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La

La Semaine
♦ A u lendemain de la guerre, l’Europe eut pu 

écraser très facilement le bolchevisme dans l'œuf.
Lloyd George n'ayant pas compris, n’a pas 

voulu.
E t le chancre s'est développé... E t il menace plus 

que jamais' la paix mondiale...
E n ’ Chine, Moscou exploite très habilement les 

fautes des Européens et s'emploie i  envenimer le 
conflit.

« La Chine anx Chinois », déclare l’ambassadeur 
des Soviets, avec l'espoir que l'on comprendra : 
la Chine contre l'Europe et /’A  mérique !

E t après la Chine, viendra le tour de l'Inde. Les

successeurs de Lenine rêvent d'une Asie soviétique 
envahissant l’Europe.

A u  Maroc, l'or bolcheviste sert à tuer des-soldats 
français et à créer de grandes difficultés à la France.

Voilà qui fera réfléchir Londres et Paris.
A u  lieu de s’être entendu pour préserver l’Occi

dent d'une nouvelle invasion barbare, ils ont laissé 
fa ire, et ont même accepté de négocier avec Moscou.

On dit que M . Chamberlain songe — enfin ! — 
à constituer un bloc antisoviétique.

Est-ce possible encore ?
E t puis, ce n’est pas de « bloc » qu'il faudrait 

parler, mais de « croisade »...

Bruxelles : 11, Boulevard Bischoffsheim.
(Tél. : 220,50; Compte chèque postal : 489, 16)
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Crédi t  Généra l  Liégeois
S O C I É T É  A N O N Y M E  

CAPITAL : RÉSERVES

90,000,000 D D D 26,000,000 
S u c c u r s a l e  de B r u x e l l e s  :

6 8 ,  Rue Royale et 3 5 ,  Rue des Colonies
B U R E A U X  :

BRUXELLES-MARITIME, 30, Place Sa incte le tte  
VILVORDE, Rue de Louvain

□ □ □

Ne conservez pas votre argent sans lui faire produire un intérêt, 
même si vous en prévoyez l’emploi dans un délai prochain. 
Placez-le à court terme au C R É D I T  Q É N É R A L  L I É G E O I S ,  
qui bonifie actuellement :

En compte de QUINZAINE (préavis de 3 jours). . . 5 .0 0  % 
En compte à UN MOIS (préavis de 3 jours avant le 15) 5 .0 0  % 
En compte de SIX MOIS (au 15 ou au 20 du mois) . 5 .2 5  % 

Avec  f ac i l i t é  d e  r e t r a i t  a n t i c i p é  :
1° Après le cinquième mois . . . . . .  . . 5 .2 0  %
2° Après le quatrième m o is ........................................... 5 .1 5  %
3° Après le troisième m o i s ............................................5 .1 0  %
4° Après le deuxième mois .’ ...................................... 5 .0 5  %
5° Après un m o i s ............................................................ 5 .0 0  %
Ces placements temporaires, très avantageux, peuvent être faits 

par sommes rondes : 50 0  f r a n c s  minimum et multiples de 500 fr.

Année Sainte à Rome
25  ju in  au  10 ju i lle t : Facultativem ent en auto de R O M E  A 

FLO R EN C E.
27  ao û t a u  11 sep te m b re .
30 ao û t a u  16 sep te m b re , pour le personnel enseignant. 

Directeurs : Abbés H . Devis e t A. Van Roey.
3 au  13 se p te m b re  : tra in  spécial 2e e t 3e classes.
4 a u  26  s e p te m b re  : tra in  spécial 2e classe, sous la direction des 

Pères Dominicains.
8 a u  24  s e p te m b re  : Voyage organisé pour La revue catholique 

des idées et des faits.
27 s e p te m b re  au  12 o c to b re  : Les départs sont assurés e t dirigés 

par guides compétents.
Le bureau se charge d ’obtenir des facilités pour la visite des basi

liques et l ’audience pontificale.

Pèlerinages à L isieux
5 a u  13 ao û t : P A R IS  — SA IN T-M A LO  — M O N T  SA IN T- 

M IC H E L  — L IS IE U X  — R O U E N  — SA CRÉ-CŒ U R D E M O N T 
M A R T R E  — E X P O S IT IO N  D ES A R T S  D É C O R A T IFS .

D u 8 a u  13 ao û t : PARAY LE  M O N IA L — L IS IE U X  — M O N T- 
M A R  XR E

Du 10 au  13 ao û t : L IS IE U X  — SACRÉ-CŒ U R D E M O N T 
M A R T R E . Dir. Spir. : R R . PP. Garin e t de Texnmerman, S. J.

V oyages de V acances
A LO U R D ES — B IA R R IT Z  — PA U  — P A R IS ; 2e classe, 

66o francs français, premier départ 7 juillet.
LO U R D E S — B IA R R IT Z  — C A M B O ; les G O R G E S D U  

T A R N  — LA SA V O IE — LA B R E T A G N E  —  LA S U IS S E  — 
LE TY RO L — LA N O R V ÈG E. Voyages en groupes accompagnés 
ou en particulier.

Demandez programmes e t renseignements :

LE GLOBE, Directeur A. DE STAERCKE
3, Avenue Louise, Bruxelles

TAPIS B A T T A G E  —  N E T T O Y A G E  — T E I N T U R E  — D É S I N F E O T I O N

J N&JH TOBY F r è r e s
D i r e c t i o n  e t  U s i n e  : T é l é p h o n e  : 3 2 4 .8 6

2 - 4 - 6 ,  rue Louis Hap, ETTERBEEK-BRUXELLES

C A R R O S S E R I E

VAN DEN P L A S
Soc. An. Bruxelles Soc. An.

pr ésente  

sa nouvel le  

Condui te Intérieure

SPORT
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M A I S O N  DU L Y N X
3 4 , R ue de la  B ourse , B R U X E L L E S

Exécution soigneuse 
des ordonnances de MM. les Médecins-Oculistes

Pèlerinage à Rome
du § au 2 4  septembre -  Groupe de 25 Personnes

Itin éra ire : Bruxelles. — Bâte. — P a llan sa . — Les îles Bor- 
rom ées. — M ilan . — R om e  (6 jo u rs). — A ssise . — Florence. — 
E n  b a te a u  de Côme à Bellagio. — E n  b a te a u  de M enaggio  à Lu  
guno. — T raversée du  lac des Q uatre Cantons. — Lucerne. — 
Bâle. — B ru xe lles.

A U D I E N C E  P O N T I F I C A L E  A  R O M E

P R IX  : 2,775 francs belges, av ec  b ille ts  de chem in  de fer en  2e classe 
e t  h ô tels  de p rem ier o rd re  >

P o u r  les rense ignem ents com plém entaires s ’adresser à l ’Agence L E  
G LO BE , 3, avenue. Louise, B ruxelles. (Voyage d e  La revue catholique
des idées et des faits).

Un D EU X IEM E VOYAGE aura 
du 8 au 2 0  septem bre

lieu

Itinéraire : BruxeU es. — Bâle. — P a lla n sa . — Les îles Bor-  
r  ornées. — M ilan . — R om e. — A ssise .  — Florence. — M ilan . — 
L u cerne. — Bâle. — B ru xelles.

P R IX  : 2,090 francs belges, 2e classe, hô tels  de p rem ier ordre. 
1,810 francs belges, 2e classe, h ô te ls  confortab les.



Les raisons d’un souhait
D ans un artic le  non signé , L a  L ibre Belgique p ro te s te  

contre la  « Sem aine » p aru e  en p rem ière  page  de n o tre  
dernier num éro.

Comme il n ’a rriv e  m alheu reusem en t que tro p  so u v en t 
quand il s ’ad resse  à des con frè res qui se p e rm e tten t de ne 
pas p a rtag er l’une quelconque de ses idées, le g ran d  o rgane 
catholique n ’es t rien  m oins que courto is .

N ous nous tro m p o n s « g ro ss iè rem en t », nous som m es 
plein de « fa tu ité  », e t de « com plaisance » p o u r nos p ro p res 
idées, nous « tiro n s dans le dos » (?)...

P récédem m ent, nous é tions accusés d ’ind iscip line.
U ne leçon de d isc ip line venan t de ceux-là m êm e qui on t 

toujours proclam é q u ’ils rése rv a ien t to u te  leu r lib e rté , qui 
n’ont jam ais perd u  une occasion  de c r itiq u e r  e t d ’hyper- 
critiquer, e t qui, dans la  longue crise  gouvernem en ta le  qu i 
vient de finir on t eu vis-à-vis de la m ajo rité  des D ro ites  
l’a ttitude que l’on sa it, ne m anque pas de saveur.

♦Les D ro ites  ne peuven t p lus d é lib ére r sans q ue  d ’im p ar
donnables in d iscré tions aillen t je te r  dans le pub lic  —  et sans 
grand souci d ’ob jec tiv ité  —  ce qui, dans l’in té rê t de la P a tr ie  
comme dans celui du  P a r t i ,  d ev ra it ne pas ê tre  liv ré  en 
pâture à la  p assion  po litique .

C ertes, le B e lge , n a tu re llem en t frondeur e t av ide de 
potins, aim e que l’on fla tte  ces v ilains tra v e rs . M ais la 
cause de l’o rd re  e t de l ’au to rité , la  co n co rde  e t la pa ix  ne 
souffrent-elles pas de c e tte  susp ic ion  envers qu ico n q u e  
détient un m andat pub lic? S o n t-e lles  se rv ies  p a r  c e t e sp rit  
de défiance généra le  q u ’il e s t facile d ’en tre ten ir, m ais q u ’il 
iserait u tile  e t m érito ire  de co rrig e r  ?

E t le rô le , la m ission  p lu tô t de ce tte  g ran d e  e t noble chose 
qui s ’appelle la p resse  est-il d ’exp lo ite r nos défauts n a tionaux  
ou de s ’app liquer à les re d re sse r? ...

* *

Cela dit, p a rlo n s du  suflrage des fem m es à la  p rov ince , 
j Un m ot d ’ab o rd  au su je t de l ’a ttitu d e  des soc ia lis tes.
| Comme nous l’avons d it a illeurs déjà , c e tte  a ttitu d e  es t 
illogique de la p a r t des uns, déloyale  et ind igne de la p a r t 
des autres.

I • Ceux des m and a ta ires  ro u g es qui ne se son t pas engagés à 
voter la réform e, affichent un bel illogism e!

P artisans du suffrage u n iverse l indiv iduel e t égalita ire , ils 
sont néanm oins o pposés au vo te des fem m es à la  p rov ince  
parce que, confesse can d idem en t le c itoyen  P ié ra rd  : « dans 
tous les pays où les fem m es o n t vo té  pou r la  p rem ière  fois,

1 dles ont voté dans le sens le p lus s tr ic tem en t co n se rv a te u r ». 
Certes, ajoute-il, le suffrage fém inin figure au p rog ram m e de

l ’in te rn a tio n a le  soc ia lis te  m a is ... « il y  a un  p ro g ra m m e  de 
réa lisa tio n  im m édiate , à cô té  du  p ro g ram m e g énéra l » !...

E t  dans le Peuple, ces jo u rs-c i, M . D ew inne, d irec teu r, a 
é c r it  cyn iquem en t : « L e  suffrage des fem m es v ien d ra , m ais 
il ne fau t pas que ce so it à l ’h e u re  cho isie  p a r  ceux  qu i 
figu rè ren t to u jo u rs  parm i les a d v e rsa ire s  du  suffrage u n i
verse l des hom m es e t d u  re lèv em en t soc ial de la  fem m e ».

D ans l’idée  de ces com édiens, l ’h eu re  du  suffrage fém inin 
sonn e ra  le jo u r  où  on p o u rra  e sp é re r  que la fem m e v o te ra  
ro u g e ...  E n tre te m p s , on  va  s ’ap p liq u er à l ’affranchir^..

E t  on  ne p e rd  pas de tem p s !
D ep u is  que le suffrage fém inin es t dans l’a ir, se p o u rsu it, 

un  peu  p a r to u t dans le pays , une cam pagne a rd en te  p o u r 
faire  d isp en ser les p e tite s  filles du  co u rs  de re lig io n ...

Q u an t aux  soc ia lis tes  qu i se  so n t en g agés d ’h onneur 
en 1921 à v o te r le suffrage des fem m es av an t les é lec tions 
p rov incia les de 1925 , s ’ils ren ien t leu rs  s ig n a tu re s , ils com 
m e ttro n t une v éritab le  esc ro q u e rie  p o litiq u e . L e  m o t es t de 
M lle V an den P la s  dans le S o ir  du  8 ju ille t, e t il e s t p a rfa ite 
m en t exact.

*
% % *

L e  p a rti ca th o liq u e  a in sc rit le suffrage des fem m es à  son  
p rog ram m e.

M . C arton  de W ia r t , p a r  un  am endem en t au  p ro je t de loi 
déposé  p a r  le  M in istre  de l’in té r ie u r , v a  p ro v o q u er un  vo te  
su r la question .

S ans d o u te , les dép u tés ca th o liq u es —  beau co u p  p a r 
d isc ip line , p lus que p a r conv ic tion  —  v o te ro n t-ils  l ’am en
d em ent ; m ais ils sont nom breux , n o u s le rép é to n s , à estim er 
q ue le P a r t i  e s t m al em b arq u é , e t à so u h a ite r  l ’échec de la 
réform e.

N ous ne nom m erons p e rso n n e , m ais que la Libre Bel
gique, to u jo u rs  si b ien  in form ée su r les cou lisses du  P a r le 
m ent e t su r  l ’é ta t d ’esp rit de l ’opin ion ca tho lique , fasse une 
en quête , en p ren an t so in , b ien  en tendu , de p ro m e ttre  aux  
m in istres , aux  sé n a teu rs  e t aux dép u tés q u ’elle in te rro g e ra  
de ne p u b lie r ni leu rs  nom s, ni leu rs  d ire s ...

M ais c ’es t là  u n  cô té  de la  q u estio n  qui, p o u r avo ir son  
in té rê t, n ’es t q u ’accesso ire .

L ’im p o rtan t, c ’es t la  réfo rm e elle-m êm e.
L a  d isc ip line dem ande-t-e lle  que p lus une seu le  voix  

ca th o liq u e  ne s’élève p o u r signa le r les dang ers  de l ’ex ten 
sion  aux  fem m es de l ’ind iv idualism e po litiq u e?  S i oui, 
p u isque  la m ajo rité  du  P a r t i  v ien t d ’acco rd er sa  confiance 
au  m in istère  P o u lle t, la  m êm e d isc ip line  dem ande que p lus 
un seul jo u rn a l ca th o liq u e  ne m ette  ce tte  confiance en 
q u e s tio n ...  . - j
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L a  d isc ip line défend-elle de m o n tre r le  v ide  des a rg u 
m en ts ap p o rtés?  E xige-t-elle, non  seu lem en t q ue  les élus 
ca th o liq u es fassen t b loc  vis-à v is des ad v e rsa ire s , e t que 
les é lec teu rs  a cce p te n t, résignés, q u e  le p a r ti  ca th o liq u e  
réa lise  le v o te  des fem m es, m ais exige-t-elle  au ssi le silence 
d ev an t les p a rtisan s  de la  réfo rm e qu i co n serv e ra ien t, seu ls, 
to u te  la titu d e  p o u r p ro p a g e r leu rs  id ées e t ré p a n d re  leu rs  
co n v ic tions ?

P e rso n n e , c royons-nous, n ’o se ra  le  so u ten ir.
I l  re s te  perm is, p u isq u ’on s e r t  des a rg u m en ts « p o u r  », 

de rép o n d re  p a r  d es a rg u m en ts  « c o n tre  ».
I l  re s te  m êm e perm is de sou h a ite r na ïv em en t q ue  le  

« c o n tre  » l ’em p o rte  su r  le  « p o u r  », av an t q u e  l’ir rép a rab le  
n e  so it acco m p li...

** *

L isez  e t re lisez  les p la id o y ers  en faveu r de l’ex tension  
aux  fem m es du  d ro it  de  v o te .

Il y  a  d ’ab o rd  la  ph raséo lo g ie  sonore  m ais c reu se , e t 
fausse p a r  d essu s le m arché , qu i invoque la  Ju s t ic e  p o li
tiq u e  (??) e t le P ro g rè s  (??); qu i a tta q u e  l ’od ieux  p riv ilège  
du  s e x e ... ,  e tc.

P a s s o n s ...
L ’essen tie l q ue  l ’on ap p o rte  p o u r  conv a in cre , c’e s t que 

« l’é lec to ra t d es fem m es e s t la  co n séquence  to u t à  fait 
log ique  » d u  suffrage é g a lita ire ; « q u ’il co rrig e ra  ce suf
frage  » ; q ue  « c ’e s t u n  fac teu r d ’o rd re  e t  de m o ra lité  »; que 
« c ’es t un  non-sens de co n serv e r au  sexe fo rt u n  p riv ilèg e  
q u i b a r re  l ’accès de la  v ie  p o litiq u e  na tio n a le  à la  m oitié  
e t à la  m e illeu re  m o itié  de la  N a tio n  » ( i ) .

E t  oui, d ’u ne  ce rta in e  m an iè re , le  vo te  fém inin s e ra it  
dan s la  log ique  de n o tre  évo lu tion  p o litiq u e . M a is ... la  
log iq u e  dans le m al e t dans l ’e rre u r, es t-ce  de la  log ique  
en co re? ... X ’est-ce p as , à p ro p rem en t p a rle r, de l ’illog ism e, 
e t du  p lus flag ran t?

P o u r  ce qui es t des ré su lta ts  e sco m p tés , ce so n t là  
to u te s  p é titio n s de p rin c ip e , c 'e st-à -d ire  des choses non 
d ém on trées, m ais à d ém o n tre r, e t le s  a d v e rsa ire s  de  la 
réfo rm e affirm ent avec la  m êm e force , t rè s  ex actem en t le 
co n tra ire .

L es p ro p o s trè s  ga lan ts  su r  la m eilleu re  m oitié  de la  
X atio n  p la iro n t aux  daines, m ais n ’est-il p as p lu s g a lan t 
en co re  de vo u lo ir em pêcher q u e  la  m eilleu re  m oitié  de 
la  P a tr ie  ne p e rd e  sa  su p é rio rité  sous l ’ac tio n  du  v iru s 
p o litique?

S ou lignons, en p assan t, q u ’il ne s ’ag it donc aucunem en t 
ni d ’une questio n  de d ro it n a tu re l, ni d ’une q u estio n  de 
p rin c ip es, m ais uniquement de  la questio n  de sav o ir si n o tre  
systèm e é lec to ra l se tro u v e ra  am élio ré  p a r  le v o te  lém inin. 
E t, p o u r no u s, ca th o liq u es , am élio ré  ne p e u t vou lo ir d ire  
q ue  ren fo rcem en t d a n s  le sens de l’o rd re , de l ’au to rité , 
de la  pa ix  e t de la  co n co rd e  sociales.

I l e s t p ro b ab le  q ue  la  p rem iè re  é lec tio n  se ra it m eilleure . 
A vec beauco u p  de bo n s esp rits , nous p e rs is to n s  à c ro ire  
q ue  très v ite , chez  nous, les fem m es v o te ra ien t aussi 
m al, si p as  p lus m al, q ue  les  hom m es.

(i) L?s phrases entre guillemets sont extraites d’un article du comte 
ÇêTton de Wiart dans la Libre Belgique du S mars iq?5 .

P o u rq u o i ?
N e  s’ag it-il donc que de l’anodine obligation  d ’aller 

dép o ser to u s  les q u a tre  ans un  bu lletin  dans une urne, S 
com m e l'affirm e le  com te  C arto n  de W ia rt?

B eaucoup  de fem m es ne sont-elles pas b ien  p lus com pé-1  
ten te s  e t p lus sen sées que ta n t de jeu n es hom m es vo lag es®

A vons-nous donc oublié « les d ro its  c iv iques que le •_ 
M oyen A ge ch ré tien  reco n n a issa it si la rgem ent 2 u x | 
fem m es? » e tc ., e tc .

R épondons d ’ab o rd  p ar une questio n  : D ans les p av sf  
où  les é lec tions on t une p o rtée  doctrina le  — e t v o ila i 
qu i exc lu t d ’em blée du  d éb a t to u s les exem ples don t o n l  
p ré te n d  nous éc ra se r, de pav s où  les é lec tions ne p o r te n ti  
q ue  su r des p rob lèm es de m ora lité  p ra tiq u e  ou  de g ro s !  
sous —  oui ou  non, dep u is  q ue  les hom m es y  vo ten t, c e j 
v o te  a -t-il to u jo u rs  é té , len tem en t parfo is , m ais sû re m e n t^  
de m al en p ire?

D an s n o s soc ié tés m odernes où  les  cad res soc iaux  sontâ 
eux-m êm es soum is au  vo te  — e t voilà qui exclu t du  d é b a t!  
le M oven Age, où  les p rinc ipes de la  vie po litique e t soc ia le  
n ’é ta ien t pas p lu s soum is au  suffrage des fem m es q u ’ài 
celu i des hom m es —  le svstèm e é lec to ra l a  dégénéré en i 
é lec to rite  e t en p a rlem en tan te .

O n 's ’e s t app liqué  à  d éch ris tian ise r l ’é lec teu r, pou r que ; 
son  vo te  p u t  se rv ir  à  d éch ris tian ise r davan tag e  encore'; 
e t p lu s v ite ...

L es p ro g rès  e u  suffrage un iverse l pu r e t sim ple inor-{ 
gan isé  —  to u s  les hom m es d éc id an t égalem ent de to u t —4 
on t to u jo u rs  m arq u é  un  recu l des idées d ’o rd re , d ’au to rh é , 
de « d ro ite  » enfin.

C ela  é ta n t, au  nom  de quo i ose-t-on p ré ten d re  que les 
fem m es ne  feron t p as exactem en t ce q u ’on t la it les hommes?! 
Q u’une dém o cra tie  p o litique  « m ixte  », se ra it m oins nuisib le  
q u ’une dém o cra tie  po litiq u e  m asculine?

P o u rq u o i n os sœ u rs  résis te ra ien t-e lles  m ieux à l’indiv i
d ualism e e t  à  la  p ro p ag an d e  du  m al que nos frères ?

N e  rend-on  pas hom m age à  la  sublim e m ission de  _a 
fem m e, en  affirm ant q ue  le cœ u r, chez elle, ag issants 
p lu s facilem ent e t p lu s in tensém en t que la  tê te , elle se 
tro u v e  liv rée  p a r  là  m êm e à  u ne  p lus g ran d e  em prise  desj 
pu issan ces de d es tru c tio n  po litique  e t sociale?

* M ais, nous d isa it un  ap ô tre  de la  cause , vous n ’em pê-l 
cherez  p as  les fem m es de  v o te r  u n  jo u r!  F a iso n s , nou s, la! 
réform e, sinon , e lle se fera co n tre  n o u s ! ...

S i la  réfo rm e d o it se fa ire , elle to u rn e ra  en to u t é ta t dej 
cau se  co n tre  nous. C e tte  année le suffrage des iemmes 
n o u s p ro fitera it, e t ren fo rcera it n o tre  situ a tio n  à  la  P rov incet 
e t au  S én a t, m ais aux p ro ch a in es é lections, l’acharnem enti 
soc ia lis te  e t lib é ra l p o r te ra it  dé jà  ses fru its .

A près la d éch ristian isa tio n  des hom m es, d o n t les ravages*; 
so n t te rrib le s , no u s v e rrio n s  b ien  v ite  les affreux résultats» 
de la  d éch ris tian isa tio n  des fem m es...

E t  alors? ..

A h ! si le  vo te  des fem m es p o u v a it nous valo ir, r a p i d e s  

m e n t , une réfo rm e de  ce s tu p id e  suffrage un iverse l p u r ei 
sim p le  inorgan isé , e t  n o u s achem iner v ers  une organisation)
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é lecto rale  fam iliale e t p ro fessionnelle , to u t  le  m onde app lau 
d ira it des deux m ains.

H élas ! O n ne trav a ille  en ce m om ent q u ’à g én éra lise r la  
m aladie, à tra n sm e ttre  à  la deuxièm e m oitié  de la N a tio n  la 
peste  qu i, déjà, d év o re  la  p rem ière  ..

E t où s ’a rrê te ra -t-o n  ?
D éjà, la  Fédération belge pour le suffragS des fem m es  re v e n 

dique le vote à  la p rov ince  com m e le « com plém ent nécessa ire  
au vote à laco m m u n e  », p u isque  l ’au to rité  p rov incia le  exerce 
une v éritab le  tu te lle  su r la vie com m unale. D em ain ,o n  ajou 
tera  que le P a rlem en t rég lan t la  vie p rov incia le  e t com m u
nale, il faut p e rm ettre  aux fem m es, p a rtic ip a n t p o litiquem en t 
à ce tte  vie-là, d ’avo ir leu r m o t à d ire  dans la  désig n a tio n  
des C ham bres.

E t on n ’au ra  rien g ag n é ... e t on r isq u e  de beaucoup  
p e rd re ...

— A lors, vous concluez que les fem m es n ’on t rien  à vo ir 
dans la vie po litique et soc ia le?

M ille lois non! Q ue pour l ’o rgan isa tion  de la  vie p ro fes
sionnelle, on acco rd e  aux fem m es les m êm es d ro its  q u ’aux 
hom m es. Q ue p our la  vie com m unale, p rov incia le  e t m êm e 
nationale , en a tten d an t une réform e profonde d ’un régim e 
dont les ta re s  ap p a ra issen t en ce m om ent avec ta n t de relief, 
on com m ence par une reco n n a issan ce—  si faible so it-elle! —  
de la  famille, en do n n an t un vo te  supp lém en ta ire  à  l ’époux 
et, p eu t-ê tre , en fa isan t vo te r ce rta in es fem m es qu i so n t, 
en fait, chefs de fam ille. P o u rq u o i m êm e ne pas acco rd e r , 
en p lus, une influence p o litique  p lus g ran d e  au père  de 
fam ille, influence p ro p o rtio n n ée  au nom bre  de ses enfants?

Au m oins, dans ce tte  ligne là, on fera it œ u v re  an ti-in d iv i
dualiste  et on trav a ille ra it à am élio rer le rég im e.

A bbé R . G . v a n  d e k  H o x jt .

La Restauration  
des Finances fra n ça ises1’

La Solution e t les Solutions.

La solution essentielle à donner au problème financier e t moné
taire est d ’une extraordinaire simplicité, connue de tout le monde, 
depuis que le monde est monde : un chef d ’abord. Après, tout 
devient possible.

Sans chef, aucune solution de détail. La grande vérité qu’il 
faut imprimer ici, la voici :

I.e problème monétaire n ’est rien d 'autre que le problème 
de la souveraineté.

Si la monnaie est chancelante, c’est parce que le souverain 
a de mauvaises finances.

.s'il a de mauvaises finances, c’est parce qu’il est un souverain 
débile, accidentellement ou essentiellement.

La souveraineté parlementaire est essentiellement débile.
Etablissons une souveraineté à une seule tête, à un seul cœur,

(i) Dans le numéro de la Revue universelle, qui vient de paraître, M. G. 
V a l o is  publie un article synthétique sur ses conceptions financières. Le 
problème intéressant grandem ent la Belgique, nous croyons utile de m ettre 
ce magistral exposé sons les yeux de nos lecteurs.
« M . Valois vient d ’être inculpé de crime contre le crédit de l ’E tat, pour 
avoir écrit que l ’inflation n ’est qu’une forme de vol, e t que Caillaux fait 
de l’Utat français un faux monuayeur.

et les premières conditions de la victoire sont créées. Comme 
à Doullens, lorsque les Alliés se donnèrent enfin l ’imité de com
mandement.

Après Doullens, toute personne sage pouvait dire : la guerre 
est gagnée, parce que tou t le reste n ’était plus que question 
de courage et question technique, et chacun savait que la France 
rend des points en matière de courage et de science.

Faisons le même raisonnement pour le problème financier. 
Le jour où l’unité de commandement sera assurée pour l’E tat, 
la partie sera gagnée, car le reste ne sera plus qu’une affaire 
d'économie et de science, et dans cet ordre, les Français rendent 
des points à tous les peuples du monde.

Cela n ’est point dit pour nous épargner l ’examen des solutions 
techniques qui doivent suivre l’opération centrale.

Le problème de l’unité de commandement étant résolu, la dic
ta tu re  financière é tan t réalisée, la France retrouve immédiate
ment son crédit moral. L ’opération se faisant en période d ’infla
tion, je signale que la chute du franc serait arrêtée net, ce qui 
perm ettrait un arrêt de l ’inflation. Mais à partir de ce moment, 
l’E ta t nouveau, l’E ta t national se trouve devant le problème nu, 
qu’il doit résoudre immédiatement, sous peine de déchéance 
rapide. Prenons le problème dans son é ta t actuel e t cherchons 
les solutions, e t disons avant toute chose au lecteur que ce problème 
est essentiellement simple, contrairement à ce que l’on disait 
avant la guerre; il est exactement de même nature que le pro
blème des finances privées de tou t citoyen.

La petite complication que l ’on y  trouve aujourd’hui vient 
du jeu monétaire lequel, en somme, peut être compris par un 
écolier pourvu du certificat d ’études primaires.

A. — I l  faut voir l’ensemble du problème. — Pourquoi?

Le problème qui nous occupe doit être dit : financier e t moné
taire, parce que, lorsqu’il s’agit de l ’E ta t, le problème financier 
ne peut être détaché du problème monétaire, e t réciproquement. 
On ne peut rien faire de sérieux si l’on étudie l’un  sans l’autre, 
et nous allons dire pourquoi.

D’autre part, la situation nous oblige à chercher les solutions 
générales et particulières en fonction du problème général et 
total. Le problème budgétaire ne peut être séparé du problème 
de la rente, et réciproquement. On ne peut rien faire de sérieux 
si l’on étudie l’un sans l’autre, et nous allons dire pourquoi.

Le problème se trouve ainsi un e t multiple.
Il est un, parce que la ' question vraim ent intéressante pour 

un E ta t est celle de son Trésor, dans lequel il faut toujours trouver 
un excédent. L’E ta t doit dépenser moins qu’il 11e reçoit réguliè
rement, que ce soit pour une cause ou une autre. C’est, pour lui, 
le commencement et la fin de la sagesse.

Le problème est multiple, parce que le Trésor de l’E ta t est 
alimenté de diverses manières, et que l'effet de ces diverses maniè
res est très im portant sur les sorties à prévoir. En effet, le Trésor 
est alimenté :

i°  Par l ’impôt;
2° Par l’emprunt à long terme;
30 Par l’emprunt à court terme, ce qui est particulièrement 

im portant dans les temps où nous sommes, attendu que la dette 
à long terme est de 150 milliards et la dette à court terme de 
130 milliards.

Il y a donc, dans le problème général, trois problèmes parti
culiers, qui doivent recevoir chacun leur solution particulière, 
mais en fonction d ’une vue générale; nous avons donc :

i°  Le problème budgétaire ;
20 Le problème de la dette à long terme ;
3° Le problème de la dette à court terme.
Tous trois sont dominés par le problème monétaire.
Le franc étant instable, rien ne peut être sérieusement prévu, 

pour un problème ou l ’autre, si l’E ta t n ’a pas une politique moné
taire bien arrêtée. Nous indiquons tou t de suite la difficulté :

Si le franc monte, la Trésorerie est assurée, car le prix des choses 
baisse, les disponibilités du public sont abondantes, on prend du 
titre  d ’E ta t à court terme; mais le budget est démoli, parce que la 
matière imposable se rétrécit, et parce que la dette totale devient 
de plus en plus lourde.

Si le franc baisse, la charge de la dette totale diminue dans 
la proportion où le franc se déprécie, e t elle peut être amenée à 
zéro, mais la Trésorerie est détruite, parce que les citoyens se
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débarrassent de leurs titres d ’E ta t à court terme, et il n ’y a aucun 
budget possible, parce que l’on entre dans l'inflation qui interdit 
tou t budget.

Disons, avant d'aller plus loin, que les réflexions que nous 
allons donner ne valent que pour un E ta t national, ayant une 
tê te  e t du bon sens, e t cherchant-le moyen de ne pas faire banque
route. Car la banqueroute est une politique, celle des gouverne
ments socialistes, qui la veulent, e t des gouvernements démocra
tiques, qui s’y laissent acculer. Nous ne chercherons pas ici le 
moyen de faire banqueroute; évidemment, il y  aurait une solu
tion simple au problème posé plus haut : ce serait d ’annuler 
purement et simplement la dette à long et à court terme, ou de 
faire le tiers ou le quart consolidé. Ce ne serait pas très élégant 
au point de vue de l’honnêteté; mais, surtout, ce serait très peu 
habile : un E ta t, un grand E ta t moderne est dans l’obligation 
d ’emprunter, de faire de grands emprunts pour le développement 
des moyens d ’action nationaux (routes, ports, etc.), qui ne peuvent 
appartenir à l ’initiative privée e t où doit s ’investir chaque 
année une partie de l’épargne nationale. Il est très difficile de 
faire ces emprunts si l’on annule tous les précédents, ce qui n ’a 
pas besoin d’être démontré. Nous parlons donc pour les citoyens 
e t les hommes d ’E ta t qui veulent libérer l ’E ta t français de ses 
charges et m aintenir et augmenter son crédit.

B. — La Politique monétaire.

Dans ces conditions, la politique monétaire de l 'E ta t, en fonc
tion de laquelle on concevra les solutions des problèmes particu
liers écartera totalement l ’inflation, sous toutes ses formes, parce 
qu’elle est « la forme moderne de Taltération des monnaies », et, 
par voie de conséquence, la banqueroute, et frauduleuse.

On écartera également la déflation, parce que la déflation 
systématique, jusqu'au retour du franc au pair, aggraverait la 
dette de l ’E ta t dans une proportion telle que l ’E ta t ne pourrait 
plus en payer les revenus. L ’E ta t pourrait diminuer cette charge 
par des conversions successives? Mais les dettes et obligations 
entre personnes privées, libellées en monnaie faible, deviendraient 
écrasantes en monnaie forte, avec le temps. La déflation n ’est 
praticable que si elle est accompagnée des mesures dont nous 
parlons plus haut.

On écartera également la dévaluation techniquement impossible 
dans la situation présente parce que, dans la valeur-or du franc- 
papier actuel, il y  a-une partie créance sur l’Etat à laquelle il est 
donné en ce moment une valeur-or, qui ne pourrait être réalisée 
en cas de stabilisation de la monnaie. La dévaluation ne serait 
possible que si cette partie « créance sur l’E ta t » était comptée 
pour zéro dans les opérations de change. Mais, dans ce cas. on 
serait en période d inflation violente, e t la dévaluation deviendrait 
impossible à cause de la rapidité de l ’inflation

Pour un pays dont la monnaie est très loin du pair, la seule poli
tique monétaire possible, perm ettant tous les mouvements, avec 
toute la souplesse possible, est celle par laquelle on détermine une 
tendance peu accusée vers l'amélioration de la monnaie de papier 
e t l ’on crée une monnaie de compte idéale, rapportée à l’or, grâce 
à laquelle on peut gagner le régime de l’étalon or effectif avec le 
moins possible de secousses. Le raisonnement l'indique; l’expé
rience a montré, eu Allemagne, en Pologne, et ailleurs, que c’est 
le système le plus souple, le plus maniable et le plus efficace.

Avec cette vue, nous abordons les problèmes financiers particu
liers et, considérant l’année 1925, dans le deuxième semestre de 
laquelle se pose le plus redoutable problème de trésorerie, nous 
disons :

I. Le problème le plus urgent est celui de la Trésorerie. Il y a 
quatre milliards à rembourser en juillet, huit en septembre et huit 
en décembre : l ’E ta t ne peut pas les rembourser, parce qu’il n ’a 
aucun moyen de remboursement. La solution est donc de provo
quer un très vif mouvement de renouvellement de tous les bons 
venant à échéance.

Le seul moyen peu coûteux d’obtenir ce renouvellement, c'est 
d ’offrir aux porteurs un avantage net : il faut qu’ils aient la certi
tude que leur, capital va reprendre sa puissance d ’achat. Il nous 
faut donc mener une politique de reprise du franc.

H. Pour obtenir une remontée du franc, il faut donner la certi
tude que l ’E ta t remboursera les avances que la Banque de France 
lui a consenties: pour que cette certitude soit donnée, il faut que

l ’on ait cette autre certitude qu'il y aura un réel excédent budgé. 
taire, ce qui est devenu possible.

II faut donc plusieurs mesures budgétaires immédiates, visibles, 
éclatantes ; ce sera :

a) Des abattem ents de dépenses considérables ;
b) La cession des monopoles :
c) L ’annonce d ’un plan général de réduction des charges an

nuelles de l’E ta t.
Ces mesures, prises par un dictateur financier, provoquent une 

remontée certaine du franc. On a  donc créé les conditions néces
saires pour un large renouvellement des bons. Si les bons non renou
velés m ettent cependant le Trésor en péril, l ’E ta t, ayant convoqué 
les E ta ts généraux des corporations et des régions, fait face aux 
échéances avec le produit de la cession des monopoles et avec les 
disponibilités que les régions et corporations m ettent à sa disposi
tion pour le temps nécessaire aux opérations d ’assainissement.

L'année des échéances terribles é ta n t passée, on se trouve alors 
en mesure de résoudre le problème financier et monétaire.

C. — Le budget. La réduction des charges de l’Etat.

Le plus sot des parlementaires sait que la première question 
qui se présente alors est celle du budget, et que tout l’art du mi
nistre des Finances est d ’équilïbrer le budget.

Mais ministre et parlementaires conçoivent en général le pro
blème du budget à rebours : ils cherchent des recettes pour faire 
face aux dépenses. Une saine politique budgétaire se demande au 
contraire quelles sont les recettes possibles et ordonne ses dépenses 
d'après ses recettes, sauf, naturellement, lorsque la guerre ou quel
que grande catastrophe viennent rendre vaines toutes les prévi
sions budgétaires.

Cela posé, il n ’y a rien à dire sur le budget, sauf que l’établisse
ment d ’un budget bien ordonné est difficilement conciliable avec 
le fonctionnement du régime parlementaire, où les partis poussent 
aux dépenses pour les besoins de leurs partisans. Mais nous rai
sonnons « pour les finances d’un dictateur », comme dit M. Ernest 
Tisserand.

En 1925, le budget présente de graves particularités : quiconque 
l’examine avec la volonté d ’aboutir au redressement financier 
to tal constate que les charges annuelles de l ’E ta t sont beaucoup 
trop lourdes, même aprçs.la réduction qui est la conséquence de la 
cession de monopoles, même après les plus fortes réductions de 
dépenses. En effet, 011 constate que la dette générale crée pour l'Etat 
une charge annuelle qui approche de vingt milliards, soit, en francs-or, 
Véquivalent du budget Mal d’avant 1914. Il suffit d ’énoncer ce fait, 
sous cette forme, pour faire comprendre qu’un budget régulier ne 
peut supporter une pareille charge, et qu’une nation appauvrie 
ne peut pas payer à ses rentiers une somme cinq fois plus forte que 
celle qu’elle leur payait avant la guerre.

Lorsque l’on recherche la raison de cette charge excessive, on 
constate tou t d ’abord qu’elle vient, naturellement, des emprunts 
de guerre e t de reconstruction, mais surtout des taux excessifs 
auxquels l ’E ta t a emprunté à ses nationaux depuis 1914- Il y  a là 
une indication pour la réforme à opérer, l ’intérêt de l’E ta t et la 
justice exigent une rectification sur ce point.

Pour résoudre le problème posé, les socialistes proposent l’im
pôt sur le capital. Cette proposition manque totalement de sérieux.

L ’impôt sur le capital, qui, pour être efficace,devrait produire 
environ 150 milliards, est inapplicable. Un impôt sur le capital est 
d ’ailleurs la dernière expression de l ’imbécillité: le propre des 
capitaux est d ’être investis en travaux, machines et maisons, 
c’est-à-dire en choses non mobilisables parce qu’elles font corps 
avec le sol. La nation possède comme capital disponible son stock 
matières et son stock de produits fabriqués sur lesquels l ’E ta t 
ne pourrait faire de prélèvements sans provoquer la plus formidable 
des crises économiques. U reste ensuite le capital en fonds de 
roulement, qui est exactement égal au montant des billets en 
circulation, lesquels sont nécessaires aux échanges de chaque 
jour. Tout ce que la nation peut immobiliser en faveur de l’E tat, 
dans le mois où on le lui demanderait, c’est une somme d'environ 
dix à quinze milliards de francs à cinq sous. Si ou lui demande 
cent ou cinquante milliards, elle n ’a absolument aucun moyen 
de les donner.

L ’impôt sur le capital est une impossibilité : la chose possible 
serait un impôt proportionné au capital, mais il ne rendrait qu’une 
dizaine de milliards et serait en somme inopérant.



LA REVUE CATHOLIQUE DES IDÉES ET DES FAITS. 9

Au surplus, à quoi serait destiné le produit de l'impôt sur le 
capital,5 A amortir d ’un seul coup une grosse partie de la dette de 
l’E tat, donc à rembourser les capitalistes. Il n ’v a rien de plus co
casse que cette idée des socialistes d ’un impôt sur le capital pour 
rembourser les capitalistes. C’est proprement idiot. Mais cela ne 
peut être tenu que pour une plaisanterie de mauvais goût lorsque 
l’on se rend compte que, les disponibilités en objets et numéraire 
n'existant pas dans la nation, un impôt conçu comme celui que 
proposent les socialistes serait, en fin de compte, payé en titres 
de rentes et en bons de la Défense; il n ’y  a aucun moyen de le 
payer autrement. Mais ce n ’est plus un paiement en capital, c’est 
un paiement en titres de revenus. Ce n’est pas une remise de capital, 
c’est un abandon de revenu. En d ’autres termes, c’est une réduction 
des rentes, ou une conversion forcée. L ’impôt sur le capital n ’est 
en définitive rien d ’autre qu’une conversion forcée. Les projets 
Monzie, déposés en 1925, n ’étaient pas autre chose. Le terme 
<■ impôt sur le capital » n ’est là que pour les besoins de la démagogie 
et pour permettre un inventaire des fortunes, grâce à quoi les 
partis socialistes exerceraient une pression violente sur les F ran
çais. Ecartons cette stupidité, et passons aux choses sérieuses.

La brève anàlyse que nous venons de faire nous ramène au pro
blème central :

Les Français ne peuvent vraiment aider l ’E ta t, dans les cir
constances présentes, qu’en lui abandonnant une part des revenus 
qu’il leur sert.

L’E ta t, d ’autre part, ne demande pas autre chose ; le problème 
pour lui n ’est pas un problème de capital, c’est un problème de 
charges annuelles : il y a vingt milliards à payer par an, c’est 
beaucoup trop. Il faut qu’il réduise cette charge.

Or, il s’est follement engagé à ne jamais la réduire, ce qui é tait 
au moins imprudent. S’il procède à une conversion brutale, ce sera 
la banqueroute. Il faut trouver une solution élégante, et qui soit 
aussi voisiné que possible de la justice.

On remarque que, tandis que le problème est 1111 problème de 
charges annuelles pour l ’E ta t, c’est un problème de capital pour 
1111 très grand nombre de Français.

La solution sera donc de faire une opération qui diminuera les 
charges de l’E ta t et qui reconstituera le nominal des porteurs. 
L’opération, qui à l’air paradoxale, est parfaitement facile sous la 
forme de l’emprant-or de consolidation par lequel on remet à des 
porteurs de titres-papier à 5 ou 6 pour 100, des titres-or à 3 pour 
100 dont le nominal or est égal à la valeur-or actuelle du nominal- 
papier des titres.

En d ’autres termes, un porteur possédant 24 francs de rente dont 
la valeur nominale est de 400 francs, qui valent 264 francs-papier 
qui équivalent à 66 francs-or (avec le dollar à fr. 20.65) sera invité 
à consolider son titre  en 3 pour 100 or, e t il recevra un titre-or 
équivalent à son nominal papier, c’est-à-dire un titre  de 100 francs- 
or, Son capital est augmenté dé 70 pour 100, mais son revenu est 
diminué de 50 pour 100, puisqu’il reçoit 3 francs-or au lieu de 
6 francs-or.

L’opération étant faite librement, tous les Français pour qui 
la valeur nominale des titres compte plus que la rente annuelle, 
et ils sont légion, acceptent ce mode de consolidation et de conver
sion. Il faut faire observ er ici qu ’une très grosse part des titres 
à transformer ainsi se trouvent entre les mains de Français pour 
qui le nominal est plus im portant que la rente (paysans, petits 
commerçants, ouvriers qualifiés, sociétés anonymes obligées de 
souscrire).

Quels seront les Français qui se tiendront éloignés de l ’opéra
tion? Ceux pour qui la rente compte plus que le capital, e t dont 
le portefeuille contient une forte part de rentes sur l ’E ta t. Mais 
ces rentiers peuvent être divisés en deux catégories :

a) Les épargnants, qui sont-de petits rentiers, qui ne peuvent 
réduire leurs rentes sans de grosses privations, les plaçant dans 
une situation voisine de la misère;
 ̂ b) Les gros créanciers de l’E tat.

Il faut prévoir deux traitem ents très différents pour ces deux 
catégories ;

Pour la première, un régime spécial pour les petits épargnants 
a qui 1 E ta t doit rem ettre un titre-or leur perm ettant de finir 
leurs jours en paix.

Pour la seconde, un régime spécial également, mais qui compor
tera de la part des porteurs des sacrifices importants. A ce moment, 
on peut fort bien imaginer que la masse réduite des titres pour
rait être répartie, selon les règles de l’équité entre des institutions,

des régions, des corporations, et même des familles particulière
ment riches, afin de perm ettre la transformation en or de ce 
résidu de titres-papier. LTn E ta t puissant pourra susciter ici une 
patriotique émulation entre ceux à qui le demandera un sacri
fice, émulation qui sera d ’au tan t plus grande que chacun com
prendra mieux que l’E ta t, en cas d ’échec, serait disposé à employer 
une certaine contrainte.

Cela fait, la dette totale est consolidée e t réduite à la satis
faction générale. La conversion, la consolidation se sont faites 
par la voie de l’emprunt-or libre, ce qui est capital. Les charges 
annuelles de l 'E ta t  ont été réduites sans faillite. La conséquence 
est que la vie baisse de prix. Les arrérages, réduits de 40 pour 100, 
sont extraits du prix des choses où ils étaient incorporés jusque-là. 
L ’emprunt-or devient le mètre selon lequel toute réforme moné
taire va être définitivement faite.

La R éform e m onéta ire .

Les mesures qui viennent d ’être esquissées (et qui ne sont 
données qu’à titre  d’exemple) supposent une autre mesure qui 
leur est antérieure ou du moins contemporaine,.

En vue de toutes les réformes budgétaires, fiscales, rentières, etc., 
qui entreront dans le plan général d ’assainissement, le premier 
soin de l’E ta t doit être de faire adopter la pratique du franc-or 
monnaie de compte par les particuliers, et de fournir lui-même 
une doctrine du franc-or. En effet, quelle que soit la réforme 
générale que l’E ta t entreprenne, déflation rapide ou lente, ou le 
sj'stème qui vient d’être exposé, ou même l ’inflation, il faut, 
pour le succès de la réforme, que les prix en francs-papier puissent 
être débloqués dans un sens ou dans l’autre. Si les prix sont 
bloqués, toute réforme devient extrêmement difficile.

L ’E ta t libéral a eu jusqu’ici la terreur du franc-or; s ’il avait eu 
deux sous d ’imagination, il aurait fait couronner l’auteur du 
présent travail par toutes les classes de l’in stitu t, afin de donner 
à la doctrine et à la pratique du franc-or le plus grand essor; il 
aurait dû conseiller aux corporations d ’organiser le dédouble
ment des prix; sur ce point, l’E ta t libéral a été plus bête que 
nature; il a eu peur du franc-or comme d’une machine de guerre 
dressée contre son âme et sa substance. L ’E ta t n ’a pas encore 
compris que le franc-or monnaie de compte est le moyen qui 
permet le passage du régime de la monnaie malsaine au régime 
de la monnaie saine, c’est-à-dire du franc en or effectif.

Lorsque la dette est consolidée en or, lorsque, par la pratique 
du franc-or monnaie de compte, les contrats à long term e sont 
établis en monnaie stable, les prix dédoublés, les traitem ents 
e t salaires chiffrés sur des bases or, les droits de douane, les impôts 
chiffrés en francs-or, la réforme monétaire to tale peut être faite 
sans provoquer la secousse terrible qu’elle y  provoquerait dans 
la situation où nous sommes.Le papier serait retiré de la circulation 
sans secousse; on verrait apparaître le billet-or, puis la pièce 
d ’or elle-même. Naturellement, on verrait se produire la grande 
crise économique d’ajustement général des prix, e t l’on verrait 
tomber certaines entreprises marquées par la mort et qui prolon
gent artificiellement leur vie misérable sous le régime du franc- 
papier. Cela est parfaitem ent prévu : c’est la crise de guérison, 
au cours de laquelle le malade fait peau neuve.

Les C onditions de la  réu ss ite .

L e .problème financier et monétaire est techniquement d ’une 
belle simplicité. Si les démocrates le présentent comme prodi
gieusement difficile, c’est afin de faire croire à des difficultés 
techniques « qui dépa’ssent les hommes », afin de masquer que la 
première des conditions de la réussite est l ’abandon des méthodes 
de la démocratie parlementaire.

Ce qui ■'rient d ’ètre exposé pourrait, en somme, être réalisé 
par un bon expert comptable, mais qui aurait au préalable reçu 
l ’assurance :

i°  Que ses prévisions budgétaires ne seront, en aucun ca s, 
détruites par les décisions d’un comité de parti;

20 Que ses fonctions dureront le temps nécessaire à l'accomplis
sement intégral de la tâche entreprise.

Ces assurances, qui sont les conditions essentielles de la réussite, 
sont précisément celles que le Parlement se refuse absolument 
à donner. Il faut encore répéter que l ’existence du Parlement
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rend absolument impossibles les opérations du redressement 
financier de l’E ta t français.

Enfin, il 3- a une autre condition de la réussite, dont il a été 
peu question en termes clairs au cours de cette étude, mais qui 
est incluse dans tou t ce qui est exposé ici. Elle est dans la substance 
de chaque mot, elle est la clé de voûte de toute la construction.

Tout ce qui vient d ’être exposé suppose, dans' la tê te  e t le 
cœur de lE ta t ,  l’esprit de la victoire. Il 3- a une politique finan
cière de la victoire, comme il y a une politique financière de la 
défaite. Le vieillard ne conçoit pas ses finances comme l’homme 
de vingt-cinq ans. L ’homme qui se croit fini ne conçoit pas ses 
finances comme celui qui s’élance à la conquête de l’avenir. Le 
vieillard et l ’homme fini liquident leur avoir matériel pour payer 
leurs dettes. Le jeune homme et l’homme qui croit à la’vie e t à 
son destin fout traite sur l ’avenir, donnent leur signature en 
lettres de sang, com battent, et voici que s ’élève le chant des 
vainqueurs.

A ce chant, les maisons s’élèvent, les machines tournent, les 
échanges s’accélèrent. Ce sont les valeurs-or qui viennent de la 
circulation d ’un sang jeune et créateur. Xotre pohtique finan
cière est fondée sur ce mouvement du sang français rajeuni par 
la victoire, et que le com battant, à l’âme de vainqueur, apporte 
dans la vie française depuis qu’il a vu son destin sur les rives 
de la Marne.

G e o r g e s  V a l o i s .

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

Le Chanoine Becker

L ’U niversité de Louvain vient de perdre  un de ses p lus  
brillants professeurs, le Chanoine Becker.

M g r Ladeuze a bien voulu nous com m uniquer le texte de 
F éloge funèbre qu ’il  prononça devant le corps professoral.

L a  m o rt m u ltip lie , ce tte  année, dan s n o tre  fam ille u n i
v ers ita ire , ses co ups e t ses leçons trag iq u es . D u ra n t les 
d eux  p rem iers  tr im es tre s  de c e t ex erc ice , elle n o u s a 
en levé q u a tre  p ro fesseu rs  ém érites e t deux  des m eilleurs 
m a ître s  de n o tre  E co le  su p é rieu re  de C om m erce; e t voici 
q ue, re p re n a n t les co u rs à peine in te rro m p u  de ses ra v a g e s , 
en m oins d ’un m ois, elle ab a t, sans s ’ê tre  annoncée , dans 
la  p leine force de l’àge, deux  de nos co llègues les p lu s 
sym p a th iq u es , q ue  lia it l’un  à l ’au tre  une v ive am itié!

C ’e s t avec une ém otion  p a rticu liè re  q u ’en v o tre  nom  
à to u s , M essieu rs , je  v iens ad re sse r  le  sup rêm e ad ieu  
à celui que , nous se rv an t d ’un  de ses te rm es favoris , nous 
appelions cou ram m en t e t am icalem en t « l’ab b é  B eck er », 
e t avec qu i, il y  a  27 ans, en ju ille t 1898, je  su is en tré  
dans la  c a rr iè re  p ro fesso ra le .

D o c te u r en ph ilo so p h ie  e t en théo lo g ie  de l’U n iv ersité  
g régo rienne , ap rè s avo ir p assé  q u e lq u es m ois dan s le 
m in istè re  des âm es com m e v ica ire  à  C iney, il av a it é té 
appelé  à enseigner la  rh é to riq u e  au C ollège de V irton  
et, peu  ap rès, la p h ilo soph ie  au p e tit sém inaire  de B as- 
togne. O n sa v a it la  p u issan ce  e t l ’indépendance  d ’esp rit 
d o n t il av a it fait p reu v e  à R om e dan s ses é tu d es  sco- 
la s tiq u es , e t il se  tro u v a  p a r  là  d ésigné  au  choix  de 
M gr A bbeloos qu i lui confia la  ch a ire  de théo log ie  d og 
m atiq u e  à la  Scho la  M inor de n o tre  F a c u lté  de théo log ie  
e t celle de T h éo d icée  à  l ’in s t i tu t  su p é rieu r  de ph ilosophie .

L a  théo log ie  e s t u ne  sc ience  com plexe où  la  spécu la tion  
succède au  trav a il p o sitif  su r  le fait e t les so u rces de la

révélation . L a  to u rn u re  d ’esp rit de n o tre  cher défunt 
n ’é ta it pas positive . S ’il m aniait volon tiers l’ironie con tre  
les excès de  l’h y p e rc ritiq u e . il n ’é ta it pas fait p o u r l’ana- 
lyse des tex te s , p o u r le trav a il m inu tieux  e t dé lica t de la 
sa ine c ritiq u e , pou r l’é tu d e  de l ’évo lu tion  h isto riq u e . Son 
dom aine, à lu i, c’é ta it la m étap h y siq u e  ; son  g rand  bonheur, 
la  réflexion m éd ita tive . C ’é ta it un  pu issan t p h ilo sophe. 
S ’é tm t  p énétré  à fond des p rinc ipes de la philosophie de 
s a in t T h o m as, il en ad m ira it la  fécondité, e t . en les dév e
lo p p an t dans leu r  app lica tion  à la m atiè re  révélée, il voyait 
se  dessiner à  ses yeux  to u t le systèm e théo log ique  dans 
u ne  un ité  qui le ra v issa it e t où il c royait tro u v e r la so lu 
t io n  des difficultés qu i a r rê te n t  l ’e sp rit  hum ain  su r  le te rra in  
de la  foi. I l  av a it des conv ic tions p rofondes ! A ussi s ’a t ta 
qu a it-il. de façon énerg ique  e t tran ch an te , aux éco les q u ’il 
te n a it p o u r a v o ir .fa u s sé  ces p rinc ipes, quel q ue  fut le 
succès de ses écoles.

E n  ph ilosophie , l ’o rig ina lité  de =a pensée e t de son exposé 
frap p a it ses é tu d ian ts . I l ex erça it su r  eux une g rande 
influence. I l  leu r ap p re n a it à réfléchir, à  ne pas se con ten te r 
de form ules to u tes faites. C ar il v o u la it des idées exactes , 
n e ttes  e t p réc ises e t, p o u r les ren d re , le m ot p ro p re .

M ais, en théo log ie , à rech e rch e r sc ru p u leu sem en t ce tte  
p ro p rié té  des idées e t des te rm es, il a peu t ê tre  perdu  p a r
fois de vue l ’im perfection  inév itab le  de nos c o n n a i s s a n c e s  
analog iques. A co m b attre  to u te  exp ression  m étaphorique , 
il en es t p eu t-ê tre  venu parfo is à  donner à ses concep tions 
une form e e t une concision  qui les rend a ien t difficilem ent 
reco n n a issab les et devaien t les faire  p ren d re  p o u r dange
reu ses . A insi, tan d is  que, p a r ce souci exagéré d ’ex ac ti
tu d e  e t de p réc ision , lui-m êm e s ’es t trouvé em pêché dans 
sa  p ro d u c tio n  scien tifique, il ne p o u v a it pas ne p as p rovo
q u e r su r son chem in, dans ce dom aine théo log ique  où to u t, 
ju sq u ’aux  fo rm ules, es t trad itio n n e l, des difficultés don t 
sa  m en ta lité  lu i vo ilait les ra isons ob jec tives e t qui on t é té 
la  g ran d e  ép reu v e  de sa  vie.

D an s ce tte  ép reuve, il fut so u ten u  par c e tte  p rofonde 
p ié té  sacerd o ta le  d o n t il rép an d a it l’édification au to u r de 
lui : « L a  vo ie de la  P ro v id e n ce  du  D iv in  M aître , écrivait-il 
un  jo u r, m ’est-cachée . M ais je sa is q u ’i l  aim e ceux qui se 
so n t donnés à L u i. J e  n ’ai voulu  trav a ille r que pour L u i. »

I l  lu t sou tenu  aussi p a r  les  a rd en tes sym path ies d o n t il 
é ta it en to u ré .

O rig inal e t  p ersonnel dans sa  v ie  quo lid ienne com m e 
dans son trav a il in te llec tuel, il av a it ses m an ières à lui, ses 
h ab itu d es  à  lu i, e t il s ’é ta it  fait un  o rd re  du  jo u r  q u ’il su i
v a it  avec  la  ré g u la rité  q u ’il v ou la it à  sa  m on tre . Il aim ait 
la  so litude , m ère  des p rofondes m éd ita tio n s; e t qui ne l’a 
ren co n tré  se p ro m en an t seul su r  nos bou lev ard s ou  dans les 
avenues de nos bo is, le reg a rd  perd u  dans le vague, ou bien 
a rrê té  dans la  con tem pla tion  de la  n a tu re  ou de l ’un de ses 
dé ta ils  ?

M ais ce so lita ire  aim ait aussi la soc iété , m oins les con 
versa tio n s g énéra les auxquelles souven t il se m êlait seu le
m en t p a r  q uelques réflexions p iq u an tes ou sen tencieuses, 
q ue  les ap a rté s  e t les réunions in tim es où il se  renseignait 
su r  m ille choses e t don n a it lib re  cou rs à la  cu rio sité  e t à la 
finesse de son esp rit. Il ne s ’o u v ra it p as e t ne se confiait 
p as  facilem ent, m ais q u ’il é ta it  h eu reux  de tro u v e r de la
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co rd ia lité ! E t on ne la lui m énagea pas. O n aim ait de l’avo ir 
en sa com pagnie. Il é ta it bon, généreux , ignoran t la  rancune 
et to u t calcul m auvais, aussi peu  co m b a ttif  dans les re la 
tions sociales q u ’a rd en t dans les d iscussions sc o lastiq u es . Il 
é ta it la d ro itu re  incarnée , ennem i de to u te  d issim u la tion  et 
de to u te  fla tte rie . Il é ta it to u te  sim p lic ité ; e t un  m élange 
d ’o rig ina lité  e t de bonhom ie, vo ire  de c réd u lité , don n a it un  
charm e to u t spécial à sa  pu issan te  perso n n a lité .

M ardi dern ier, il s ’en fut seul à L iège , pou r y sa tis fa ire , 
d it-on , ses goû ts a r tis tiq u es  dans la v isite  de q uelques 
ég lises. M ercred i, il se se n ta it  in d isp o sé ; m ais, perso n n e l 
tou jo u rs , il vou lu t enco re  se tra i te r  à sa  façon e t ne songea 
m êm e pas à reco u rir  aux conseils du  m édecin . P o u rsu iv i, 
depuis long tem ps déjà , p a r  l’idée  de sa fin p roch a in e , il ne 
sem ble pas avo ir soupçonné la c rise  qui com m ençait. A 
3 h. 1/2, quoique celle-ci s ’accen tu â t, il se ren d it à l ’in s titu t 
de S poelberch  pour y p ren d re  p a r t à la d iscussion  des th è se s  
de théologie. A 4  h eu res, il rem p lissa it le rô le  d ’o b jec tan t.
A g h eu res, il ren d a it son âm e à D ieu!

A llez m ain tenan t, cher Am i, do rm ir le g ran d  som m eil 
dans vo tre  te rre  n a ta le  du L uxem b o u rg , qui vous fu t si 
chère! D ans le tom beau  où vous on t p récéd é  to u s  les m em 
bres de v o tre  fam ille, allez reco n stitu e r  avec vos deux frères 
ce tte  tr in ité  sa ce rd o ta le  que vos p a ren ts  av a ien t donnée  au 
C hrist! A llez a tten d re  là-bas le g ran d  jo u r  de la  R é su rre c 
tion  !

M ais b ien tô t, nous en avons l’e sp o ir, s ’o u v riro n t à vo tre  
âm e purifiée les cé les tes  p arv is , où v o tre  in te lligence  rav ie  
se p ro lo n g era  enfin dans l ’in tu ition  de la V érité  q ue  vous 
avez si ardem m ent rech erch ée  dans vos m éd ita tio n s en ce 
m onde, où vous en ten d rez  le V erbe  D iv in  dan s to u te  sa 
pu re té , é tran g ère  aux im perfections du  langage hum ain .

N os p riè re s  ne vous m an q u ero n t pas p o u r accé lé re r le 
jo u r où lu ira  à vos yeux la  L um ière  éfernelle . E t  à l’U ni- 
ve rsité  C a tho lique, to u s nous vo u s g a rd e ro n s  dans nos 
cœ urs, la  place rése rv ée  à l’am i, m êm e ap rès la  g rande 
sépara tion .

M ^  L a d e u z e ,
R ecteur Slagnifique de l'U niversité de Louvain.

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

L’âme catholique 
de l’A ngleterre

« Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait 
semé du bon grain dans son champ. Mais pendant la nuit, son 
ennemi vint semer de l ’ivraie au milieu du froment; et quand 
l’herbe eut poussé, l’ivraie apparut également... »

Peut-on ne point songer à la parabole évangélique lorsqu’on 
lit tout ce qui s’écrit sur l ’évolution religieuse de l’Angleterre ? - 
Les serviteurs du maître veulent arracher l’ivraie : « Non, leur 
dit celui-ci, vous arracheriez le bon grain en même temps, a tten
dez la moisson. »

L’Angleterre reviendra-t-elle à la foi catholique? Qui le dira? 
Depuis près de cent ans que dure la renaissance catholique, l’Eglise 
gagne peu à peu, mais si lentement! Périodiquement, des faits

nouveaux ramènent notre attention vers cette âme mystérieuse 
de la grande égarée. Ce sont, ces jours derniers encore, les « conver
sations de Malines ». E t les optimistes, chaque fois, annoncent 
que c’en est fait, que l ’Angleterre va céder à la grâce ; puis le silence 
renaît, e t les pessimistes à leur tour nous disent que le mouvement 
n ’est pas profond, que, pour un intellectuel qui se convertit, 
il y  a dix simples qui perdent la foi dans le milieu protestant où 
l ’indifférence et le scepticisme les enveloppe.

Comment juger avant le jour de la moisson? On ne parvient 
même pas à savoir combien les catholiques sont. Jusqu'ici, on 
s ’en tenait d ’habitude à des chiffres officiels qui accusent environ 
deux millions de fidèles. Divers auteurs ont critiqué récemment 
ces chiffres, les déclarant trop faibles, beaucoup trop faibles. 
Ils prétendent que ces chiffres n ’indiquent que les catholiques 
■pratiquants, qu’il y en a beaucoup d’autres, indifférents peut- 
être, apostats non. E t  M. Belloc nous déclare que les catholiques 
sont sept millions, le chanoine Hughes et le père O’Carolan les 
évaluent à cinq millions.

Je lis, dans un article de la Revue générale, qu’il y  a eu, en 1924, 
12,406 conversions au catholicisme. Les Nouvelles religieuses, 
citant le Catholic Directory, indiquent le chiffre de 12,796, et une 
note du X X e Siècle annonce que, du I er janvier au I er octobre 1924, 
il y  a eu 70,000 conversions... Chi lo sa?

L ’intérêt de cette crise de l ’âme anglaise e t son incertitude 
même accentuent le caractère attachant du beau livre de l ’abbé 
Ferdinand W achtelaer : Le Crépuscule de l’île des Saints (1).

Le crépuscule dont il s’agit est la fin du catholicisme en Angle
terre, au XV Ie siècle. L ’abbé W achtelaer nous en conte des épi
sodes émouvants et peu connus chez nous. Nos livres d’histoire 
ne parlent guère des m artyrs d'Angleterre. Ce sont pourtant 
de nobles figures, e t différentes de celles que nous m ontrent 
les littératures latines. Ils sont morts comme meurent les Anglais, 
froidement, parce qu’ils estiment devoir mourir, mais avec peu 
de mots du cœur et peu de ces attitudes héroïques qui font la 
gloire des héros du Midi.

Ce que j ’aime surtout dans le livre de l’abbé Wachtelaer, c’est 
qu’il a vécu en Angleterre, qu’il a aimé l ’Angleterre e t qu’il s’est 
assimilé l’âme anglaise. C'est ce qu’un Français ne fait jamais. 
Un Français peut étudier l ’Angleterre e t la connaître bien; il 
reste uniquement français. L ’âme d’un pe tit peuple ést moins 
exclusive, et en restant bien belge, l’abbé Wachtelaer a pu devenir 
assez anglais, pour vibrer « à l ’anglaise ».

Il restitue le site e t le sentim ent anglais. Qu’on en juge par ce 
début de l’émouvant chapitre intitulé : Tyburn. « Quand on s’ar
rête à Londres, devant Marble Arch, au coin de Hyde Park, et 
qu’on suit du regard l ’intense mouvement des autos, des voitures, 
des omnibus — il y  passe en moyenne quarante véhicules par 
minute — on éprouve quelque peine à s’imaginer que cet immense 
carrefour, encombré d ’un trafic étourdissant, ait connu jadis, 
dans le cours de six siècles, l ’anxieux silence des exécutions capi
tales; on se demande s’il est possible que ce pavement d’asphalte 
recouvre l’endroit le plus tragique de l’histoire de Londres.

» A moins de cent y^ards de l ’arcade monumentale, au milieu 
de la route, il y  a une grande pierre qui porte la reproduction, en 
cuivre, de la potence triangulaire, avec cette inscription : Here 
stood Tyburn Tree, removed 1759 (Ici se trouvait l ’Arbre de Tyburn, 
enlevé en 1759). » La pierre marque la place précise d’une des 
trois bases du terrible instrument. Les quelques mots de l'inscrip
tion sont l ’implacable constatation d ’une longue présence histo
rique, qu'on voudrait anéantir dans le passé, tan t elle est odieuse 
dans sa perdurance séculaire ! Mais aucune révolte du sentiment 
n ’efface la réalité qui fut.

(1) Bruxelles, Action Catholique, e t Paris, Girardon, 1925.
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» C’est donc ici. C’est ici que, de 1196 à  1783, des milliers de 
condamnés ont subi la potence. C’est ici que la justice a  suivi 
son cours, e t c’est ici aussi que la tyrannie a passé.

» En parcourant les v ieilles chroniques des m artyrs anglais, 
mis à m ort sur tous les points du royaume, de 1534 à 16S1, que 
de fois ai-je trouvé la mention fatidique : Died ai Tyburn  ou 
Sttffered ai Tyburn. « I l mourut... » ou « il souffrit... à Tybum. » 
E t Tybum , c’est ici!

» Le mouvement de Londres passe. Les autobus soulèvent 
la poussière fatiguée. La verdure de Hyde P a r t  donne un peu 
de mièvre fraîcheur. C’est le tourbillon de la grande ville... »

** *

Terre de m artyrs, l ’Angleterre verra-t-elle germer la semence 
qu’a fécondée le sang précieux? Il faut lire la belle histoire du 
Père Campion, le «Jésuite séditieux» qui vient défendre la foi et 
mourir pour elle dans l ’Angleterre d ’Elisabeth, e t la longue pas
sion de Sir Thomas Piercy et de Lord Arundel, nobles figures 
de gentilshommes calmes et fermes, e t qui rappellent ces carrés 
anglais de Waterloo, hachés par les charges de la cavalerie fran
çaise, taciturnes, mais ne lâchant pas d’un pouce.

Xe pas lâcher. Ils ont tenu, les catholiques anglais, du moins 
la poignée d’élite dont l ’âme était vivace. E t ils sont morts, sans 
voir venir la troupe de renfort qui changerait le sort de la bataille. 
Est-ce leur sang qui fait germer les confesseurs de notre siècle?

Le livre de M. W achtelaer dépasse ainsi la portée d ’un essai 
historique. La continuité de la grâce dans l'Eglise e t la fécondité 
de l'œuvre chrétienne, même dans l’insuccès, sont la grande pensée 
implicite de toutes les pages. En parlan t des m artyrs d ’autrefois, 
l ’auteur songe sans cesse aux convertis d ’aujourd’hui, et quand 
il évoque l’Angleterre actuelle, c’est le sang des m artyrs dont cette 
terre est grasse, qui en explique pour lui les mouvements spirituels.

Les idées

Chronique des Idées
Brialmont

A la mémoire de Brialmont, avec la ferveur d ’un disciple, avec 
l’ardeur d ’un patriote désireux de s’acquitter d une dette nationale 
de réparation et de reconnaissance, M. Paul Crokaert a élevé 
un monument dont l’importance scientifique et la beauté litté
raire sont heureusement mises en relief par la perfection de la 
présentation typographique.

C’est un magnifique volume, grand in-40 numéroté, de plus 
de 600 pages, richement illustré de près de 300 dessins originaux, 
signés par nos meilleurs artistes, hors-texte et dans le texte, 
estampes, gravures, paysages, portraits, croquis, fac-similés d ’au
tographes, cartes, plans, etc., qui constituent une documentation 
de premier ordre. Je ne crois pas qu’il soit sorti des presses belges, 
depuis la guerre, un livre aussi luxueusement édité et d ’un tel 
cachet artistique. Il fait honneur à la maison Lesigne, à la 
Typographie belge.

Brialmont méritait, à tous égards, d ’ètre si princièrement traité.
Il est entré dans l'histoire, il y rejoint les figures de Léopold II et 
de Banning, « cette triade d ’hommes, a écrit M. Terlinden, qui ont 
puissamment exprimé et servi les hauts desseins de notre vie natio
nale ». Ils ont ce tra it commun'que, longtemps discutés e t même 
contestés, ils ont reçu des événements de la guerre une justification 
éclatante et que l’admiration universelle leur a dressé un piédes
ta l plus durable que l ’airain.

H y a cependant un point sur lequel je ne suis pas d ’accord 
avec l’auteur.

Pour lui, la défense catholique au XVIe siècle est une lutte 
héroïque pour la liberté de conscience », e t il revient plusieurs 
fois sur cette idée qui lui est chère. Je  crois que c’est transposer 
au X VIe siècle un  é ta t d ’âme qui est propre au nôtre. Les catho
liques anglais du temps d 'E lisabeth n ’étaient pas des libéraux 
avant la lettre ; ce qu’ils défendaient ce n ’était pas la liberté, 
mais la vérité.

Personne ne songeait alors à la liberté de conscience, au sens 
d ’aujourd’hui, la liberté de propager toute doctrine. Catholiques 
et protestants considéraient comme leur devoir de défendre la 
vérité, soit en interdisant la propagation de l'erreur lorsqu’ils 
étaient au pouvoir, soit en répandant leurs idées par tous m ovens 
lorsqu’ils étaient les plus faibles. Lorsque les catholiques anglais 
se soulevaient, lorsque les missionnaires prêchaient dans le secret, 
ce n ’était pas pour faire usage d’un droit naturel, e t com m u n  à 
tous, de liberté, c’était pour répandre la vérité.

Vue sous cet angle, l ’histoire devient plus belle. Le Crépuscule 
de Vile des Saints, c’est la parole de vérité qui cesse de retentir : 
et l ’aube indécise qui gagne lentement depuis trois quarts de siècle, 
ce n ’est pas l’aube d ’une liberté nouvelle, mais l’aube d ’une résur
rection de l ’âme anglaise dans la vérité.

« Alors me vin t à l ’esprit la prière des catholiques anglais, 
entendue le dimanche, dans leurs églises, à l'heure du salut : Reine 
du Ciel, jetez les regards sur ce pays qui fu t votre douaire; cette 
île fut l ’île des Saints : e t pour hâter le retour de nos frères séparés, 
souvenez-vous du sang de nos martyrs. »

« E ntre  le retour de nos frères séparés e t le sang de nos martyrs, 
quelle liaison! »

abbé J a c q u e s  L e c e e r c o .

et les faits
Il y  a deux parties bien distinctes dans l'ouvrage de M. Crokaert : 

YEloge de Brialmont e t ses Mémoires. Ceux-ci, non exempts de 
sécheresse, ne renferment guère qu’une longue énumération des 
principaux travaux exécutés à l ’étranger par l'illustre ingénieur 
militaire e t de ses plus importantes publications. Mine de rensei
gnements précis à laquelle puiseront à volonté les historiens 
futurs.

L ’ Eloge a une toute autre allure. C’est, avec toutes les ressources 
d ’un ta len t littéraire, rare chez nous, avec la magie d un style 
vivant, somptueux, coruscant, l ’exaltation de la pensée de Brial
mont et la glorification de son œuvre. Assurément, le lecteur ne se 
plaindra pas de ce lyrisme enchanteur, de cette éloquence enthou
siaste, de cette prose d ’un ardent coloris, qui emprunte à la palette 
du poète les tons les plus chatoyants, et ceux-là même qui eussent 
préféré à la ferveur du panégyriste la sobriété de l ’historien 
n ’échapperont pas à la séduction.

Je n ’entends pas du tout analyser ici ce copieux volume et 
promener mes lecteurs à travers ce vaste champ d études d histoire 
et de science militaire. Je veux me borner à y glaner quelques 
traits essentiels pour dégager la physionomie de Brialmont et 
montrer ainsi le puissant intérêt de l ’œuvre de M. Crokaert.

** *

Xé à Venloo en 1821, issu d ’une ascendance ardennaise, mort 
à Bruxelles en 1903, Brialmont fut toute sa vie l ’homme d’une 
idée, d ’une idée qui le passionne et qui 1 absorbe depuis les bancs 
de l’Ecole militaire jusqu’à son dernier souffle.
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Il croit en la nation belge dont la richesse le ravit, dont la fai
blesse le désespère; il la voit, non création artificielle de la diplo
matie, niais bourgeon terminal d ’une lente évolution, et il en veut, 
d ’une volonté tenace, implacable, le complet épanouissement.

Il a l’amour de son pays dans la chair et, dans l’esprit, il nourrit 
l’ambition, l’ambition léopoldienne, de lui donner le sens de la 
grandeur.

Pouf lui, il n’y a pas de petit E ta t, il n ’v a que de petits esprits, 
« mais les petits deviennent plus petits encore par le sentimènt de 
leur petitesse ». Il est de l ’avis de K ant :«si tu  te fais ver, ne t ’étonnes 
point si l’on t ’écrase. » Il sait que pour accomplir de grands destins, 
il faut avoir le sentiment de la grandeur, et il entend l’insuffler 
à la Belgique. Est-ce que l’exiguité de leurs territoires empê
cha la Grèce de faire, comme dit superbement M. Crokaert, 
du tison de son foyer le flambeau de la civilisation, Rome de 
dicter la loi au monde avec les lèvres d ’airain de ses trompettes, 
Venise d ’accrocher ses échelles à tous les rivages du Levant, 
le Portugal de disputer à l'Espagne la possession des mondes 
nouveaux, la Prusse, la jachère noire et pauvre, de se hausser à 
l’Empire? Qu'est-ce donc qui empêchera la Belgique de s’accroître 
par l’expansion coloniale, de devenir la plus grande Belgique?

Il souffre dans son âme de la voir sans frontières naturelles, 
dépossédée de ses deux bastions flanquants, Maestricht et Luxem
bourg, ouverte à tout venant comme un moulin banal, et il ne se 
résigne pas pour elle à ce rôle périlleux d ’être, entre Cologne et 
Paris, le champ clos des luttes de la France et de l’Allemagne, 
le carrefour et comme le pré-aux-clercs des nations qui la foulent 
sans merci et l’ont tan t mutilée.

« Elle n ’a ni montagne ni fleuve pour y adosser sa frontière, 
elle doit se faire une frontière de la poitrine de ses soldats, elle y 
doit aider en se bâtissant une frontière artificielle de fortune qu’il 
lui faudra entretenir suivant les progrès constants de la science 
balistique et de l’art poliorcétique. »

Voilà le dogme briahnontois. Le traduire en fait, en dépit de 
tous les obstacles, à travers toutes les oppositions, c’est toute sa 
vie, l’âme de tous ses écrits, le mobile de toutes ses activités.

Il faut m ettre en sécurité ce joyau de la Belgique, qui allume 
tan t de convoitises, le m ettre à l ’abri dans un coffre-fort.

Il n ’a cessé de scruter l’histoire pour en recueillir les leçons et 
qu’y a-t-il vu? Il a vu que cette terre de liberté,passionnée d ’indé
pendance, sur laquelle la domination étrangère n ’a pu s’asseoir, 
en définitive, que deux fois, à proprement parler, en 1795 et en 
1815, a trois fois au moins manqué sa destinée, avorté comme 
nation particulière. La Lotharingie ne sut pas vivre; la Gaule- 
Belgique, rêvée par le Téméraire, sombre avec lui, et, plus tard, 
enfin, au X V IIIe siècle, Frédéric I I  empêchera l’Electeur de Ba
vière de troquer la Bavière contre les Pays-Bas autrichiens.

L’histoire, tous les jours méditée, apprend à Brialmont cette 
terrible vérité ainsi burinée par M.Crokaert: : « la Belgique est tou
jours en retard d ’une armée ». Oui, les Belges furent en retard d ’une 
armée au temps des E ta ts .Généraux du XVIe siècle, pour s’af
franchir de l’Espagne avec le Taciturne — qui, d ’ailleurs, ne fut 
pas le pur champion de notre indépendance que représente M. Cro
kaert; — au temps du Congrès Souverain des E ta ts Belgiques- 
Unis, pour faire aboutir à son terme logique la révolution braban
çonne; au temps du Congrès National encore, où la Belgique nais
sante faillit succomber sans l'intervention — inconstitutionnelle — 
de la France.

Passion de la liberté, passion de l’indépendance, lumière sur 
laquelle, d ’ailleurs, porte l’ombre des beffrois communaux, mais 
passion desservie par l’imprévoyance, la torpeur, l ’engourdisse- 
nieivt, l’absence presque totale du « sens de la guerre », l ’insouciance 
de l’armée traitée en Cendrillon au foyer de la Nation belge.

Est-ce que, en 1914 même, nous ne faillîmes pas être, une fois 
encore, en retard d’une armée?

Et ici il faut citer une page émouvante où Brialmont parlera 
lui-mème.

Vers le temps où la loi militaire de 1902 fut déposée à la Chambre 
(la loi qui, basée sur le volontariat, réduisait le service militaire à 
une convention de louage de services entre le citoyen et l E tat 
nioyennent salaire), vers cette époque, M. Crokaert fut reçu par 

g Brialmont dans son hôtel de la rue de l’Equateur qui porte aujour- 
(1 hui son nom. Le vieillard 11e lui dissimula point son amertume : 

I " Comme Yauban le disait de lui-même, alors que la vieillesse le 
. clouait au fauteuil, je 11e sujs plus, fit-il, qu’un grognard blanchi 
, que les jeunes ne respectent qu’à la condition qu’il ne prétende plus 

les instruire. J ’en suis là ou presque en ce qui touche la matière

de nos fortifications. On ne me consulte plus que pour la form e. 
J ’ai construit Anvers, j ’ai construit les forts de la Meuse. Je  suis 
orfèvre. Cependant, Monsieur, retenez bien ceci : On n ’aura rien 
fait pour la défense du pays ta n t qu’on ne l’aura pas doté d ’une 
forte e t nombreuse armée, capable même de prendre l ’offensive. 
Les forts, quelque modernes et bien armés qu’ils soient, ne sont 
que des outils. Après Strabon, je répète que ce sont les hommes qui 
défendent les murailles e t non les murailles qui défendent les 
hommes. Il faut une grande armée pour que les forts servent à 
quelque chose. A quoi bon des pivots de manœuvre si rien ne 
manœuvre? Or, mes forts sont avant tout des pivots de manœuvre.

N ’oublions pas notre histoire. X ’oublions pas le Hanovre de 
1866 et les périls courus en 1870. L’horizon de l’Europe menace 
de s’assombrir. Puisse la Belgique s’en apercevoir, bien qu’il n ’v 
paraisse guère aujourd’hui. »

Comme il reconduisait son visiteur, celui-ci le vit rejeter son 
énergique tête blanche en arrière dans un geste qui lui é tait familier, 
en ajoutant d ’une voix âpre : « J ’ai fait mon devoir. Aux autres 
m aintenant de faire le leur!... » |

— * ' *

Oui, il fit son devoir de grand patriote. Il estimait que la guerre 
doit être aussi présente à un gouvernement que la pensée de la 
mort à chaque homme,et il a écrit que le lit de repos de l’humanité 
est uu lit de camp. Il lutte toute sa vie contre l’illusion du pacifisme, 
la coquecigrue de la paix perpétuelle, cruelle chimère, puisqu’elle 
désarme les faibles pour les livrer en proie aux forts qui ne désar
ment jamais.

Dans un chapitre curieux, M. Crokaert, complétant la pensée 
de Brialmont a fait le bilan des idéologies pacifistes et montré à 
l’évidence que « c’est le rêve de l ’orgueil ou de la candeur de pré
tendre à faire régner une paix perpétuelle par la sorcellerie des 
philtres diplomatiques ou l ’alchinûe des théories sociales. » Pas plus 
efficace que la Sainte Alliance des rois, après 1815, le pacifisme 
bêlant de la démocratie après 1848. Si ces billevesées n ’avaient pas 
été si durement flagellées par les faits, comme on s’amuserait des 
propos tenus au Congrès de la Paix de 1849, par Richard Cobden : 
« Votre projet de fortifier Anvers est, à tous les points de vue, 
dépourvu de bon sens », par Victor Hugo : « Avant peu, l ’homme 
parcourra la terre comme les dieux d ’Homère parcouraient le ciel, 
en trois pas, encore quelques années, et le fil électrique de la con
corde entourera le globe et étreindra le monde », ou par l’abbé 
Deguerry, curé de la Madeleine, l ’apôtre de la pacification, qui 
devait mourir, de la main de sang d’autres apôtres de la paix 
universelle.

Heureusement pour nous, Brialmont était doué d’une autre 
clairvoyance e t plût à Dieu que ses terribles prophéties, réalisées 
à la lettre, eussent été mieux écoutées.

M. Crokaert, qui s ’est merveilleusement familiarisé avec tous les 
secrets de la poliorcétique, a tracé dans son livre une histoire com
plète de la ' fortification pour y  situer l ’œuvre de génie de notre 
grand ingénieur militaire, de celui qui justifie le glorieux surnom 
de Vauban belge. Du tracé bastionné, il passe au t}-pe purement 
polygonal qu’il réalise à Anvers de 1860 à 1866, et dans lequel, 
par une hardie innovation, il emploie les cuirassements métalliques, 
jusqu’alors réservés à la marine. Il crée, selon un type nouveau où 
triomphent le béton et la coupole,les vingt et un forts de la Meuse, 
à la fois citadelles, casernes, usines, ateliers, fruit de son génial 
labeur.

Mais, comme je l’ai insinué plus haut, ces travaux techniques se 
reliaient dans sa pensée à l ’organisation de vastes régions fortifiées 
pour constituer ainsi un puissant système défensif. Son œil d ’aigle 
embrasse toute la terre du pays que sa main robuste, comme dit 
M. Crokaert, doit être prête à jDétrir.
■ C’est dans cette stratégie des forteresses qui les distribue comme 
les pièces d'un savant échiquier que Brialmont, sans être le créa
teur qu’il fut en matière de technique, a déployé une telle puis
sance d ’assimilation et une telle maîtrise du sujet qu’il parut le 
père même des idées de ses devanciers.

Sa fameuse brochure, publiée en 1882, sur la Situation militaire 
de la Belgique, frappa d ’admiration Emile Banning, et désormais 
ces deux nobles esprits, doués de la même clairvoyance, unirent 
leurs efforts pour faire triom pher l’idée de fortifier la ligue de la 
Meuse. Au prix de quelles luttes ces travaux furent exécutés, 
c’est ce que révèle la triste histoire de notre vie parlementaire.
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Que serait-il advenu en 1914, si la Meuse n ’avait pas été for
tifiée? On n 'y  peut penser qu’avec angoisse.

Brialmont avait tou t prévu d’ailleurs avec une lucidité éton
nante, dès 1882. « L ’Allemagne, écrivit-il, violera certainement 
le territoire neutre du grand-duché du Luxembourg, e t vraisem
blablement le territoire neutre de la Belgique, à moins que ce 
dernier pays n'augmente de beaucoup ses moyens de défense... 
Si l’Allemagne attaque la France, elle a un intérêt immense à 
passer la Meuse à Liège ou à Xamur pour envahir la France par 
le Xord. La première guerre entre l’Allemagne e t la France démon
trera l ’impérieuse nécessité des travaux de la Meuse.

« Si nous voulons donc qu’on ne prenne pas le vallon de la 
Meuse pour ligne d ’opérations, nous devons tirer le verrou sur les 
deux portes de cette vallée : Liège et Xamur ».

E t la stupéfiante prédiction que M. Paul Hynians, l’auteur de 
l’avant-propos, recueillit de la bouche de la vénérable Mme Oster- 
rieth, nièce du général. « Un jour, lui avait dit son oncle, on pleu
rera des larmes de sang pour n ’avoir pas construit le fort de Lixhe. » 
E t l’événement vint, ajoute M. Hynians. Là où le passage fût 
devenu impossible, les Allemands passèrent. Si ce fort eût été con
struit, si à cette ligne mosane de la défense belge étaient venus 
s’appuyer les effectifs que Brialmont avait ta n t réclamés dans 
sa campagne de brochures, dans sa campagne parlementaire, durant 
la législature où il siégea à  la Chambre; si, au heu de n ’être que de 
simples têtes de pont, les forts de la Meuse avaient constitué la 
base d ’une vaste région fortifiée, hérissée de canons, servant de 
position de combat à toute une armée, l’Allemagne eût-elle été 
seulement tentée de passer par la Belgique ? La face des événements 
n ’eût-elle pas été singulièrement modifiée?

* *

On sait que la réputation du Vauban belge était universelle, et 
M. Jules Leclercq rappelait l’autre jour à l’Académie, en présen
tan t le volume de M. Crokaert, que se trouvant au fond de l’Asie, 
à la frontière chinoise, e t y ayant rencontré un bataillon de Russes 
cam pant en plein désert, il fut invité à se reposer sous leur tente, 
où dès qu’on apprit sa qualité de Belge, on s’empressa de verser 
le champagne à la santé de Brialmont.

La Roumanie, la Grèce, la Bulgarie, la Turquie, le Sia ni, d ’autres 
pays encore furent par lui pourvus de fortifications, e t il est vrai
ment extraordinaire que la Belgique neutre e t pacifique ait produit 
un m aître dans les arts de la guerre, jouissant d ’une autorité mon
diale.

Cet homme, supérieurement doué, avait une puissance de travail 
exceptionnelle qui explique l ’étendue de sa production, 35 volumes, 
74 brochures, en tou t 15,522 pages, 12 atlas in-folio, e t la multipli
cité de ses travaux.

« Le travail, a-t-il écrit, a pris mon existence; peu à peu, il m’a 
volé à ma mère, à ma femme, à tout ce que j ’aime. C’est le germe 
apporté dans le crâne, qui mange la cervelle, qui envahit le tronc, 
les membres, qui ronge le corps entier. Dès que je saute du lit, le 
matin, le travail m’empoigne, me cloue à ma table, sans me 
laisser respirer une bouffée du grand air; puis, il me suit au 
déjeuner; je remâche mes phrases avec mon pain, le voici qui 
m'accompagne quand je sors, rentre dîner, s’installe dans mon 

assiette, se couche le soir sous mon oreiller, si impitoyable que 
jamais je n ’ai le pouvoir d ’arrêter l’œuvre e n tra in  dont la végé
tation continue jusqu’au fond de mon sommeil. »

Ce laborieux infatigable, qui vécut jusqu’à 82 ans, laisse u h  
souvenir impérissable et d ’immortels exemples. La religion, trop 
a bsente de sa vie, ne le fu t pas de sa mort, e t le grand citoyen, 
l’illustre patriote a fini en chrétien soumis à l’Eglise, Puisse la 
Belgique, désormais affranchie de la neutralité, ne pas oublier les 
leçons que lui a léguées son Yauban!

J. SCHYRGENS.

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

La crise du protestantism e continental
D  après un article du D1 A lfred K eller  : Le Protestantism e continental 

de nos jours dans The Contemporary Review.

Si l ’on p eut dire que la France a  gagné la  guerre du point de vue militaire,
— l ’Angleterre — du point de vue politique, l ’Amérique — du point de vue

économique, le Slave — du point de vue racique , le Ju if — de celui de 
la  culture, l ’Eglise catholique a certainem ent gagné la guerre -du point de 
vue religieux.

Le Protestantisme continental passe par une des crises les plus sérieuses 
qu’il a it connues depuis l ’époque de la contre-réforme. Et, dans cette crise, 
la prédominance indéniable de l ’influence catholique politique sur le conti
nent e t la menace qui en résulte pour le protestantism e ne constituent 
qu’un des aspects du péril de l'heure présente.

Comme règle générale, les Eglises protestantes ne sont pas riches. Elles 
éprouvent de grosses difficultés à recruter des pasteurs. Dans les facultés de 
théologie protestante hollandaises, écossaises, suisses, et américaines sont 
reçus beaucoup de jeunes gens protestants du continent ; mais un grand nom
bre ne peuvent être reçus. Au courant de l ’hiver dernier plus de cinq cents 
périodiques ecclésiastiques protestants ont dù cesser de paraître dans un 
seul pays.

Sur l’initiative du Fcdcrai Council of Churches aux Etats-U nis, la Fédéra
tion des Eglises suisses a  convoqué en 1922, à Copenhague,une grande confé
rence protestante, pour examiner de commun accord la situât ion faite au 
Protestantism e sur le continent européen : fait unique dans son histoire. 
Rien de pareil ne s ’était en effet produit depuis quatre siècles. Une œuvre 
d ’assistance commune fut organisée; elle est aujourd'hui concentrée à 
Zurich, c’est le principal résultat de cette conférence de Copenhague, dite 
Copec (Continental pro testan t evangelical conférences.

L ’avance catholique, très notable, représente un autre aspect de la crise 
protestante; des buts politiques viennent s ’y greffer. Plusieiérs des nouvéaux 
E ta ts  poursuivent une politique nettem ent catholique. En Allemagne le 
centre possède une influence particulière. Quatre chanceliers catholiques 
s’y sont succédé, alors que le Reich ne compte que 20 millions de catho
liques contre 39 millions de protestants.

Des premiers m inistres catholiques sont aujourd’hui au pouvoir en Hollande 
e t en Suisse. Une propagande catholique très sérieuse est menée eu Scandi
navie. En Allemagne, 711 nouveaux couvents e t autres institutions catholi
ques analogues ont été fondés depuis 1919, tandis qu’au cours de la dernière 
armée, seule S5 institutions évangéliques y ont été fermées. A Riga, l'église 
Saint-Jacques, luthérienne depuis 1524, a  été remise à l ’évèque catholique. 
En Pologne, en Autriche, en Espagne beaucoup d ’écoles protestantes ont 
une situation  ém inem ment précaire.

Un troisième aspect de la crise protestante saute moins aux yeux. Il gît 
dans un é ta t de tension, devenu aigu, entre la culture moderne e t l’Evan"ile. 
L'idée même d ’Eglise est attaquée par un grand nombre de sectes. La caure 
en France, la M ission intérieure en Europe centrale s ’attachent, il est vrai, 
à ramener les masses au Christ e t à 1’ Eglise . Mais contre elles se dresse 
l ’effort d ’un certain nombre d ’églises américaines, qui veulent infuser dans 
le protestantism e européen un nouveau type de vie ecclésiastique. C’est là 
un problème très sérieux pour les vieilles églises protestantes nationales. 
Le protestantism e européen n ’aura-t-il pas à marcher sur les traces du pro
testantism e américain, s 'ém iettan t presque à l ’infini, quitte après de longues 
périodes de division, à retrouver une' < union sui generis dans des fédéra
tions . telles que le Fédéra! Council oj Churches?

La crise, par laquelle le protestantism e passe sur le continent est due aussi 
en partie à la longue résistance qu’il a opposée aux transformations sociales 
nouvelles,- à ses hésitations à aborder de front le problème social. Aussi, sur 
le continent, les partis ouvriers officiels se sont-ils bien plus éloignés de 
toute vie religieuse que les mouvements similaires dans les pays anglo- 
saxons. La social-démocratie allemande ne compte pas d ’hommes dans ses 
rangs, qui, tels Mac Donald ou Henderson, dem andent le progrès social 
au nom de l ’Evangile. Le protestantism e officiel a  été trop de siècles lié 
à l ’E ta t, à la monarchie, aux classes dirigeantes et à leurs intérêts. ,

La Russie moderne appartient-elle au monde occidental ? La réponse n 'est 
pas certaine, mais un problème se pose dans le sein de son Eglise, qui inté
resse vivement le protestantism e. L’église orthodoxe est forcée aujourd hui 
de demander du secours à l ’occident. Elle a reçu un coup terrible en Asie 
Mineure, lorsque le christianisme en a été, somme toute, éliminé. En Russie, 
l ’église doit faire face aux mesures antireligieuses des soviets, mesures diri
gées, il est vrai, en grande partie contre les idées e t les buts politiques liés 
à l ’ancienne église russe e t contre les > superstitions , dont les soviets 
tiennent l ’orthodoxie russe responsable.

Quoiqu’il en soit, ils espèrent manifestement que leurs nouvelles méthodes 
d ’enseignement élimineront, dans la prochaine génération, toute vie reli
gieuse.

L ’église orthodoxe regarde dès lors vers l'occident ; elle n ’en attend  ni 
nn appui politique, ni des missionnaires, rien qu’ une nouvelle compréhen
sion de l'Evangile e t de la tâche e t des méthodes d ’une église vivante ».

Le protestantism e occidental, spécialement américain, ne pense nullement
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à recruter en Russie des prosélytes. Il ne s'agit que de rendre un vrai service, 
un service dénué d ’égoïsme à une église chrétienne, tâchant à édifier avec 
ses propres moyens e t sons ces formes propres une vie et une organisation 
nouvelles. Un champ d 'activité s ’ouvre ici devant le protestantism e améri
cain .

T,es lecteurs de la Revue n ’ont pas besoin que je leur explique que l ’au
teur protestant de cette étude est ici victime d 'un  malentendu. L ’Eglise 
fusse n 'attend  aucune « nouvelle compréhension de l ’Evangile», e t de 
l ’Occident protestant. Décimée par les persécutions e t — eu partie seulement
— par les défections, elle reste aussi ancrée dans le conservatisme dogma
tique que par le passé. Les tendances réformistes ou pseudo-réformistes 
sont représentées par les « Eglises » russes nouvelles, où se sont donné 
rendez-vous nombre de Judas ou de simples carriéristes en soutane. Celles-ci 
semblent comprendre — il ne me sera pas tenu rigueur, je l ’espère, d ’une 
légère exagération — presqu’au tan t d ’ « enseignés » que « d ’enseignants ». 
L  immense majorité des fidèles est restée dans les cadres de l ’Eglise « tykho- 
nienne ». Vu la passivité sans bornes de la  presque to ta lité  de ses fidèles, 
les affaires des Soviets e t des communistes n 'en vont malheureusement 
pas plus mal, mais les assertions de M. Keller appelaient cette rectification 
peut-être inutile.

Comte 1’.

w v

FRANCE
La paix du monde

D'après un article du comte de Saint-Aulaire, •ancien am bassadeur de France
à Londres : La présidence H indenburget la Paix du monde, dans La Revue
des Deux-Mondes, du i cr ju illet 1925.

I/aigle impérial, qui étincelle aujourd’hui sur le casque à pointe du pré
sident Hiudenburg, est toujours vigoureux. Il refuse de se laisser apprivoiser. 
Il déploie ses ailes. Mais, ayant perdu entre 1914 et 191S quelques plumes, 
il aggrave de prudence sou astuce. En guise de ram eau d ’olivier il tien t 
aujourd’hui au bec un pacte de sécurité.

Il ne eouvientpas qu’en face de l ’aigle allemand lecoq gaulois se complaise 
dans la politique de l ’autruche.

I,'élection d ’H indenburg est comme une bombe éclairante fort opportune. 
Scrutons attentivem ent les abîmes et les horizons qu’elle nous révèle. Exa
men d 'au tan t plus-nécessaire que le triomphe du nationalisme en Allemagne 
est accentué par l ’absence de réaction des pays allies.

Hiudenburg est un symbole très simple et très clair : celui des aspirations 
du pangermanisme, du prussianisme, de la revanche. C'est un dieu pour les 
foules; mieux que cela : une idole; plus encore : un fétiche, aimé pour lui- 
înème, naturellem ent et passionnément. Il a pour lui la force matérielle, 
avec l ’armée et les associations de com battants; la force économique, avec 
l'industrie lourde; la force morale et intellectuelle, avec l ’enseignement 
supérieur, détenteur et propagateur de la mystique pangermaniste.

Plus significative encore est l ’élection du feld-maréchal si on l ’apprécie 
d'après le programme de ses adversaires et le choix de son compétiteur.

N’oublions pas (pie le programme des gauches est nettem ent nationaliste 
lui aussi; que beaucoup de socialistes allemands sont teintés de monarchisme; 
que les démocrates », les seuls qui soient plus ou moins sincères dans leur 
profession de républicanisme, ont subi aux élections présidentielles le recul 
le plus sensible.

Certains journaux français ont tenté de donner le change sur les véritables 
causes de l'élee-tion du 26 avril, en l ’attribuan t à l ’occupation de la Ruhr. 
Rien de plus faux, puisque c’est dans la Ruhr e t en Rhénanie que Marx a eu 
le plus de voix. I.cs populations rhénanes, riches e t prospères, sont naturelle
ment attachées à la paix; c’est la Prusse, pauvre et conquérante, qui de
meure le foyer du militarisme et le restera jusqu’à ce qu’il lui soit bien dé
montré (et cette dém onstration doit être prolongée e t rigoureuse) que la 
guerre « ne paie pas ».

U est faux que l ’énergique revendication des droits des Alliés, tels qu'ils 
sont inscrits dans les traités, réveille le pangermanisme, la réaction e t vice 
versa. C’est tou t le contraire qui est vrai. Le maximum de faiblesse de la part 
des Alliés coïncide, en Allemagne, avec le maximum de nationalisme. L ’élec
tion d ’Hindenburg répond à une politique de renoncement, pratiquée par les 
Alliés depuis un an.

A quoi certains com mentateurs répliquent que les Français en ont fait 
autant après 1871 et qu'H indenburg n ’est que le Mac-Malion de l ’Allemagne. 
Assimilation avec un des principaux criminels de guerre » qui est injurieuse

pour le chevaleresque soldat surnommé le Bavard des temps modernes » 
et, du reste, faussé historiquement. Mac Mahon a été porté au pouvoir p arles  
conservateurs, partisans, en ce temps-là, de la paix. Partie, après ces défaites, 
de l'idée monarchique, la France aboutit, en 1877, à la République, devenue 
tou t à fait pacifique. E n Allemagne, c 'est le processus inverse que nous 
observons.

Certains « fakirs de l ’optimisme vont plus loin encore, du reste, en pré
tendant que la paix sera mieux assurée avec Hindenburg qu'elle n ’eût été 
avec Marx!

Examinons la situation en prenant pour base non le programme des 
revendications nationalistes, mais le programme minimum, celui des socia
listes, dont nous adm ettrons provisoirement la sincérité en ce qui concerne 
la renonciation à l ’Alsace-Lorraine.

Ce programme minimum comporte, comme compensation de la garantie 
des frontières franco-allemandes, et de la neutralisation de la Rhénanie, la 
révision des frontières à l ’E st e t l ’incorporation de l ’Autriche au Reich. 
On offre à la France l ’Alsace-Lorraine, connue si elle ne l ’avait pas déjà, et 
on veut marier » les industries lourdes des deux pays. C’est une réédition, 
m utaiis mutandis. de l ’entrevue de Xapoléon I I I  e t de Bismark en 1865, et 
des tentatives d ’amorçage de la Prusse d ’alors.

Le « pacte » te l que le veut l ’Allemagne, équivaudrait à livrer les garanties 
réelles de paix établies par les traités dans l'Europe centrale e t sur le Rhin 
et à signer l 'a rrê t de m ort des amis les plus fidèles de la France à l ’Est, en 
échange de garanties dérisoires.

Une neutralisation de la Rhénanie, substituée à la démilitarisatian, stipulée 
à Versailles serait opposable à la France, comme à l ’Allemagne, et paralyse
ra it la France, en cas d ’agression allemande contre la Pologne. Les mains 
françaises ne seraient pas seulement vides e t liées, elles ne seraient même pas 
nettes. Ce serait, en revanche, le champ libre laissé au Reich à l ’Est.

Il pourrait à son aise y  je ter l ’étincelle, qui, dans un monde saturé d ’élec
tricités contraires, déterm inerait une nouvelle conflagration mondiale.

On sait les sourdes colères que provoquent en Allemagne le couloir dit de 
Dantzig, à ses yeux,« phénomène de tératologie politique » e t le partage de 
la  Haute-Silésie. L ’article 19 du Covenant de la S. D. N. donne au Reich le 
droit de la saisir d ’une requête tendan t à un nouvel examen des traités cjue 
lui, le Reich, juge inapplicables et de nature à m ettre en péril, la paix du 
monde. E n théorie, les décisions de la S. D. N. étan t prises à l ’unanimité, 
rien ne pourra être fa it sans l ’assentim ent de la Pologne.

En pratique, il en sera autrem ent. Le Reich commencera par prendre « la 
tem pérature » de l'Europe, de la France surtout. S’il trouve la voie barrée, 
il b a ttra  en retraite. Si elle est libre, il s ’y engagera résolument, malgré toutes 
les protestations platoniques. Si l 'a ttitude  des Puissances ne donne pas une 
indication nette, il commencera par lancer dans le couloir les organisations 
anti-polonaises de Poméramie, de Dantzig, de Koenigsberg, même de la 
Lithuanie. Si la France réagit, il les désavouera; dans le cas contraire, il leur 
enverra des renforts de la Reichswehr. Ou bien l ’Allemagne encouragera une 
agression contre la Pologne de la Russie des Soviets.tout en provoquant dans 
le « couloir » des incidents qu'elle pourra exploiter.Les risques d'intervention 
française seront par là considérablement réduits; il n ’est du reste nullement 
sûr qu’une pareille intervention s’exerce nécessairement contre la Russie, le 
tra ité  soviéto-polouais, de Riga, étan t postérieur d 'un  mois au tra ité d ’al
liance polono-français.

Pour ce qui est des revendications allemandes sur la partie polonaise de la 
Haute-Silésie, on se trouve-là en présence d ’une sentence arbitrale de la 
S. D. X., rendue après une étude approfondie du problème, e t on ne voit pas 
bien le Reich lu i dem andant de se déjuger. D ’autre part, les revendications 
allemandes sont ici soutenues par le socialisme international, prenant ainsi 
le parti des « exploiteurs >■ et « capitalistes » prussiens contre les ouvriers 
polonais. Du reste, il prend aussi pa rti pour la  guerre, puisque la H aute- 
Silésie polonaise doit, si elle est récupérée, doubler, comme arsenal de guerre, 
la  région de la Ruhr.

Le troisième article du programme des modérés allemands, le rattache
m ent de l ’Autriche, est d ’une exécution plus facile. L’Allemagne y  prélu
derait par un plébiscite, m ettan t ainsi dans une situation em barrassante et 
la S. D. X. e t les signataires d ’un tra ité  fondé sur le droit des peuples à 
l ’autodéterm ination; e t la première conséquence de l ’entrée de l ’Autriche 
dans le Reich, serait de placer la Tchécoslovaquie dans une situation ana
logue à celle de la Pologne, après la  suppression éventuelle du couloir de 
Dantzig.

Un pareil programme signifie la. guerre, e t la  guerre générale, le jeu des 
alliances excluant toute focalisation des conflits.

L'agression de l'Allemagne contre la Pologne serait accompagnée ou même 
précédée de l ’agression soviétique. Tour à tour entreraient en lice : la Rou
manie, alliée de l ’E ta t polonais; la Hongrie et la Bulgarie; les E ta ts  de la
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P etite  E ntente e t la  France, sous peine de signer une double déchéance. 
L ’Allemagne e t la Russie des Soviets alliés m ettra ient en œuvre les incal
culables ressources de l'Asie.

Depuis le commencement du X X e siècle, les événements d ’Asie se com
binent avec les maléfices de r  Allemagne pour dresser le continent jaune 
contre l ’Europe. La défaite russe de 1904-1905 a entam é à jamais le pres
tige de l'Europe.

Les divisions des blancs, se tra ita n t eux-mêmes de barbares, au  cours de 
la grande guerre, achèvent de les discréditer. L 'Evangile wilsonien donne 
une formule e t un principe aux revendications asiatiques. D ’autre part 
l ’ostracisme infligé aux Etats-U nis par l'homme blanc à l'homme jaune est 
ressenti dans toute l ’Asie. Libre désormais de toute attache avec la Grande- 
Bretagne, le Japon se prépare avec une ardeur silencieuse e t farouche au 
rôle de champion de l ’Asie. H se rapproche de la  Russie des Soviets, qui 
s ’entrem et pour le réconcilier avec la Chine. Dés à présent, Tokio compte, 
le cas échéant, sur Berlin, e t l ’Allemagne sur le Japon. Sur ce mélange 
détonant d ’intrigues, de convoitises e t de haines, la Russie des Soviets 
répand la propagande explosive du bolchévisme.

Le péril est immense e t imminent. r
Sommes-nous donc à la veille d ’un  conflit gigantesque où s'affronteraient 

en la  plus formidable des étreintes, continents, races e t nations? Depuis 
l ’explosion du bolchévisme, l ’Europe n ’est plus en  sécurités L ’Em pire russe 
é ta it autrefois pour l'Europe un  isolateur contre l ’orage qui gronde en Asie :
i l est devenu conducteur e t générateur de foudre.

Une question domine tou t : quel sera le rôle de l ’Allemagne, déjà liée à la 
Russie des Soviets? Si elle déserte l ’Europe, tou t espoir de faire face à la 
crise à venir par des solutions qui ne seraient pas exclusivement celles de 
la force est ruiné.

Son in térêt évident serait de s ’associer aux Alliés dans un  bloc assez puis
san t pour décourager les assauts du bolchévisme. Mais rien ne nous d it que 
l ’Allemagne sera assez sage pour cela. Elle jouera sans doute une fois de plus 
la  carte de l ’Asie contre l ’Europe, en p renant de nouveau pour point de 
direction uach P aris  : car c’est en ce sens seulement qu’elle se rapproche de 
la France. Quelle ten tation  pour sa haine e t son orgueil que de préparer sa 
vengeance en prenant le commande m ent suprême des races coalisées contre, 
ses ennemis en créant une nouvelle r ligne H indenburg :, a llan t ce tte  fois 
de l ’A tlantique au Pacifique^

Tel est l ’aboutissement logique de la  politique actuelle de Berlin. 
Revenons à notre point de départ. Si les destins du monde sont suspendus 

aux décisions de l ’Allemagne, celles-ci dépendent de l ’action des alliés, 
laquelle sera déterminée par celle de la France. Celle-ci a le devoir de prendre 
ce rôle dirigeant, elle qui est, to u t au moins, l'arm ée de couverture de l ’idéal 
interallié. E lle n ’est pas sans alliés. Elle peut com pter sur la fidélité cheva
leresque de la Belgique; sur la  Pologne; sur la Petite-E ntente, qu’on voit 
îaeilem ent pousser des antennes vers la Grèce, d ’une part, vers la Turquie, 
de l'au tre . Le rattachem ent de F Autriche au Reich m enacerait sérieusem ent % 
l ’Italie, vers laquelle la France a le devoir de regarder inlassablement, 
cu ltivant avec soin tou t ce qui peut faire de l ’am itié en tre les deux pays une 
force agissante e t féconde.

D’autre part, installé au balcon autrichien d où on respire déjà les par- 
îums de la  Méditerranée, l ’ogre germanique n ’assistera pas longtemps en 
spectateur au festin des peuples assemblés autour de la mer latine. H lor
gnera b ientô t F Empire britannique, à laquelle il se heurtera fatalem ent, plus 
fatalem ent q u 'à  la F rance.

Mais l ’E ntente n ’est pas m orte; elle dort seulement depuis l ’Armistice; 
elle se réveillera quand les deux pays épronveront de nouveau le senti
m en t du danger commun. Toute la question est de savoir si leur collabo
ration pourra être rétablie en deçà de la catastrophe. On peu t espérer qu’il 
en sera ainsi; e t le jour où la  France e t l'Angleterre m archeront la main 
dans la m ain, la paix sera assurée au tan t qu’elle peut l ’être.

Mais la France est un pays épris de logique e t de précision, l ’Angleterre 
aux principes rigides préîère les formules assez souples pour se modeler 
sur une réalité toujours mouvante. De là ,l'ex trêm e difficulté d  mie entente 
sur les garanties de la sécurité. L ’étude des principes e t des formules a  fait 
éclore toute une litté rature ou p lu tô t ime idéologie. Le plus souvent de 
pareils projets .ne sont qu’un leurre. Us peuvent être aussi un piège. Tel 
est le cas du pacte que propose Berlin e t qui tend  à substituer au désarme
m ent de 1 Allemagne celui de la France et qui ne garantit sérieusement 
que... 1 im punité de l'Allemagne si celle-ci se rend coupable d ’une agression 
contre des frontières non garanties, comme celles de la Pologne!

L n pareil pacte de sécurité serait pour les alliés le symbole diplomatique du 
minimum d effort e t du maximum d’insécurité. Le piège est trop  grossier 
du reste pour que les alliés y  tom bent to u t à fait.

Ce qui im porte avan t to u t c’est que l ’Angleterre et la France m anifestent

dans la pratique la solidarité profonde de leurs intérêts. Cette démonstra
tion suppléera au pacte. Car la mésentente anglo-française est la principale 
cause du chaos européen. Ressuscitée dans les faits, l ’Entente exercera une 
attraction  irrésistible sur la  Petite-Entente, sur l'Ita lie , sur l ’Espagne, enfin 
sur l ’Islam  même, où les intérêts des deux pays sont identiques.

Ainsi serait conjuré le péril de la monstrueuse : ligne Hindenburg ». 
Peut-être, en fin de compte, F Allemagne elle-même subirait-elle l ’effet de 
ce vaste consortium de paix, consortium auquel on peu t espérer voir se 
rallier l ’Amérique; et, après une liaison dangereuse avec le bolchévisme, 
rentrerait-elle au bercail occidental.

Mais pour que F Occident soit un  bercail., où reviennent les égarés, il lui 
fau t de bons bergers.

Or, il n ’en est pas de meilleur que le génie français : génie de l ’ordre, de 
la prévoyance, de la  clarté, de l ’unité; enfin, plus que jamais, de paix.

Car la  France a atte in t les lim ites de son expansion ; elle est le champion 
de l ’ordre nouveau fondé sur la libération de toutes les Alsaces-Lorraines, 
e t le principe de son intégrité se confond avec celui de l ’Europe actuelle. 
La situation est la même qu’à l ’époque du Congrès de Vienne avec la victoire 
en plus, Talleyrand en moins, e t le principe de démocratie substitué à celui 
de légitimité.

Ce génie français est sujet, il  est vrai, à de brusques e t passagères éclipses. 
H traverse une crise d ’intelligence, de volonté e t — ce qu’il y  a de plus grave
— de mémoire. Le memenio des m orts doit être ici le salut des vivants. 
Inspirons-nous de leur message. C’est ainsi que la France guérira.

L ’élection d ’Hindenburg en tran t au milieu des acclamations, dans sa 
bonne ville de Berlin, devrait l ’arracher à ses discordes e t à sa torpeur.

Cet événement devrait être, à Paris, le signal du rassemblement de toutes 
les énergies nationales.

Que la France ne se manque pas à elle-même : les amis e t les alliés ne lui 
m anqueront pas. Qu’elle fasse, en attendant, son examen de conscience; 
que les hommes politiques français, devenus des mystiques, se recueillent et 
m éditent sans rien engager. H s ’agit non de faire du pugilat devant les- 
rostres, mais1 de faire oraison devant l ’autel de la  patrie.

L’espérance redeviendra facile, à contempler la génération montante qui 
a reçu de la génération de la  guerre les consignes de la  pa trie .Les exemples 
des héros ont ensemencé les esprits e t les cœurs. Ceux qui n 'on t pas été choisis 
pour tom ber en m artyrs savent qu’ils doivent à la France d ’être des apôtres. 
C’est dans le miracle étem el de sa jeunesse qu’est l'avenir de la France ; 

moins sur les genoux des dieux que dans les mains de nos enfants j .
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Le service d’agence de la Société Générale de Belgique est assuré en 
province par ses banques patronnées et leurs agences dans plus de 

300 villes et localités importantes du pays.

Application générale de l’électricité

A. C O R M O N D
LUMIÈRE - FORCE MOTRICE 

LUSTRERIE - ABAT-JOUR

1, Rue de Gravelines BRUXELLES

C O M P T O I R  W tX M  
D ’O P T I Q U E  J g p È lJ

Maison BLAISE
F O N D É E  EN 18 85

4 6 ,  R u e  d e  l a  P a i x  IXELLES-BRUXELLES

Lunetterie française et américaine. Exécution rapide 
et soignée des ordonnances de MM. les oculistesr

Même Maison en face au 49 

H O R L O G E R I E  — B I J O U T E R I E  — O R F È V R E R I E

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

M A IS 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 romanum. — Breviarum romanum.
— Livres liturgiques. — Ascetisme. —
Grand choix de livres de prières èt de 
chapelets. — Imagerie religieuse. —

Cachets de l re communion.

Typographie — Lithographie.  — Rel iures .

Michel Swartenbroeckx
AGENT DE CHAN GE AGRÉÉ

O R D R E S  D E  B O U R S E  ------------------
R E N S E I G N E M E N T S  F I N A N C I E R S
DE PR EM IER  O RDR E ----------------------------1

Circulaire privée gratuite sur demande

22,  rue Royale (Parc) ,  B R U X E L L E S
T élép h o n e A dresse  T é lé g ra p h iq u e  C om pte ch èq u e  p o sta l

209.06  S w a r t b o u r s e - B r u x e l l e s  126 ,202

O R F E V R E R IE

Christofle
O R FÈ V R E R IE  A RG EN TÉE ET 
DO RÉE — O R FÈV R ER IE  D ’AR
GENT — SERVICES DE TABLE 

— SERVICES A TH É —
— SU RTO UT CANDÉLABRES — 
C A D E A U X  E T  C O R B E I L L E S

DE M ARIAGE
— COUPES D E SPORTS —

SUCCURSALE DE BRUXELLES  

5 8 ,  ru e  d e s  C o lo n ie s
— T é lé p h o n e  1 7 7 .8 7  —

Décoration —=

G. V eraar t
25, Place Van Meyel, ETTERBEEK (Bruxelles)

P E I N T U R E  —  D É C O R  
A M E U B L E M E N T 1

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



i8 LA REVUE CATHOLIQUE DES IDÉES ET DES FAITS

GRANDS ATELIERS D’ART RELIGIEUX

COMPAGNIE DES ARTS
POPPE & C1, BRUXELLES

SOCIÉTÉ ANONYM E CAPITAL ; 3 ,000,000 DE FRANCS

s a s

S pécia lisés pour l ’exécution de tous travaux de 
M OBILIER D ’ÉGLISE — SCULPTURE
----- PEIN TU R ES R E L IG IE U S E S ---------
TABLEAUX — DÉCORATION MURALE  
STATUAIRE — BRONZE, CUIVRE, etc.

EN TO U TES M ATIÈRES ET EN TO U S STYLES

a
PRIX — D ESSIN S — DEVIS — VISITES  

Gratis sur dem ande

a
E N TREPRISES GÉNÉRALES (Belgique, Étranger)

FO URNITURES COMPLÈTES  
pour ÉG LISES, CHAPELLES E T  SACRISTIE

arara
STUjDIO! — 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 —  Télépb. : 479.60-483.11

A dresse télégraphique : A rtes-B ru xelles  
Com ptes Chèques P ostaux n° 1057-27

a a a



LA REYTJE CATHOLIQUE DES IDÉES ET DES FAITS

Caisse Générale de 
Reports et de Dépôts

S O C I É T É  A N O N Y M E

Siège socia l : BRUXELLES, rue des Colonies, 11

C a p i t a l  : 2 0 , 0 0 0 ,0 0 0  R é s e r v e s  : 2 5 , 0 0 0 ,0 0 0

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

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

— D ép ô ts  de  T i t r e s  e t  de  V a le u r s  — 

L e t t r e s  de  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  -  -  -  -

BUREA U X  DE QUARTIER :

Place B ara, 14, C ureghem . Rue des T on gres , 60 - 62, 
Parvis S t-G illes , S t-G illes . E tterbeek.
P lace S ainctelette, 26 , M o- P lace L iedts, 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  O  I I V  p :  I I C  Ç  T é l é p h o n e
B 15911 D r \ U A [ Z L L . C J )  B 15911

Banque |!Arr0ndissement d’Anvers
SOCIÉTÉ ANONYME

S i è g e  so c ia l  : I S u c c u r s a l e ;
L o n g u e  r u e  N e u v e ,  1 0 7 -1 1 1  R u 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

Comptes chèques. — Ouvertures de crédit. — 
Comptes à terme. — Comptes de quinzaine. —  
Caisse d'épargne.— Location de coffres-forts, etc.

0

19

QUI S ’HABILLE BIEN

S ’HABILLE CHEZ

prançois Vanderiinden
R u e  d e s  C u l t e s ,  1 7 ,  S f i ü X E t L B S

0

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

C ostum es

de

Soirées
V m i  %  SDupaix

C ostum es

de

C érém onies

O 50, rue du Marais. Bruxelles <$>

Â la  G r a n d e  F a b r i q u e
M a i s o n  f o n d é e ' e n  1 8 7 7 T é l é p h o n e  300 3

Diplôme d'honneur à iE x p o s itio n  de Bruxelles en 1910.

E. Esders
26, Rue d e  la  V ierge  N o ire , 26  

B R U X E L L E S

VÊTEMENTS FO U R HO/AMES, DAMES 
ET ENFANTS

L iv ré es  e t  u n i f o r m e s .  -  V ê te m e n t s  de  s p o r t s  
e t  v o y a g e s .  -  L i n g e r ie .  -  B o n n e t t e r l 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 es .



LA REVUE CATHOLIQUE DES IDÉES ET DES FAITS

X a \b ix  de sonMaitre!

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

C’es t le sym bole de la su prém a tie

D e m a n d e z  n o s  c a ta lo g u e s  e t  l 'a d re s s e  
d u  re v e n d e u r  le  p lu s  p ro c h e .

Cie française  du Gramophone
BRUXELLES  

171, boulevard M aurice Lem onnier  
65 , rue de l ’Ecuyer 

42, p lace de M eir. Anvers.

N ü G G B t
POLISH POOR CHAUSSURES

Ma« ni 8 7 3dée VAN C A M PE N H O U T  Frères et Sœurs

François VAN NES Successeur
13, R ue de la  C olline, 13 — BRU X ELLES — Téleph. : 227 .64

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

U sine é lectr iq u e : 36, Rue V anderstraeten , 36, M olen beek »B ru xelles

Soleil ou P lu ie  

“N U G G E T ” lu it

C H O C O L A T

D U C  A N V E R S
LA G R A N D E  

M A R Q U E  B E L G E

LA MAISON DU TAPIS

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

S ®
s  ®

CARPETTES DES FLANDRES ET AUTRESTAPIS D’ORIENT, ANCIENS et MODERNES.
—--MOQUETTES UNIES tous les tons. — 
TAPIS D’ESCALIERS et D’APPARTEMENTS 
----- (divers dessins et toutes la r g e u r s ) , ---------

— — (imitation parfaite de l ’Orient). — — 

TAPIS D’AVIGNON UNIS ET A DESSINS.

0 ®

Les p r ix  défient à qualité égale toute concurrence.

®
®  A T E L I E R  S P É C I A L  P O U R  LA R É P A R A T I O N  D E S  T A P I S  S
B  S
®
S i i a i ï i W B  " "  v "  ' « - w r e r e w r e r » !  ■ a — — — « e r re a s  a  a


