, il e s t  
no n  m o in s  c e r ta in  q u e  la  « r é s is ta n c e  p a s s iv e  » a  m is  à  u n e  
s é v è re  é p re u v e  e t a  re tr e m p é  la  f id é li té  e t  le  p a tr io t is m e  
a lle m a n d s , e t  q u e  l ’u n ité  n a tio n a le  s ’en  e s t  in c o n te s ta b le 
m e n t tro u v é e  r e s s e r r é e ,  d a n s  le  s e n t im e n t  d u  p é r il  e n c o u ru .

E n  fa is a n t la  c h ro n iq u e  d e s  é v é n e m e n ts  d e  c e t te  p é r io d e  
to u rm e n té e , c ’e s t  au  fond  le  d ia g n o s t ic  d ’u n e  a ffec tio n  a ig u c , 
q u i v ie n t so u s  la  p lu m e , e t  l’o b s e r v a te u r  a t te n t i f  se  t r a n s 
fo rm e  en  m é d e c in . C o m m e n t s u iv re  a tte n t iv e m e n t  c es  é t r a n 
g e s  p h é n o m è n e s  d e  > d é s a g ré g a t io n  e t d e  d é c o m p o s it io n

so c ia le s  s a n s  ê tr e  te n té  d ’en  in d u ir e  q u e lq u e s  lo is ?  M ais  
d é jà  c e lu i q u i s e  p e n c h e  s u r  la  re c h e r c h e  d e s  c a u s e s  d u  m al 
e s t  t o u t  e m p re in t  d u  s o u c i d e  so n  re m è d e . L e  p r a t ic ie n  d e  
la  v ie  p u b liq u e  q u i é tu d ie  ce  « c a s  » t)rp iq u e  e t  e x c e s s if  
d ’une  m a la d ie  p o li t iq u e  de  l ’a p rè s - g u e r re  en  t i r e  n a tu re l le 
m e n t q u e lq u e  e n s e ig n e m e n t e t  q u e lq u e  p ro f it  p o u r  so n  
p ro p r e  p a y s .  M ais  il n e  s ’a g i t  p a s  s e u le m e n t d ’u n  p ro b lè m e  
in te rn e  d e  l ’A lle m a g n e . J ’a i d i t  q u e  n o u s  a v io n s ,  a v e c  c e t  
a d v e r s a ir e ,  p a r t ie  lié e  e t  p a r  t r o p  d ’in té rê ts  p o u r  n e  p a s  
re s s e n t i r  le  c o n tre -c o u p  d e  ré a c t io n s  r é c ip ro q u e s .  I l  n ’e s t  
d o n c  p a s  s a n s  u t i l i té  d e  m e t t r e  a u  p o in t  l ’in v e n ta ire  d e  so n  
é ta t  p o li t iq u e  e t  le  b ila n  d e  n o tre  a c t iv i té  ch ez  lu i, p o u r  en  
d é l im ite r  le s  c o n s é q u e n c e s  e t  é lu c id e r ,  a u ta n t  q u ’il s e  p e u t ,  
le s  p ro b lè m e s  q u i s u rg is s e n t  c o m m e  d es  fa n tô m e s  d e  ce 
v ie u x  c h a m p  d e  b a ta i l le .  C ’e s t  to u t  l ’o b je t  d e  c e s  m o d e s te s  
a p e r ç u s ,  q u i n e  p ré te n d e n t  p a s  é p u is e r  u n  s u je t ,  v a s te  d e  
to u te s  le s  c o m p lic a t io n s  in te rn a t io n a le s  d e  l ’a p rè s - g u e r re ,  
m a is  s im p le m e n t }' j e te r  le s  q u e lq u e s  lu e u rs  p e rs o n n e lle s  d e  
l ’o b s e r v a t io n  d ’un  té m o in .

B a r o n  H e r v é  d e  G r u b e n .  

-------------------V -------------------

Christus Rex

Il sied  de rendre  hom m age à la  d irec tio n  des C oncerts S p iritue ls , q u i a 
en  31. J  oseph J  ongen un  guide sû r e t  p récieux , p o u r l 'in te llig e n t éclectism e 
e t  la  p ersp icacité  jud ic ieuse  qu i p rés id en t à la  com position  de ses program m es. 
Une larg e  p a r t  a é té  réservée ce tte  année aux  œ uvres  belges. C’est a insi q u ’au  
concert d u  d é b u t les pages v ib ran tes  e t d ram a tiq u e s  de S y lv a in  D upu is  
en  son Désespoir de Ju d a s  on t m is ex cellem m ent en  relief le délic ieux  poèm e 
sacré  de Léon D u  Bois (liv ret de M. l ’abbé Crooij) ce t Aveugle  n é  au  
charm e lum ineux, e t  d o n t l ’in sp ira tio n  si to u ch an te , la  noble e t  évangélique 
sim plic ité  d ’accen t so n t d isc rè tem en t rehaussées p a r  l 'h a rm o n ieu se  p a ru re  
d ’une o rch estra tio n  aussi savoureuse  que v iv an te  e t  expressive. A u  q u a 
trièm e  concert, la  p rem ière  ex écu tio n  d u  Christus R ex  de J  oseph R y e la n d t, 
sous la d irec tio n  de l 'a u te u r,  in téresse  tro p  l 'a r t  ca th o liq u e  en  u ne  de ses 
m an ifes ta tio n s  les p lus s ign ificatives p o u r q u ’il ne  sem ble p as  o p p o rtu n  
d ’en  p a rle r  en  ce tte  revue.

D epuis la  m o rt d ’B d g ar T inel, Jo sep h  R y e lan d t, ac tu e llem en t d ire c te u r 
du  C onservato ire  de Bruges, a p p a ra ît  en  n o tre  pay s  le  rep ré se n ta n t le p lus 
au th en tiq u e , le p o rte -paro le  le p lus au to risé  e t  le p lus é lo q u en t de la  g rande  
m usique religieuse, en  sa  form e la p lus d ram a tiq u e  e t la  p lu s  ém ouvan te , 
l ’o rato rio  sacré M aria  fu t  donné aux  Concerts S p iritu e ls  en  1920, A  gm t s 
Dei en 1921, e t a u jo u rd ’h u i Christus R ex  p a rach èv e  m ag n ifiq u em en t le 
g lorieux  tr ip ty q u e .

Com me le liv re t d  * A  gnns Dei, celui de Christus R ex  e s t  l 'œ u v re  de feu  
Charles M artens. Charles M artens, on  le s a it, fu t  une trè s  noble figure  d ’a rtis te  
ch ré tien  q u ’une m o rt p rém a tu rée  en lev a  au x  sy m p a th ie s  fe rv e n te s  des

■ no m b reu x  am is q u ’il c o m p ta it  dans les m ilieux  in te llec tu e ls  e t  spécia lem en t 
dans les cercles im iversita ires de L ouvain . A u n  e sp rit  d ’une ra re  d is tin c tio n  
e t  d 'u n e  vaste  cu ltu re , à u ne  in te lligence c ritiq u e  rem a rq u a b le m e n t p o n 
dérée e t p é n é tran te , il a llia it les dons encore plus p réc ieux  d ’une âm e fine, 
en th o u siaste , m erve illeusem ent sensible e t fo rte  to u t  à la  fois, trè s  larg em en t 
ouverte , e t  sans au cu n  p a r t i  p ris  d 'école, à to u te  expression  de b e a u té  dan s  
la  lit té ra tu re  e t dans l ’a rt, m ais par-dessus to u t  p ro fo n d ém en t relig ieuse 
e t  m ûrie  dan s  la m éd ita tio n  q u o tid ien n e  des le ttre s  sacrées. R y e la n d t tro u v a  
en  lu i le co llabora teu r rêvé q u i d e v a it  lu i d em eurer fidèle ju sq u ’à la  m o rt.

T an d is  que dan s  VA gnus Dei le C hrist a p p a ra ît  com m e « P rê tre  e t V ic
tim e de ce Sacrifice un iq u e  qu i fonda, p a r  la  com m union  au  Corps e t au  
Sang  D ivin , l 'im ité  de l ’Eglise, dan s  le Christus R ex  il e s t glorifié com m e la 
Lum ière  du  M onde e t le R oi des Am es. «

Le Christus R ex  com porte  q u a tre  p a rties  : Le R o y au m e de M iséricorde, 
je  Signe de. C on trad iction , le M ystère  d ’in iq u ité ,  le  R ègne d u  Sacré-Cœ ur. 
Le poèm e s 'o u v re  p a r  u n  b ref prologue, le D on  d iv in , où le P ro p h è te  e t  
l ’apô tre  sa in t  J e a n  a n n o n cen t successivem ent l ’av èn em en t p roche  de 
l ’A lliance nouvelle, in au g u ra n t ce règne de la  C harité  qu i a u ra  son  expres
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sion  la  p lus h a u te  dan s le m ystère  sub lim e de la  Croix rédem ptrice , d an s  le 
p a c te  d 'a m o u r re lia n t l ’H u m a n ité  régénérée à  Jé su s  crucifié.

L e R o y au m e de M iséricorde e s t  u ne  évocation  g randiose  de la  P assion  
d u  S au v eu r .dont elle rem ém ore, sy n th é tiq u e m e n t condensée en  quelques 
t ra i ts  concis e t p u issan ts, les m om ents les p lu s  ém ouvan ts, se  co u ro n n an t 
dan s  u ne  a tm osphère  de rad ieuse  sérén ité  p a r  le re p e n tir  d u  B on  L arro n  e t 
la  p aro le  suprêm e d u  p ard o n  tom bée  des lèvres d ivines. P u is v ie n t  le  Signe 
de C ontradiction . A ux  im p lo ra tio n s  su p p lian te s  de l ’hom m e qu i v o u d ra it  
éch ap p er à l ’é tre in te  de la  douleur, é c a r te r  les épines cruelles q u i enco m b ren t 
s a  ro u te  e t  le  b lessen t, J  ésus enseigne les v e rtu s  in iin ies de la  S ouffrance qui 
le g ran d issen t e t l ’au réo len t en  im p rim a n t su r son  f ro n t d iv in isé  la  m arq u e  
g lorieuse d ’une au g u ste  ressem blance. Le M ystère  d ’in iq u ité  concentre  le 
n œ u d  de la  trag éd ie  red o u tab le  où se  jo u e n t  les destinées hum aines. L ’im a 
g in atio n  e s t h an tée  p a r  la  vision  h éro ïque de l ’A rchange m en a ç a n t d e  son  
épée flam b o v an te  le d rag o n  ven im eux . C’e s t  le co m b a t g igan tesque  de 
l ’O m bre m alfaisan te  e t  de la  L um ière  indéfec tib le , ce so n t les rév o ltes  
déchaînées de l ’E sp r it  de l ’A bîm e, l ’a ssa u t fu rieu x  des ru ses  e t  des violences 
sa tan iq u es  v e n a n t  se b rise r, im p u issan te s  e t  confondues, d e v a n t  la  rorce 
souvera ine  de l ’é te rne lle  B onté. L a  q u a trièm e  e t  dern ière  p a rtie , le  R ègne 
du  Sacré-C œ ur nous fa i t  assis te r au x  d e rn ie rs  e ffo rts  de S a tan  qu i, dans 
so n  farouche a p p é ti t  de d e s tru c tio n  e t  d e  h a ine , n ’a p as  encore  désarm é. 
M ais en  v a in . R alliés a u to u r  de l'o riflam m e d iv in  d u  Sacré-Cœ ur, les ch ré
t ie n s  o n t rép o n d u  à  l ’a p p e l.d e  l ’A m our in fin i e t  cé lèb ren t dan s  u n  é lan  
unan im e l ’avènem ent trio m p h a l d u  C hrist R o i . A u to u r des figures cen 
tra les  d u  C hrist e t  de S a tan  a p p a ra issen t a u  cours de l ’o rato rio  la  A ierge 
M arie, l ’ange G abriel, les apô tres  P ie rre  e t  J e an , M arie de M agdala, im  
groupes de  sa in ts  e t  de sa in tes  choisis p a rm i les p lu s  h a u te s  personn ifica
t ions de rA m o u r  au  sens d iv in  d u  m o t e t  appelés p o u r ce m o tif  les - A m ants 
d e  D ieu  s. T hérèse d ’A vila, M arguerite-M arie , F ran ço is  d ’Assise, J e a n  de 
R uysbroeck . In te rv ie n n e n t enfin , in tim e m en t liés e t p a rt ic ip a n t  d irec te 
m en t à  l ’ac tion  les chœ urs d u  p eup le  ju if, des M ondains, des o lup tu eu x , 
des Lucifériens, des C hrétiens.

P a r  l ’am p leu r de l ’idée qu i dom ine le Chritiis R ex  e t  lu i s e rt  de fil conduc
te u r  com m e p a r  la  b eau té  expressive des te x te s  puisés dan s  les E c ritu res , le 
l iv re t de Charles M artens o ffra it à  R y e la n d t une m atiè re  ép ique e t  ly riq u e  

. où  il d e v a it  se tro u v e r  à  l ’aise p o u r  y  affirm er en  to u te  leu r p lén itu d e  ses 
dons de m usicien  e t  de poète , so uc ieux  a v a ù t  to u t  que le rev ê tem en t m usical 
d u  poèm e so it le re fle t fid è lem en t expressif des idées e t  des sen tim en ts  
q u i y  so n t exprim és. A ussi, en  c e tte  œ u v re  ém o u v an te , ja illie  d u  fo n d  de 
son  âm e de c ro y a n t e t d ’a rtis te  se re tro u v e n t à u n  degré ém in en t les q u a 
lités co n s titu tiv es  e t  si c a rac té ristiq u es  de l 'a r t  d e  R y e lan d t, l ’é léva tion  
so u ten u e  des idées e t d u  sty le , la  p u re té  rav o n n a n te  de la  ligne m élodique 
m ise e n  v a leu r p a r  la chaude lum ière  e t la  caressan te  souplesse des harm onies 
qu i l ’en cad ren t e t  l ’env elo p p en t, la  m o n u m en tale  o rdonnance des archi- 
tec tu re$  sonores, le ly rism e ém u des chœ urs ex tasiés, au x  polyphon ies 
vocales s i l im p id e m en t expressives e t  q u i p ren n e n t leu r essor, h y m n es 
b rû la n ts  d ’am our e t de g ra titu d e , vers les é ternelles dem eures. E t  cepen
d a n t, de ce t a r t  si n a tu re lle m e n t o rien té  vers u n  id éa l de s tru c tu re  h a rm o 
nieuse e t  de vigoureuse sim plic ité , le Chrisius R ex  nous révèle  certa ins 
aspects nouveaux . I l  diffère, en  e ffet, p ro fo n d ém en t de 1 ’A g n u s  D ei, qu i 
fa i t  songer à u ne  fresque de F ra  Angelico, au x  to n a lité s  suaves baignées 
d ’or e t  d ’azur, tan d is  que m ain tes  pages d u  Christ us Rex, d ’u n  coloris som bre 
e t  a rd en t, trag iq u es  e t  com m e chargées d ’éclairs, sem blen t avo ir é té  conçues 
e t  écrites après une lec tu re  de D an te . Telle la  tro isièm e p a rtie , le M ystère 
d ’in iq u ité , où  la  figure de S a ta n  e s t b u rin ée  avec u ne  v igueur de  touche  
que corrobore e t in ten sifie  la  form e âpre , incisive d u  co m m en ta ire  sy m 
phon ique e t  son  am p leu r d 'év o ca tio n  p ic tu ra le . M ais la sé rén ité , on  le sa it, 
e s t une des n o tes  d om inan tes e t com m e F essence m êm e de l ’a r t  de R y e lan d t. 
E n  une opposition  ém o u v an te  e t  de l ’e ffe t le p lus sa is issan t, au x  chœ urs 
tu m u ltu e u x  des L ucifériens c lam an t -.leur orgueil e t  leu rs  convoitises, la  
voix  insp irée  des d isciples fidèles a répondu , e t  dan s  la n u it  p rofonde des 
s tridences infernales va s 'éve ille r b ie n tô t  l ’au ro re  annoncia trice  d e  ces 
c lartés im m ortelles que to u te  la q u a trièm e p a rt ie  t ra d u ira  en  im e p ro 
g ression lum ineuse d ’une in fin ie  g ran d eu r. E t  ce so n t les a sp ira tio n s  en flam 
m ées des am an ts  de D ieu, surp lom bées p a r  les accents de trio m p h e  de 
l ’A m en final, qu i s 'èn v o len t vers le C hrist é te rne l, d o n t la  physionom ie 
adorable, tracée  com m e dan s l ’A  gnlis D ei avec im e ad m irab le  sobrié té  
d ’expression, p lan e  en  sa  m ajestu eu se  g rav ité  su r to u t  le poèm e.

C’e s t avec u n  se n tim e n t noble e t  pro fond  q ue  M. S te u rb a u t  en  ex p rim a 
T au g u ste  caractère , tan d is  que dan s  u n e  évocation  des p lu s  suggestives, 
l ’organe am ple  e t  r ich em en t tim b ré  de M. V au  O bbergh  f i t  ap p a ra ître  la 
figure  com plexe de S a tan , avec to u t  le  relief de m o u v em en t e t  de p u is 
sance d ram a tiq u e  q u ’elle réclam e. L a  vo ix  p u re  e t cha leu reu sem en t expres
sive de MUe T hys, la d ic tio n  in te llig em m en t nuancée de Mme Loots, e t  l ’a r t  
e x qu is de M. W ey n an d t com p lé ta ien t l ’ensem ble d ’une in te rp ré ta tio n  
rem arq u ab le , qu i est p o u r une b o nne  p a r t  l 'œ u v re  de ce dern ier. C’est,

en  effet, M. W ey n an d t q u i e u t la  m ission  de p rép a re r les chœ urs, d o n t le 
rôle, e n  ce tte  p a rtitio n , à  une ù n p o rtan ce  si cap ita le , e n  vue de réaliser 
ce tte  fusion  vocale souple  e t p a rfa ite , fau te  de laquelle  le Ckristus /ù  r 
ne se fu t  p o in t révélé dan s  la  p lén itu d e  d e  ses significations

E t  p rê ta n t  l ’oreille à  ces v ib ra n tes  effusions de lyrism e sacré, t ra d u isa n t 
T épanouissem ent un iversel des âm es au x  rayons d u  Soleil d iv in , nous nous 
rappe lions la  décisive paro le  résu m an t d ’im  m o t e t  i llu s tra n t en  le ttre s  
de feu  la  m agnifique conférence de Y alle ry -R ado t, publiée récem m ent
en  ce tte  revue  : On parle  tro p  de C hristian ism e e t  pas assez du  C h ris t__
Il nous fa u t Jésus-C hrist. E n  effet, p a r  les tem ps troub lés e t  dans la p ériode 
ango issan te  que nous trav erso n s, où l ’in s ta b ilité  d u  p résen t s ’aggrave des 
in q u ié tu d es  qu i p èsen t su r  u n  av en ir  lou rd  de m enaces, où l'un iverselle  
dépression  m orale, q u i sem ble s ’accen tuer chaque  jo u r  d av an tag e , cherche 
v a in em en t u n  rem ède en  dehors de  l ’un ique  so lu tio n  ch rétienne, com m ent 
ne pas  s 'in c lin er resp ec tu eu x  e t  reconnaissan ts, d ev an t l ’efficacité souve
ra in em en t b ien fa isan te  des nobles im pressions d ’a r t 'q u e  nous fa it  ép rouver 
le Ch rit us R e x ? A vec le p réc ieux  a p p o rt de puissance persuasive e t  Fa- 
grand issem ent lum ineux  que la  m usique confère à  to u te  pensée o u  à to u t  sen 
t im e n t d o n t elle s ’offre d ’ê tre  le tru c h e m e n t d ivin, ne versent-elles p o in t 
irré sis tib lem en t d an s  les âm es m eu rtries  e t  av ides de tendresse  to u t  ce 
q u ’en  son  verbe  d ’am our riche d ’espoirs infinis, la  philosophie  essentielle 
d u  C hristian ism e nous enseigne de fo rt  e t  de consolant su r le p rix  de la  
douleur, su r  la  b eau té  ineffab le  d u  sacrifice lib rem en t accepté e t su r  la 
sp len d eu r des destinées de Fâ*me h um aine?

T rav aillé  sans cesse p a r  le souci assu rém ent fo rt  lég itim e de découvrir 
des horizons n ouveaux , q ue  l ’a r t  m usical con tem pora in  se garde  to u tefo is 
d u  p é ril d ’en  ré tréc ir  in v o lo n ta irem en t le  cercle ! Que, dans sa  recherche 
passionnée des raffin em en ts  d e  s ty le  e t  sa  p réo ccu p a tio n  ab so rb an te  des 
tim b re s  rares, il év ite  de se c a n to n n e r 'e t  d 'en lise r  p e u  à p eu  son  in sp iratio n  
en  ces réa lisa tio n s  p u rem e n t d escrip tives ou  v ag u em en t sym bolistes n 'a - 
b o u tissa n t q u ’a u  v a in  sensualism e de la  sonorité  ou, p lus so u v en t encore, 
hélas, a u  ré su lta t d iam é tra lem en t opposé. Q u’il cherche aussi ailleurs son 
p o in t d ’ap p u i, se so lid a risan t plus é tro ite m en t avec les im périeuses néces
sités m orales d u  tem p s p résen t, se ra t ta c h a n t  d ’u n  lien  ferm e à im e concep
tio n  plus large, p lu s  sp ir itu a lis te  de F a r t  e t  de s a  m ission, re trem p an t, 
en  u n  m ot, ses forces c réatrices à  la  source p ure  e t v iv ifian te  des vastes 
pensées e t  des fécondes synthèses.

Tel est l ’idéal que p o u rsu it  R y e lan d t. Tel e s t  l ’exem ple que, d epu is plus 
de vingt, a n n é es^ n e  cesse d e  nous donner ce noble  m usicien, un iq u em en t 
soucieux  d ’ap p o rte r  quelques p ierres de p lus a u  T em ple de B eauté, q u ’au  
cours des siècles les a rtis te s  ch ré tiens éd ifien t len te m e n t m ais sû rem en t 
à  la  gloire d u  D ieu  q u ’ils ad o ren t e t  q u ’ils a im en t. A rtis tes  catholiques, 
form ons le vœ u  de v o ir o rgan iser des cycles de jou rnées R y e la n d t où ap p a 
ra î t ro n t  successivem ent les tro is  p an n eau x  d u  tr ip ty q u e  sacré : M aria , 
A g n u s  Dei, C kristus R e x , sem an t p a rto u t  la  bonne paro le , red isan t, en  un 
langage p én é tré  de foi, p a lp ita n t  d ’ém otion  e t  rad ie u x  d ’espérance, cet 
insondable  m y stère  d ’am our qui, u n issan t l ’hom m e rach e té  au  D ieu sauveur, 
e s t l’a lim en t céleste de n o tre  v ie  d e  ch rétiens en  m êm e tem p s que le fonde
m en t nécessaire e t  in d estru c tib le  de to u te  société e t  de to u te  c ivilisation.

Geo r g e  d e  Golesco .

---------------- \ ----------------

La religion laïque

I. —  « A u  lo u p  » c r ie  le  lo u p .

U n  hom m e calm e et m odéré, qui a eu beaucoup de liens avec 
C alvin, me d isait ce m atin  : « Ju sq u ’ici, nous nous con ten tions 
de ne pas accep ter H e rrio t : au jo u rd 'h u i, nous le vom issons. » 
O n sait ce qui p rovoque des sen tim ents  aussi vifs : c’est l’injure 
im bécile d ’H e rr io t au  ch ris tian ism e con tem porain . Lorsque l ’on 
a  lu  la ph rase  insensée du  p rés id en t du  C onseil su r le « ch ris tia
n ism e des banqu iers  », on  s ’est fro tté les yeux; on  n ’a pas voulu 
croire l’im prévu ; on a acheté  deux, trois, quatre  jou rnaux  pour 
acquérir une certitude. M ais lorsque l’on  a été certa in  d 'avo ir 
b ien  lu , on  a  eu u n  haut-le-corps, u n  geste de profond  dégoût.

Ce ju g em en t qui veut ê tre  une ' in ju re, ce v io lent outrage à la 
vérité , qui le p rononce?  U n  grand  p rê tre  de la  la ïcité , qui v it 
dans les catacom bes, à  la  m anière  du  christian ism e p rim itif, un

( i)  O n nous sau ra  g ré  de rep ro d u ire  encore ce bel artic le  de G eo rg es  
V a lo is  p a ru  dans Y A ction  française.



LA REVUE CATHOLIQUE DES IDÉES ET  DES FAITS 13

hom m e qui v it, avec ses am is, dans l ’am itié  des pauvres ? Cet 
hom m e, qui p ré ten d  condam ner le chris tian ism e parce  q u ’il serait 
devenu la relig ion  des banqu iers, ce ne  p e u t ê tre  q u ’un  hom m e 
pour qui la finance e t les financiers son t obje t d ’ho rreu r?  H errio t 
veut-il se p résen ter au m onde com m e l’hom m e qui v it sous 
l’inspira tion  de la pu re  foi la ïque, lo in  de tou te  finance e t de to u t 
financier?

Voilà bien ce q u ’il veu t être aux yeux d ’un peup le  abuség  
M ais q u ’est-il ?

Ce défenseur du  laïcism e con tre  le « chris tian ism e des b a n 
quiers », c ’est l’hom m e de la g rande  finance, de la p lus g rande 
finance in te rnationale , c ’est le p ro tégé  e t le p ro tec teu r de M H o 
race F inal) ', d irecteur de la B anque de P aris  et des P ays-B as.C ’est 
le chef du  parti qui n ’a été élu que grâce aux subven tions de 
M. H orace  F ina ly . C’est le chef du  parti qui exécute, dppuis le 
onze mai. les décisions, les volontés de M . H orace  F in a ly . C ’est 
le chef du  parti qu i. depu is le onze m ai, a livré l’épargne  et le tra 
vail aux coups de B ourse des financiers in te rna tionaux . C’est le 
chef du  parti qui, depuis le onze m ai, est sou tenu  p a r la presse  de 
M . H orace F ina ly .

E t  c’est cet hom m e, serf des pu issances p lou tocra tiques, d o n t le 
pouvoir ne tien t que p a r ces puissances, qui on t je té  des dizaines 
de m illions dans la bata ille  électorale, c ’est ce t hom m e qui a l’in 
vraisem blable toupet d ’accuser les catholiques de professer un 
« christianism e de banquiers  » ! C ’est le loup qui crie « au loup  » 
contre  le berger du troupeau . Le loup? C ’est trop  noble  : il y  a de 
la bave de chacal e t d ’hyène dans le  d iscours d ’H errio t.

I I . —Q u e lle  p e n sé e  a  v écu  so u s  la  p ro te c tio n  d e s  b a n q u ie r s  ?

Des origines à nos jou rs , le ch ris tian ism e a lim ité  le  pouvoir des 
banqu iers. C’est le ch ristian ism e, et non  le laïcism e, qui a porté  
sur le m étier de financier les jugem ents les p lus sévères. Cela ne 
date pas des catacom bes.C ’est de l’h isto ire  la p lus récen te  : l’E co le  
sociale catholique, fondée sur les doctrines de la T o u r du  P in , est 
une réaction  totale contre  la dom ination  de l’argen t. C oïncidence 
curieuse : p en d an t que M. H e rrio t écum ait à la tr ib u n e  contre  
« le christianism e des banquiers  », un des fondateu rs de l'E co le  
sociale catholique, le p lus ancien co llabora teur du  colonel de L a  
T o u r du  P in , réd igeait à no tre  in ten tion  une longue  le ttre  où il 
nous dem andait de reprendre , de développer les critiques que L a  
T o u r du  P in  a form ulées con tre  le jeu  de l’a rg en t dans les sociétés 
m odernes. N ous le ferons. N ous ne ferons que dem eurer dans une  
trad ition  in in te rrom pue. L e  p rop re  du  rôle social de l’E g lise  a 
été de défendre le travail con tre  l ’a rgentfer. L ’E g lise  p lace les 
banqu iers  au service du  travail : elle n ’en fait pas les chefs de 
l’E ta t. H ie r encore, la D éclara tion  des card inaux , archevêques et 
évêques rappela it solennellem ent_au peup le  français la h ié rarch ie  
ch ré tienne  des valeurs, selon laquelle l’a rgen t est au de rn ie r rang . 
E t  ce que d it la doctrine , l ’h isto ire  le confirm e.

L a  dom ination  p lou tocra tique  qui a été im posée au  m onde 
m oderne, qui l’a perm ise, qui l’a fait n a ître , qui l’a servie, qui la 
sou tien t?  P u isq u e  les pontifes de la la ïc ité  p o sen t cette  question, 
d iso n s-leu r leurs quatre  vérités.

Qui a favorisé le travail des pères de la D ém ocratie? L es finan 
ciers, les tra itan ts  du  xvm e siècle.

Q ui a favorisé le m ouvem ent libéral de 1800, cette  expression 
du laïcism e? L es  financiers. C’est L affitte  qui l ’a arm é, équipé, 
nourri. P ou rquo i?  Afin que, selon  son  expression , « le gouverne
m ent des banqu ie rs  com m ence » Afin que le règne de l’o r arrive.

Q ui a ap p u y é  le libéralism e du  gouvernem en t de Ju ille t?  L es 
R otschild .

Qui a sou tenu  le m ouvem ent dém ocratique e t la ïque sous le 
second E m pire?  L a  haute banque ju ive et p ro testan te.

Sous la troisièm e R épub lique?  Les m êm es financiers.
Oui a créé, sou tenu  le g rand  laïcism e social d ’expression an ti

cléricale et socialiste, qui ab o u tit ;ï la fondation  de Y Humanité ? 
Les P ére ire , avec l’an tic léricale  Lanterne, e t douze financiers 
d ’Israël qui fondèren t la p rem ière  Humanité.

Q ui en tre tien t, subven tionne, d irige  au jou rd 'hu i la presse an ti
cléricale, la ïque e t an ticatho lique?  F ina ly .

D epuis près de deux siècles, ce que l ’on appelle  le laïcism e vit 
sous la p ro tection  con tinue , a rden te  des financ iers . L a  finance et 
le laïcism e on t p rogressé de concert, s ’ap p u y an t, s’épau lan t l’un  
l’au tre . L ’É glise et la M onarchie on t eu souven t de sévères 
rigueurs à l’égard  des financiers. D epuis l’arrivée au  pouvo ir de

la dém ocratie  la ïque, les financiers o n t fait leu r m étie r sans con 
trô le, ils o n t pu  fran ch ir les bornes de l ’honnête té  sans aucune 
sanc tion .

E t  la dém ocra tie  la ïque est devenue ce que G eorges Sorel a n 
nonçait : « L e  pays de cocagne des financiers sans scrupu le. »

I I I .  — L a  f in a n c e  e t  la  fo i la ïq u e .

Y a-t-il iden tité  en tre  la hau te  pensée de la finance e t ce que 
l ’on  appelle la  pensée la ïque ? O n ne peu t le d ire . M ais ce que 
l ’on  p eu t affirmer parce  qu ’on  p eu t le p ro u v er, c ’est la  co n co r
dance d ’in térêts  en tre  la g rande  finance e t tou tes les m anifestations 
de l’esp rit laïque.

P rem ièrem ent, parce  que l’esp rit laïque, d issocian t les forces 
unies des p roduc teu rs , o rg an isan t l ’indiv idualism e dans la liberté  
économ ique, a livré le travail sans défense à toutes les en treprises 
de la  finance.

D euxièm em ent, parce que le laïcism e tend  à o rgan iser un  
m onde sans fron tiè res, bâ ti su r le seul p lan  économ ique, d o n t les 
adm in istra teu rs e t les m aîtres seraien t to u t na tu re llem en t les finan 
ciers, L a  pa ix  de 1919, qui est une pa ix  de financiers e t d ’hom m es 
d ’affaires, est égalem ent une  paix  laïque, fondée su r l’idée absurde  
e t fausse d ’une so lidarité  économ ique en tre  les peup les eu ro 
péens. Si la v ictoire a été b risée entre  les m ains des com battan ts, 
c’est en vertu  des dogm es la ïques et des in térê ts  des financiers.

IV . — L a  re lig io n  la ïq u e .

O n ne répé tera  jam ais assez que ce que l’on nom m e le laïcism e 
n ’est nu llem en t la neu tra lité  en tre  les re lig ions, m ais bel et b ien  
une relig ion  précise avec ses dogm es et toute une o rgan isation  
sacerdotale . E t  c ’est préc isém ent cette  re lig ion  qui est u tilisée p a r 
les financiers con tre  les com battan ts  et les p roducteu rs .

Si les financiers o n t pu  réussir l,eur paix  de 1919, leu r pa ix  de 
finances e t d ’affaires, leu r paix  en tre  financiers in te rn a tio n au x  
opposée à la paix  en tre  les peup les, c’est parce  q u ’ils o n t pu  ex
p lo ite r les idées enfoncées dans les têtes de quelques m illions 
d ’hom m es p a r c inquan te  ans de  laïcism e.

L e  laïcism e con tem pora in , c ’est essentie llem ent la croyance au 
p rogrès indéfin i, c royance  selon laquelle l ’hom m e, sim ple b ru te  
à l’o rig ine, doit devenir une  espèce de D ieu , p o u v an t se passer 
de gouvernem en t ; croyance selon  .laquelle l ’h u m an ité  passe  p a r 
un  p rogrès co n tin u  de la fam ille à la trib u , au  clan , à la n a tio n , 
à l ’in te rn a tio n a le  eu ropéenne  e t, enfin , à l ’in te rn a tio n a le  u n iv e r
selle. Si l’on veut savoir sur quelles fa lsifications h isto riques et 
scientifiques repose ce rom an , que l ’on se rap p o rte  à no tre  
ouvrage Histoire et Philosophie sociales, où l’on  trouvera  une  é tude 
com plète de la R elig ion  du  P rogrès d ’après les m eilleurs m anuels 
laïques.

O n vo it to u t le p a rti que les financiers in te rna tionaux  peuven t 
tire r de ces concep tions an tiscien tifiques e t an tih isto riques. C ’est 
g râce à elles q u ’ils o n t pu  ten te r cet essai de gouvernem ent du 
m onde p a r  les banqu iers  qui est la Société des N a tio n s, e t qui est 
fait contre  les com battan ts, créateurs  de la paix , et les p ro d u c
teurs, seuls e t véritab les n ou rric iers  du  m onde.

V. — R ag e  d e s  f in a n c ie rs  d e v a n t la  lu m iè r e .

O n se dem ande com m ent H errio t, qui do it to u t de m êm e ten ir 
u n  peu  à sa rép u ta tio n  inte llectuelle, a sacrifié to ta lem en t cette 
rép u ta tio n  p a r l ’énorm ité  q u ’il a lancée à la  trib u n e . A près 
l ’offense q u ’il a faite  à la vérité , il ne se trouvera  p lus un  h isto rien , 
u n  savant, un  hom m e de bo n  sens p o u r accorder la m oindre  
estim e à un  hom m e capab le  de m en tir aussi e ffrontém ent. Quel 
dém on l’a donc poussé ? L ’esprit de parti et les in térêts  de ses 
p ro tec teu rs, trem b lan ts  d evan t la lum ière  qui se fa it dans les 
esprits.

Laïcism e et p lou tocra tie  o n t g rand i de concert. E t  laïcism e et 
p lou tocra tie  o n t perdu  ensem ble les b iens de la v icto ire, on t ru in é  
les finances de l’E ta t, m is les p ro d u c teu rs  en é ta t de crise p e rm a
nen te . Q ui app o rte  la  lum ière  aux  peuples abusés, aux  com bat
tan ts  trah is , aux p ro d u c teu rs  ru inés ? L a  pensée n a tiona le , 
au -dessus de to u t, la  pensée catho lique  qu i, ap rès u n e  longue 
éclipse, rep rend  une v igueur qui lui ren d  le g ouvernem en t des 
in te lligences e t des cœ urs. P e n d a n t la guerre , la vie re lig ieuse et 
la vie du  co m b a ttan t se son t é tro item en t confondues. D epu is  la
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guerre , la pensée e t le sen iim en t catholiques p én è tren t de  nouveau  
to u te  la  vie économ ique e t socia le  p o u r réo rgan iser le  m onde 
m oderne selon  la ju s tice  e t la loi chré tienne. E nfin , se p ro d u it ce 
g rand  fa it d ’une vie caiho lique  qui s’organ ise  en  dehors des cadres 
dém oplou tocratiques, en  dehors du  P a rle m e n t o ù  elle  s ’é ta it 
dim inuée.

D evan t ce g ran d  réveil de la  foi e t de la pensée catholiques, 
dém ocrates e t financiers p ren n e n t peu r ; ils sen ten t qu ’ils se tro u 
ven t devan t une  force con tre  laquelle ils seron t im puissan ts . Q ue 
l’on o rganise le travail, e t c ’en sera fini de ce « gouvernem ent des 
banqu iers  » que nous a donné  la dém ocratie . Q ue îa pensée catho

Les idées
Chronique des Idées

« Frédéric Ozanam » par Georges Goyau
M. Georges G oyau. de  l ’A cadém ie française , v ie n t de faire 

p a ra ître  dans la collection des Grands hommes de France, dirigée 
p a r  P au l G aultier, publiée chez P avo t, une biographie de F ré
déric Ozanam . L ’illustre  catholique, l 'u n e  des gloires les p lu s pures 
de l ’Eglise au  X IX e siècle e t que t a n t  de p rières a sp iren t à  faire 
m onter su r les au te ls, v ien t p rend re  rang- ainsi, g râce à la m er
veilleuse souplesse de ta le n t de M. Georges G oyau, dans ce P an 
théon  litté ra ire  où il voisinera avec G am betta , D escartes, W atteair, 
P ie rre  Curie, le m aréchal de L uxem bourg, Théodule R ibo t, L a- 
m arck, en a tte n d a n t B ernard  Palissy, M irabeau, Lavoisier, e tc ., etc. 
Q u'on ne voie pas vo ltiger l'ironie  au to u r de c e tte  consta ta tion , 
j'es tim e  sincèrem ent q u ’i l f a u t  se ré jou ir que l ’au to rité  de M. Geor
ges Goyau a it in tro d u it là, m êm e dans ce pêle-m êle passab lem ent 
hétéroclite , m êm e parm i quelques faux  g rands hom m es e t  quelques 
gloires usurpées, Ozanam , grand  F rançais, g ran d  chrétien , e t 
v raim en t g rand  hom m e. C’é ta it  b ien  sen tir  sa renom m ée, élarg ir 
sa  popularité , accro ître  encore ses adm ira teu rs .

D 'a u ta n t que pour faire en tre r  là  son héros, le b iographe s ’est 
b ien gardé d ’abaisser sa ta ille  ou d ’a tté n u e r  son fier e t  in tégra l 
catholicism e, il l ’a p e in t e t  raconté  dans la vé rité  de l ’h isto ire  
avec la  plus scrupuleuse fidélité.

A l ’in s ta r de T acite  « qu i abrège to u t », M. Goyau a  su condenser 
dans ce p e tit  volum e d ’une bonne cen taine  de pages, qui se p euven t 
lire  en deux  ou tro is  tra je ts  de tra m  d ’une dem i-heure, la  substance 
de tro is  in-octavo, de M gr O zanam , M gr B aunard , C um ier e t  du  
livre  du  cen tenaire . H isto riographe d ’une inform ation  é tonnan te  
p a r  son é tendue e t  sa précision, rien  n 'échappe  v ra im en t à cet 
œ il perspicace, à c e tte  m ain  diligente  d 'in fa tigab le  chercheur. 
P a rm i la foule des tém oignages de sa  riche docum entation , il a 
l ’a r t de discerner les c ita tions top iques, opportunes, décisives e t 
de les enchâsser si h ab ilem en t dans son réc it que sa m arche n ’en 
e s t  jam ais em barrassée ou  alourdie.

Q uan t a u x  jugem ents à  p o rte r  su r les fa its, i l  s ’efforce v isib le
m en t d ’y  ap p o rte r la sereine im p artia lité  de l'h isto ire  qui tem père  
au  besoin la  fe rveu r du  panégyriste. E n tre  les tendances d ’écoles 
rivales ou  opposées, s ’il ne  dissim ule pas ses préférences, il nuance 
assez délicatem en t l'expression  de son sen tim en t in tim e pour 
q u ’on ne  l ’accuse p as  de p a rti-p ris .

On n ’a p lus à  faire l'éloge de l ’écrivain  depuis si longtem ps 
consacré dans la  république des le ttre s  p a r  les suffrages les plus 
fla tteu rs  ou  les plus autorisés. P lus élégant, peu t-ê tre , que vigou
reux  e t  musclé, ce s ty le  ne m anque n i de charm e n i de v ivacité, 
il po rte  noblem ent la pensée avec la g râce académ ique.

** *

Q uand il a  ferm é ce livre su r sa  dern ière  page, le lec teur, 
rassem blan t ses im pressions, p rend  conscience de s ’ê tre  sen ti en 
co n tac t avec un  hom m e p rov iden tie l, m arqué  du  signe d ’une 
h au te  p rédestination . E n  une  vie, O zanam  a vécu p lusieurs v ie s;

lique parle  aux peuples au nom  des vérités religieuses e t de la 
science, e t c’en  sera fini d u  règne des politic iens e t des faux 
in te llectuels.

H e rrio t e t F in a ly  p ressen ten t leu r chute , dans la  banquerou te  
de  leurs idées e t de leurs finances. Us ten ten t de  ra llie r, à l’a ide 
des p lu s grossiers m ensonges, les vieilles troupes de l'an tic lé rica
lism e. L ’en treprise  est condam née à m ort dès sa naissance. Les 
com battan ts  e t les p roducteu rs  saven t au jou rd ’hui le  nom  de la 
pensée qui les ru in e  et le  nom  de la  pensée e t de la  foi qui les a 
conduits  à la victoire e t qui leu r donnera  la  paix e t la prospérité .

G eorges V a lo is .

et les faits
en  quaran te  ans il accom plit une grande destinée. S ’il laisse ina
chevée son œ uvre scientifique, il laisse une œ uvre com m ençante de 
charité  qui s ’é tend  au jo u rd ’hui à  la  catholicité  en tière . Chez lui, 
chez lu i seul, peu t-ê tre , parm i ses contem porains, l’hom m e d ’action  
s’égale au  penseur, e t c e tte  ra re  supériorité  lu i m et au  fron t une 
incom parab le  auréole.

L a  beau té  de c e tte  âm e e t  l'harm onie  de ce tte  vie naissen t de 
l ’un ité  profonde qui les dom ine à  trav e rs  la -d iversité  des dons e t 
des m anifestations où  elle se déploie. U n  idéal, une pensée, une 
passion; l’aposto lat laïc p a r  la  science, p a r  les œ uvres. F aire  
ravonner la vé rité  catholique dans le m onde des intelligences, 
fa ire  resplendir la  sa in te té  du  catholicism e dans les m asses; c ’est 
vers là qu ’il a ten d u  infatigablem ent to u te s  ses ap titu d es  e t to u tes  
ses énergies. Le savan t, l ’a rtis te , l’historien , le professeur son t au 
service de l ’apô tre  q u ’em brase la  flam m e d ’un  zèle dévorant. 
T o u t jeune, il  s ’e s t livré au  Christ, e t il en tend  le po rte r p a rto u t 
avec les séductions de l ’am our, avec l ’héroïsm e du sacrifice poussé 
ju sq u ’au  m arty re , s’il  le  fau t.

Comme ce g ran d  cœ ur a  aim é l ’Eglise! A vec quelle puissance 
il l ’a servie ! A dix-sept ans il conçoit le  p ro je t d ’une vaste  apolo
gétique fournie p a r  une enquête  im m ense dans le dom aine de 
l’h isto ire des religions; beau  rêve d ’un  jeune  apô tre  am bitieux  
de re tro u v er p a rto u t jusque dans les plus an tiques croyances des 
p reuves de sa fdi, des tém oignages de D ieu. A Lyon, où le saint- 
sim onism e p ré ten d  sonner le glas du  christianism e, le jeune O zanam  
claironne sa  foi dans une b rochure  re ten tissan te . E tu d ian t en 
Sorbonne, il obligera Théodore Jou flroy  à ré tra c te r ses a ttaq u es  
.contre la révélation chrétienne. D oux e t  fier croyant, il n 'a  jam ais 
rougi de son Credo, i l  l ’a  proclam é p a r  to u t son enseignem ent, 
p a r  tous ses écrits, p a r to u te  sa vie. A son to u r  professeur à  la 
Sorbonne, d ev an t un  aud ito ire  d o n t il désarm e l ’host lité , ou 
m êm e sa foi contagieuse fera des conquêtes, avec a u ta n t de science 
que de courage, il m o n trera  dans l ’Église la  Mere de la  c ivilisation 
e t, d ev an t ce G uizot catholique, il fau d ra  b ien  q u ’on s’incline e t 
q u ’on adm ire.

** *

Mais, quel que soit l ’écla t de sa science h istorique e t de sa p res ti
gieuse éloquence vouées à la  défense de la  vérité , la  p lus belle 
perle  de sa  couronne c ’est la  création  des Conférences de Saint- 
V incent de Paul, b ien tô t centenaires. Il n ’e s t pas possible de lu i 
m archander c e tte  gloire, b ien q u ’O zanam  se soit toujours effacé 
dans son hum ilité  sincère. «H  a v a it été, écr it M. Georges Goyau, 
le m e tte u r en b ran le  ; il dem eura it l ’an im ateur, le sain t P ierre de 
ce t hum ble cénacle », d ira  Lacordaire.

V ingt-trois ans plus ta rd , quinze des prem iers confrères a tte s 
tè ren t, dans une  déclaration  solennelle : « S 'il est v rai que la bociété 
de S a in t-V inren t de P au l a é té  fondée p a r plusieurs, il n  e s t pas 
m oins v ra i que F rédéric  O zanam  a  eu  u n e  action  p répondéran te  
e t décisive dans ce tte  création. C’est lu i qui a  décidé la  p lu p a rt 
des prem iers  coopérâteurs à  fa ire  acte  de dévouem ent envers les 
pauvres, aucun  d’en tre  eux  n ’ay an t ap p arten u  à  des associations 
an térieu res. » E t  de fa it, su r vingt-cinq  m em bres que com pta it 
la  Conférence de l ’au tom ne d é  1S33, dix-huit, origin a ires de la 
région lyonnaise, fu ren t des recrues accourues au to u r d ’Ozanam ;
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e t à la  ren trée  de novem bre 1834, ü  fu t heu reux  d ’annoncer 
l ’arrivée d ’une « bande de bons L yonnais qui a lla ien t grossir to u tes  
les réunions ».

« Qui donc p o u rra it nous b lâm er », écrira en 1S56 B rac de la 
Perrière, « de re s titu e r à no tre  Ozanam  ce que sa m odestie  repous
s a it ou sem blait a ttr ib u e r  à un  au tre?  L ’histo ire  doit ra tifier 
ces divers tém oignages qui, re la ta n t l’origine des conférences, ne 
pe rm e tta ien t pas q u ’O zanam  la issât pâ lir l ’éclat de son nom. »

Ceci me p a ra ît pérem ptoire  e t  tranche  défin itivem ent u n  po in t 
d ’histoire in téressant. Mais il est m anifeste  que le fonda teu r des 
conférences n ’en ap erçu t pas dès l ’abord  to u te  l ’am plitude, le 
sem eur ne p u t se rendre com pte de l ’a rb re  im m ense qui a lla it 
so rtir de ses sem ailles. I l  vou la it resserrer des liens d ’am itié 
en tre  jeunes catholiques, a tt ire r  les bénédictions de D ieu  sur 
son aposto lat, com pléter l ’apologétique de l ’Eglise aux  tem ps 
passés en p rodu isan t au  jo u r ses œ uvres actuelles.

« Prouvons « d isait-il », que le christian ism e e s t v iv an t en m on
tr a n t  ses bonnes œ uvres. » La Providence a lla it en faire so rtir une 
in s titu tio n  don t l ’un iversalité  sera it le plus beau  carac tè re , « une 
vaste  confratern ité  de bonnes œ uvres, de p rières e t de sen ti
m ents ».

Au mois de m ai 1S33, ils é ta ien t six pour répondre à  l ’appel de 
leu r en tra îneu r qui les réun issait au  n° 18 de la  rue  du  P e tit-  
Bourbon Saint-Sulpice, dans les b u reau x  de la  Tribune catho
lique, sous la présidence d ’E m m anuel Bailly, d irec teu r de ce journal. 
A la fin de l ’année scolaire, la  société com pta it 14 m em bres. 
E n  1835, P aris  possédait q u a tre  conférences. L es confrères qui 
re to u rn a ien t en province, leurs é tudes term inées, en é tab liren t 
à leu r tour. B ien tô t la société franch it les frontières. D u v iv an t 
du  fondateur, les conférences ap p aru ren t en Belgique. E n  1913, il 
y  en av a it à  trav e rs  le m onde 7,500, g roupan t près de 150 mille 
m em bres actifs, e t l'on  se souvient des fêtes sp lendides du cen te
naire d ’Ozanam , célébrées en c e tte  année, qui am enèren t à P aris  
des confrères de to u tes-le s  nations. Souvenir p iq u an t relevé p a r 
M. Goyau : « Ces "fêtes tém oignent» , lisa it-on  dans la Gazette popu
laire de Cologne, quatorze  mois a v an t la  g rande guerre , de la  
g randeur d 'O zanam  en même tem ps que de la  g randeu r « de la 
charité  chrétienne qui, à une époque de lu tte s  politiques e t d ’exa- 
oerbation nationale, u n it les na tions dans le  nom  d a  Christ. »

S ’il fu t en tendu, dès le début, que les conférences seraien t ou
vertes  aux catholiques de tous les partis , « je  voudrais», écrivait 
O zanam  en 1S33, l'anéan tissem en t de l’esp rit politique, au profit 
de l ’esp rit social »; il n ’en ten d it pas, d ’a u tre  p a rt, observe M. Mou- 
re t, faire prévaloir dans la société un  systèm e spécial d ’organisa
tion  socia le .

M ais la sociologie catholique p eu t certes le revendiquer comme un 
précurseur, e t il sera it in té ressan t de recueillir ses vues d ’économie 
sociale dispersées dans plusieurs de ses écrits. On y  consta te  q u ’il 
envisage la propriété  comme une fonction sociale —  erreu r m ani
feste, à m on sens, car si le p ropriétaire  e s t fonctionnaire, comme 
te l il relève de l 'E ta t  —  an tic ip an t sur l ’E ncj’clique Rerum Nova- 
rum.Dz.ns l ’é tab lissem ent du salaire, il pose d ’abord  les conditions 
norm ales en dehors desquelles le tra v a il de l ’ouvrier devient une 
explo ita tion  de l'hom m e p ar l ’hom m e; su r l ’association, il v e u t 
q u ’elle a tta ch e  les ouvriers à leu r trav a il com m e à leu r chose e t 
les m oralise; enfin, il vo it dans la dém ocratie  le te rm e n a tu re l 
du progrès. Sans doute, ce tte  dém ocratie, O zanam  v e u t q u ’elle 
soit baptisée, qu 'elle  s ’élève à la souveraineté politique p a r les 
voies légitim es, il reste que, malgré la rude expérience de 1848 qui 
cassa les ailes à ses rêves, ce g rand  esp rit a tou jours caressé cette  
chimère, d isent les uns, ce noble dessein, d isen t les au tres, avec 
une im pertu rbab le  sérénité. La candeur de l ’historien  joua au 
politique un  to u r  bien connu e t nous en  connûm ess d ’au tres  
exem ples. Au Ve siècle le pouvoir a passé de Rome aux  barbares 
que l ’Eglise a lla it civiliser. Pourquoi, au X X e siècle, ne passerait-il 
pas des m onarchies, des aris tocraties au peuple  éduqué, discipliné 
p a r l ’Eglise? J e  crois que les esprits  sages, à  la  lum ière des fa its  
e t de la science politique,ne ra tifieron t pas ces séduisantes théories.

O zanam  m eu rtri p a r les déboires de 48 se réfugia dans l ’apos
to la t de la science e t des œ uvres e t  on l ’y  c roya it à jam ais perdu, 
quand, on ne sa it sous quelle inspira tion , il publia , en 1850, dans

le Correspondant, un  a rtic le  dans lequel il p a rtag ea it les catho
liques en deux écoles : celle de l’amour, où il p laçait B allanche, 
C hateaubriand, quelques au tres, celle de la  colère, où  il m e tta it  
Jo seph  de M aistre e t  Bonald. Veuillot, qui p r it  p la isir à ba la fre r 
la face insolente de l ’im piété, m ais qui su t défendre e t  ch an ter sa 
foi avec am our, jugea c e tte  d istinction  aussi in juste  q u ’offensante. 
I l  le d it. O zanam  n ’in sista  pas. M. Goyàu raco n te  qu ’il déchira 
sa réponse su r le conseil de Cornudet. On ne m ’ô tera  pas de l ’esp rit 
que, si elle e û t paru  convaincante, C ornudet ne l 'e û t  pas je tée  a u  
panier.

M. Go}raii p a r t  de là pou r m e ttre  en équilibre sav an t les c a th o 
liques de com bat e t les catholiques conciliants qui se ra ien t 
a lte rn a tiv em en t bénis p a r  les papes selon l ’a lte rnance  d ’élection 
d ’un  pape po litique e t d ’u n  pape  in transigean t. Ces lignes n ’éton- 
neron t ancun lec teu r sous la  p lum e de M. G oj'au e t fe ron t mêm e 
adm irer p a r quelques-uns la p restesse  de sa  dip lom atie .

Ces om bres hum aines ne p eu v en t obscurcir la rad ieuse figure 
d ’O zanam  q u ’en tou rera  u n  jour, peu t-ê tre , le nim be de la  
sain teté . H onneur e t  m erci à M. G oyau d ’avoir m is en  p leine 
lum ière celui auquel P ie  X  re n d it ce g lorieux tém oignage : J e  
n ’ai pas de désir p lus a rd en t que celui de vo ir la Société de Saint- 
V incent de P au l p o rte r ju sq u ’aux  confins du  m onde l'e sp rit e t  la 
vie d ’Ozanam , qui e s t  la  v ie  du  grand  apô tre  de la  charité , sa in t 
V incent de Paul, laquelle  est elle-m êm e la  v ie  du divin Sauveur. »

J .  SCHYRGENS.
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POLOGNE
Un casse-tête européen

D ’après u n  artic le  de L u dov ic  X a u d e a u  : Le corridor polonais oit le casse- 
tête européen  dan s  VIllustra tion  de m ars  1925.

On sa it  que p o u r rec o n s titu e r la  P ologne e t  ren d re  à  leu r destinée  n a tu re lle  
des peup les spoliés, les négociateu rs de V ersailles o n t  dû  couper le  R e ich  en 
deux, d é ta c h a n t d u  bloc g erm an iq u e  la  P ru sse  O rien tale .

Les A llem ands ne ''d iss im u len t guère les se n tim e n ts  que leu r  in sp ire  ce tte  
am p u ta tio n . D em andez  a u jo u rd ’hu i à B erlin  à n ’im p o rte  quel é tran g er, 
quelle q u estion  po litiq u e  lu i  sem ble ê tre  la  p lus dangereuse de to u te s , il  
p a rle ra  a u ssitô t des fron tiè res o rien tales  de l ’A llem agne e t du  co rridor po 
lonais.

P o u r ta n t, à ex am in er de près l ’œ u v re  de Versailles, on  reco n n a ît a isém en t 
q ue  les d ip lom ates  alliés n ’o n t fa i t  que ren d re  des P o lona is à la  P o logne; 
est-ce donc un  crim e ?

L a  côte polonaise à l 'O u e st de D anzig  e s t peup lée  de Polonais, com m e la  
B re tag n e  l 'e s t  de B re to n s . Son nom  géographique e s t celu i de P o m éran ie  
polonaise.

Si vous tracez  une ligne d ro ite  de Cracovie à  l ’O uest de D anzig, ce tte  ligne 
tra v e rse ra  ju sq u ’à la  m er des prov inces polonaises. Que p eu t-o n  ch an g er 
à cela ?

Les A llem ands o b jec ten t, il  e s t v ra i, que le roi de P russe  é ta i t  g ran d -d u c  
de P osnan ie  d epu is le Congrès de V ienne ; que les prov inces polonaises d ’A lle
m agne o n t é té détachées d ’elle sans p léb isc ite  ; que la  m u tila tio n  infligée au  
R eich  p a r  le « co rridor » e s t in to lé rab le ; que les a sp ira tio n s  e th n iq u es  des 
200 m ille K achoubes polonais h a b ita n t  le « corridor » so n t b ien  vagues.

E t  à prem ière  vue, ce se n tim e n t g erm an iq u e  d e v a n t  ce tte  enclave p o lo 
naise sé p a ra n t a u jo u rd ’hui les d eux  P russes, se com prend  aisém ent, l ia i s  des 
vérités éc la tan te s  ne ju stifien t-e lles  pas non plus la  vo lo n té  des P olonais de 
récu p érer les te rres  où  v it  leu r race  e t  de s ’assu rer l ’in tég rale  d isp o sitio n  de 
le u r  g ran d  fleuve n a tio n a l (la V istu le) ?

E n  réa lité , on assiste  ici à la  p e rp é tu a tio n  d 'u n  conflit qu i d epu is s e p t siècles 
au  m oins, m e t au x  prises, en  ce tte  p a rtie  de l ’E u ro p e , la  race germ an ique  
e t la  race slave.

D epu is s e p t  cents ans, l ’O rdre  teu to n iq u e  e t  ses co n tin u a teu rs  v e u le n t 
ferm er à la  Pologne l ’accès de la  B a ltiq u e ; depu is sep t cen t ans celle-ci y 
asp ire  irrésis tib lem en t.

V oilà la  s itu a tio n .
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P our venir de B erlin  à D anzig  p a r  te rre  il fau t, o u tre  les v isas a llem and  e t 
polonais recueillis à  B erlin , q u a tre  v isas encore : un  prussien , deu x  polonais, 
u n  danzicois. U n  p eu  tro p  p eu t-ê tre .

La ville m êm e e s t fo r t  in té re ssa n te ; elle p résen te  to u s  les ca rac tè res  d ’une 
vieille ville g erm an iq u e  ; en  m êm e tem p s, en  s’y  p ro m en an t, on  t ro u v e  com m e 
d es  ressouvenirs de V enise e t  d u  g ran d  canal.

I l  n ’y a pas  à n ier, D anzig  e s t im e enclave a llem ande en  te rr ito ire  polonais. 
S u r  cen t e t  v in g t m em bres d u  Volkstag, on  ne com pte q ue  c inq  polonais. 
P o u r ta n t, l ’h isto ire  de  ce t î lo t g erm an iq u e  e s t b ien  ex cep tionnelle  : en  1454, 
excédé p a r  la  ty ra n n ie  de 1*O rdre  teu to n iq u e . il  se p laç a it  sp o n ta n é m en t 
sous la  su zera in e té  d u  ro i de Pologne, to u t  en  c o n serv an t cep en d an t u ne  large  
au tonom ie. E t  a u  tem p s  où la  ville  lib re  d ’a u jo u rd ’h u i é ta i t  placée sous la  
so u v era in eté  nom inale de V arsovie, les ro is  de  F ran ce , d ’A ngle te rre , O liv ier 
Crom well écriv a ien t, à son S én a t com m e a u  r e p ré s e n ta n t  d ’u n  E ta t  indé
p e n d a n t.

R evenons au x  tem p s m odernes. C ap ita le  de la  P russe  occ iden tale  d ep u is  
ju il le t  1S7S, D anzig, jad is  un  des cen tres les p lus im p o rta n ts  d u  m ilita rism e 
prussien , ne sem ble guère a u jo u rd 'h u i se ré jo u ir  d ’av o ir  é té  ren d u e  à  ses 
destinées de ville  ou d ’É ta t  libre. A ch aq u e  p as  on  ren co n tre  q u e lq u e  m o n u 
m en t élevé à la  m ém oire  des g ran d s hom m es q u i s e rv ire n t G u illaum e I er, 
e t  d eux  b u stes  de H in d en b u rg  e t  de M ackensen à expression  féroce, o rn e n t  
l ’h ô tel de ville.

M. X au d eau  a é té  reçu  p a r  M. S ahm . p rés id en t de l ’É ta t  lib re , le p lu s  g ran d  
des p résid en ts  ex is ta n ts  com m e... ta ille , q u i lu i a exposé les doléances d anz i- 
coises con tre  la  Pologne. Celle-ci co n tes te  que la  ville lib re  so it aussi u n  É ta t  
in d ép e n d a n t; elle viole les s tip u la tio n s  co n cern an t l ’un io n  d o uan ière  polono- 
danzicoise; elle m odifie  d u  jo u r  au  len d em ain  les ta r ifs  d ’e x p o rta tio n ; elle 
oblige D anzig  n on  seu lem en t à d o n n e r d an s  son  p o r t  u n  em p lacem en t d e s tin é  
à d ev en ir im  e n tre p ô t de m u n itio n s  p o u r la  Pologne, m ais  m êm e à en  p ay e r 
en  p a rt ie  la  co n stru c tio n .

M. X au d eau  in te rv ie w e -t-il au ss itô t ap rès des fonctio n n aires  p o lonais, 
ceux-ci de lu i rire  a u  nez. M. S ahm  e s t to u t  d ’abord , d isen t-il, n o n  p as  d an z r 
cois, m ais  prussien , e t il en  e s t  d e  m êm e de p lu sieu rs  a u tre s  h a u ts  fonction , 
n a ire s /q u i  o n t fa i t  de leu r ville une sim ple  succursale  de B erlin  e t  q u i se fo n t  
u n  jeu  de ren d re  im possib le to u t  accord  avec la  Pologne. L a  police d u  p o r t  
e s t  fa ite  p a r  la  police d u  S én a t, laq u e lle  cause so u rn o isem en t le  p lus g ran d  
to r t  à l a  n a v ig a tio n  po lonaise . Si l ’a d m in is tra tio n  de la ville  d o it p a y e r  la 
m oitié  du  co û t des t ra v a u x  de  l 'e n t re p ô t  de m u n itio n s , c /est pa rce  q u ’elle a 
ob stin ém en t refusé à  la  Pologne d ivers a u tre s  en d ro its  d é jà -aménagés, e tc .

A u tre  son de cloche encore : un  sp écialiste  des affa ires é tran g ères  a t ta c h é  
au  serv ice  d u  P résid en t S ahm , e n tre te n a n t  M. X au d eau  des H ac h o u b e s , lu j 
a ffirm e  que ce ne so n t pas de v rais  Polonais. I ls  so u p ire n t ap rès la  d o m in a tio n  
allem an d e ,e t c ’e s t ce d o n t on  ne m a n q u e ra it  p as  de s ’assu rer s ’i l  é ta i t  p rocédé 
dan s  le co rridor » à  u n  p léb isc ite ..

A n aly san t les conséquences p o litiques  e t économ iques de  la  s itu a tio n  
actuelle^, M. X a u d e a u  e stim e d ’ab o rd  que les A llem ands, ce rta in e m en t b lessés 
dans leu r am our-p ropre , ne so n t pas m até rie llem en t lésés. L a  l ib e rté  dè 
com m unica tion  e n tre  le res te  de l ’A llem agne e t  la  P ru sse  O rien ta le  e s t 
p le in em en t assurée. La q u a n tité  d ’hom m es e t de m arch an d ises  c irc u la n t p a r  
voie  de te rre  e n tre  B erlin  e t la  P russe  O rien tale  e s t p lu s  g ran d e  a u jo u rd ’hu i 
q u ’il y  a onze ans. D anzig  e s t m êm e le seul p o r t  d u  m onde qu i a it  p resque 
doublé son tra f ic  d ’av an t-g u e rre .

Avec cela D anzig  e s t m éco n ten t; il reg re tte  le p assé; il v e ù t q u ’on  le 
laisse tra n q u ille ; il soupçonne que la Pologne n ’a tte n d  q u ’une occasion p o u r  
res tre in d re  ses l ib e r té s ,  e t  ces suspicions. B erlin  s a it  les e n tre te n ir . B ref, la  
s itu a tio n  est trè s  ten d u e , e t  les passions te rr ib le m e n t su rexcitées.

L a  conclusion e s t celle-ci ; t a n t  q ue  les peuples, ch acu n  de son  côté, c o n ti
n u e ro n t à ra iso n n er d ’ap rès les idées p a rticu la ris te s  qui o n t p rév a lu  ju sq u ’etL 
1914, la  q u estion  d u  co rridor ne p o u rra  ê tre  réso lue que p a r  un  recours à 
la  force. Le R eich  v o u d ra  rec o n s titu e r son au to r ité  te r r ito ria le ; un  co u lo ir 
a llem and  co u p an t tran sv e rsa lem en t le co rridor . si é tro i t  fû t-il, r u in e ra i t  
d ’un  coup to u te s  les a sp ira tio n s  de la Pologne e t la sé p are ra it  de son  nouveau  
p o r t  de G dynia.

A ucune éch ap p a to ire  n ’e s t possible.
P o u r q u ’une q u estion  comm e celle d u  co rridor n ’abou tisse  pas à u ne  

conflagration , il fa u t un  princ ipe  n o uveau  e t  su p é rieu r d o m in an t les peuples. 
L equel ?

Citons X ietzsche, Polonais lu i-m êm e d ’origine :
L  ’Europe veut devenir une.
E st-ce  im e chim ère cela? P e u t-ê tre  —  m ais il f a u t  o p te r  e n tre  ce tte  chim ère 

e t la  guerre.

ANGLETERRE
M. Hilaire Belloc.

In te rv ie w é  p a r  51. L efebvre  des Nouvelles Littéraires, C h a te rto n  a parlé  
e n  ces te rm es  de n o tre  cher c o llab o ra teu r e t  am i :

H ila ire  B elloc a  éc rit beau co u p  é t  d an s  des s ty le s  trè s  différents» 
J e  crois q u e  le m e ille u r de ses liv res  e s t le  Path to Rom e; c ’e s t le réc it d ’un  
v o yage  à  p ied  à  tra v e rs  les  cam pagnes frança ises.

11 y  a aussi son E m m anuel Burdeu, liv re  sa tiriq u e  su r la  co rru p tio n  
p o l it iq u e .

Mais i l  e s t  d iffic ile  de p ro p h étise r  ce q u i su rv iv ra  de son  œ uvre. I l  est 
lu i-m êm e t ro p  engagé d an s  la  m êlée. I l  co m b a t c e rta in s  v ices e t q u an d  ils 
a u ro n t  d isp a ru  g râce  à ses a tta q u e s , on  se ren d ra  m oins com pte de la 
v a le u r  de ses p am p h le ts . Sa glo ire  d isp a ra ît av ec  la  ho n te  des v ices q u 'il  
a t ta q u e .

S a  poésie, s u r to u t  ses sonnets, v iv ra  ce rta in em en t.
B elloc a u ne  trè s  g ran d e  im p o rtan ce  dan s  la vie m ilita n te  de l’église 

c a th o liq u e  en  A n g le te rre . B eaucoup  de gens n ’en  au ra ie n t p as  franchi le 
seu il san s  lu i. S on influence personnelle  e s t énorm e, elle t ie n t  su rto u t  à 
son  é to n n a n te  v ita lité  e t à  son  ex tra o rd in a ire  é ru d itio n .

G om m ent m ’a - t—il influencé, m oi e t  les a u tre s?  P a r  une so rte  de 
m ag n é tism e?  N ullem en t. I l  nous m o n tre  s im p lem en t la  v é rité . H  req u ie rt 
n o tre  a tte n tio n  : l ’église ca th o liq u e  e s t là , com m e le bec d e  gaz e s t dans 
l a  rue. V ous passez à cô té  san s  le voir, m ais si ou a t t i re  v o tre  a tte n tio n , 
vous ne songeriez  jam a is  à n ie r  so n  ex istence.

Belloc  a un  don d ’ex p o sitio n  e x trao rd in a ire , il es t né m aître  d an s  l ’a r t  
d ’en seig n er ses p a irs . U n  exem ple : au  d é b u t de la  guerre . Belloc a  en tre 
p ris  d a n s  a nd  W aier u ne  série d 'a rtic le s  su r l ’a r t  de fa ire  la guerre, il a 
m o n tré  ce que c’é ta i t  q u ’une arm ée, sa  fo rm atio n  e t son o rg an isa tio n  e t 
il  le  s a v a it  m ieu x  que qu iconque p u isq u ’il a v a it  f a i t  son serv ice  en  F rance . 
H ne laisse d a n s  l ’om b re  au cu n  p o in t essentie l d ’une question . C 'est u n  p h é 
nom ène ra re  ici.

Catholiques Belges
soutenez notre effort 

d’apostolat intellectuel 

ABONNEZ=VOUS à la

S%evue 'Catholique 
des idées et des faits
la plus im portante revue belge  
renseignant sur tous les pro= 

blêm es religieux, politiques, so
ciaux, littéra ires, artistiques.

W V
lm p . A. I æ s ig n e , 27, ru e  d e  la  C harité , B ruxe lles.
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SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE
Société anonym e fondée par a r rê té  royal du 28 aoû t 1822

3 ,  Montagne  du P a r c  B R U X E L L E S
F O N D S  S O C IA L  : 

100.000 Titres de Capital . . fr. 100,000,000
100.000 Parts de Réserve . . fr. 250,628,393

Toial . . tr. 350,628,933

l 'O U T E S  O P K  R A T IO N S  D E  B A N Q U E
Le service d ’agence de la Société G énérale de B elgique e s t assuré  en 
province p a r  ses banques p a tro n n ées  e t  leurs agences dans p lus de 

100 villes e t localités im p o rtan te s  du  p ay s .

Application générale de l’électricité

A. C O R M O N D
L U M IÈ R E  - F O R C E  M O T R IC E  

L U S T R E R IE  - A B A T -J O U R

1, Rue de Gravelines BRUXELLES

C O M P T O I R  f f n r j j  

D ’ O P T I Q U E  | g | j [ | | |

MA I S O N  B L A I S E
FO N D É E  EN 1 8 8 5

46, R u e  d e  l a  P a ix  IXELLES-BRUXELLES
Jum elles, baro m ètres , lo rg n e ttes  en  or, a rg en t e t 
écaille. In s tru m e n ts  de précision . O utillage p e r
fectionné p o u r le m on tage  des V erres. L u n e tte 
rie française  e t am éricaine. B x écu tio n  rap id e  e t 
soignée des ordonnances de MM. les oculistes.

Même M aison en  face au  49  
H O R L O G E R IE  — B I J O U T E R I E  — O R F È V R E R IE

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

MA I S O N  L I E L E N S
R .  V A N  E S P E N - D U F L O T  S U C C .

26, rue de la Montagne BRUXELLES
Missale rom anum . — B rev iarum  rom anum .
—  Livres liturg iques. —  A scetism e. —
G rand choix de livres de prières e t de 
chapelets. —  Im agerie religieuse. —

Cachets de. l re com m union.

Typographie — Lithographie.  — Rel iures.

T  ous ce ux  qui font  de la POLI COP IE
em p lo ien t

LA PI ERRE H U MI D E
A R E P R O D U I R E

M a r q u e  « AU CYGNE »
Tout s'e fface c o m m e  s u r  u n e  a r d o i s e

N om breuses références dans le m onde en tier.
E n v o i franco .—  N om breux  d ép ô ts  en Belgique.

D e m a n d e z  c a ta lo g u e  :
USINE CYG NE, S T  M A RS LA B R IÈ R E  (Sa rthe)

O R F E V R E R I E

Christofle
O R F E V R E R I E  A R G E N T E E  E T  

D O R É E  —  O R F È V R E R I E  D ’A R 

G E N T  — S E R V I C E S  D E  T A B L E  

— S E R V I C E S  A  T H É  —

— S U R T O U T  C A N D É L A B R E S  — 

C A D E A U X  E T  C O R B E I L L E S

D E  M A R IA G E

— C O U P E S  D E  S P O R T S  —

SUCCURSALE DE BRUXELLES  

5 8 ,  r u e  d e s  C o lo n ie s
— T éléphone 177.87 —



L a  r e v u e  C A TH O LIQ U E D E S ID E E S  e t  d e s  f a i t s

GRANDS ATELIERS D’ART RELIGIEUX

COMPAGNIE DES ARTS

0 0 B

S T U P I O  — A T E L I E R S  — B ;U R E A U X

15,17, 19, rue de la Croix-de-Pierre

BRUXELLES —  T éléph. : 479.60-483.11

A dresse télégraphique : A rtes-B ru xelles  
C om ptes Chèques P ostau x  n° 1057-27

s  si a

POPPE & G13, BRUXELLES

SOCIÉTÉ ANO NYM E CAPITAL ; 3 ,000,000 DE FRANCS

E S ®

S pécia lisés pour l'exécution  de tous travaux de 
M OBILIER D ’ÉGLISE — SCULPTURE
----- PEIN TUR E S ^ R E L IG IE U S E S ---------
TA BLEAUX — DÉCORATION MURALE 
STATU A IR E — BRONZE,'.CUIVRE, etc.

EN  TO U TES M A TIÈR ES ET EN TO U S STYLES

PRIX —.D E SSIN S — DEVIS — V ISITES  
G ratis sur dem ande ]

E N TR EPR ISES GÉNÉRALES (Belgique, Étranger)

FO UR N ITU R ES COMPLÈTES 
pour ÉG LISES, CHAPELLES ET SACRISTIE
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Caisse Générale de 
Reports et de Dépôts

S O C I É T É  A N O N Y M E

Siège  s o c ia l  : BRUXELLES, ru e  de s  Colon ies  11

Capital : 2 0 , 0 0 0 ,0 0 0  R é s e r v e s  : 2 4 , 0 0 0 ,0 0 0

T O U T E S  O P É R A T I O N S  D E  B A N Q U E

C o m p t e s  d e  C h è q u e s  e t  d e  Q u i n z a i n e

—  D é p ô t s  d e  T i t r e s  e t  d e  V a l e u r s  —  

L e t t r e s  d e  C r é d i t  —  P r ê t s  s u r  T i t r e s

-  -  -  -  C o f f r e s - F o r t s  -  -  -  -

BU REA U X  DE QUARTIER :

P lace B ara, 14, C ureghem . R ue des T on gres , 60 - 62,
Parvis S t-G illes , S t-G illes . E tterbeek.
P lace S a in ctelette , 26 , M o- P lace L ie d ts , 18, Schaerbeek

lenbeek. R ue du B a illi, 79 , Ixelles .

♦♦♦ C A R R E L A G E S  ♦♦♦

J. Swartenbroeckx
6 ,  Avenue de la Po rt e  de Hal

T é l é p h o n e  p> d  i i y  F  I I F  Q  T é l é p h o n e  
B 1591 1 D r \ U A C L L C J 5  B 15911

♦♦♦ R E V Ê T E M E N T S  ♦♦♦

HERiimitcB BÏÏRTHEL;
A r t is t e  F leur is te

M édaille d ’Or -  F rance, Belgique

4% rue Rcuale, 49 * Bruxelles
T é l é p h o n e  2 8 5 - 4 5

Fleurs  
de prem ier choix .

M ariages
B als
Soirées

E xpéditions.

E tab lissem en t M A T ] Q U O y  & p i l s
M a i s o n  f o n d é e  e n  1875 

G R A V E U R S  —  M É D  A I L L E U R S  
P H O T O G R A V E U R S  —  T I M B R E U R S

7 , M a rc h é  S a in t - J a c q u e s ,  7 , A N V E R S  - T é l. 6242

< J â U p flE R
“  8 #6R u e  

T h é i-é sie n n e
BRUXELLES

Uf j  !

S v c c tfr s .  
74R  d iren b erÿ  
TEL: 28586

Banqu4e« ('Arrondissement d’Anvers
SO CIÉTÉ ANONYME

S i è g e  s o c ia l  : I S u c c u r s a le ;
L o n g u e  rue  N e u v e ,  1 0 7 - 1 1 1  Ru e T h é o p h i l e  R o u c o u r t ,  2 

A N V E R S  | B E R C H E M - l e z - A n v e r s

C om ptes chèques. —  O u vertu res de c réd it. —  
C om ptes à term e. —  Com ptes de qu in za in e . —  
Caisse d ’épargne.—  L ocation  de coffres-forts, etc.

<■> M A R C H A N D  T A I L L E U R <S>

C ostum es

de

Soirées VA £)upaix
C ostum es

de

C érém onies

<■> 5 0 , r u e  d u  M a r a is .  B ru x e l le s O

A la G ra nd e  F a b r iq u e
Mai.son fo n d ée  en 1 8 7 7 T é l é p h o n e  3 0 0 3

D iplôm e d ’honneur à l’E xposition  de Bruxelles en~19t 0.

E. Esders
26 , Rue de la V ierge N oire, 26  

B R U X E L L E S

VÊTEMENTS P O U R  HOMMES,  DAMES  
ET ENF ANTS

L i v r é e s  e t  u n i f o r m e s .  -  V ê t e m e n t s  d e  s p o r t s  
e t  v o y a g e s .  -  L i n g e r i e .  -  B o n n e t t e r i e .  -  
C h a p e l l e r i e .  -  G a n t e r i e .  -  C h a u s s u r e s .  -  
C a n n e s .  -  P a r a p l u i e s .  -  F o u r r u r e s .  -  M o d e s .
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v^CLnVoix dé sonMaitre;

La m arque qui se trouve sur tous nos 
G ram ophones et D isques

C ’t s i  le sym bole de  la su p rém  •• lie

D em andez nos cata logues e t  l 'ad resse  
du  rev en d eu r le p lu s  p roche .

C e françai se du Gramophone
BRUXELLES 

boulevard M aurice L em onnier  
65, rue de i ’Ecuyer  

42, place de M eir. Anvers.

TYPOGRAPHIE — LITHOGRAPHIE — PAPETERIE —  MAROQUINERIE
-------------FABRIQUE DE RÉGISTRES — COPIE-LETTRES-----------------
CHAPELETS — ARTICLES DE BUREAU — LIVRES DE PRiÈRES.

CHOCOLAT

n U R flNVERS
LA G R A N D E  

M A R Q U E  BE L G E

Main°nis°-,3 lée VAN C A M PE N H O U T  Frères et Sœurs

François VAN NES guccesseur
13, R u e  d e  la  C o llin e , 13 - -  B R U X E L L E S Téleph. : 2 2 7 .6 4

a a a a : i s a s s s s : ; a a a a

LA MAISON DU TAPIS

BENEZRA
41-43, Rue de l’Ecuyer, 41=43 - BRUXELLES

a a

T A P IS  D ’O R IE N T , A N C IE N S  e t  M O D E R N E S .
-  M O Q U E T T E S  U N IE S  to u s  le s  to n s .  — 
T A P IS  D ’E S C A L IE R S  e t  D ’A P P A R T E M E N T S  
  (d iv e rs  d e s s in s  e t  to u te s  l a r g e u r s ) ,  -------

C A R P E T T E S  D E S  F L A N D R E S  E T  A U T R E S

—  —  ( im i ta t io n  p a r f a i te  d e  l ’O rie n t) .  —  -— 

T A P IS  D ’A V IG N O N  U N IS  E T  A  D E S S IN S .

a a

Les p r ix  défien t à qualité égale toute concurrence.

A T E L I E R  S P É C I A Î L  P O U R  L A R E P A R A T I O N  D E S  T A P I S

: a a a aa a a a : i a a a a B B :


