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La Semaine
Bonne, Sainte e t heureuse année à tous nos amis, abonnés e t*  

lecteurs ! Que ie u r fidélité à la  Grâce leu r assure, en ce tte  année y  
nouvelle —  coupure fa ite  p a r  l ’esprit hum ain  dans la  durée d e l

11 ensemble du  m onde sensible, e t dénom m ée 1931 —  avec la jo ie$
• intérieure e t la pa ix  du  cœ ur, un  tré so r de m érites qui leur v a u - l |  

Jdron t, un  jour, un  surcro ît d ’éternelle félicité. fi
: E t  daigne N otre-Seigneur Jésus-C hrist leur d épartir, à  eux e t 1 
; à  tous ceux qui leur sont chers, d 'ab o n d an tes  bénédictions... J

|  Que sera l ’année nouvelle po u r l ’Eglise e t la  P a t r i e ’ ... C’est le"
■ secret de Celui qui reçu t les na tions en héritage e t d o n t dépend 

le sort des em pires. I l  n y  a q u ’à Le p rie r de no tre  m ieux pou r 
■qu’il illum ine les intelligences e t fortifie  les volontés.
i  Mais qui n iera  que' 1931 s ’annonce sous les couleurs les plus 

' sombres po u r no tre  chère Belgique?
p Au risque de re tom ber encore dans cet « im broglio verbal» ,' 
que l ’on nous reprochait ces jours-ci encore, e t de faire m ontre, 
une fois de plus, de cette  « candeur naïve  qui dépasse to u te  espé
rance », nous ne craignons pas d ’affirm er que no tre  s itu a tio n  
intérieure est p lus grave q u ’elle ne l ’a jam ais été. L ’artic le  que 

P I .  Dewinne v ien t d ’écrire dans le Peuple  du  I e r  jan v ie r dev ra it 
,ouvrir les yeux des p lus aveuglés. « L a question préalable. F la 
mands et W allons ont-ils la volonté de rester u n is ? » Que l ’on puisse 
poser la question, quel signe angoissant!

Je  ne fe ra i pas  une rév é la tio n  en  d isa n t q u 'il  ex is te  chez les W allons 
\ r i lï 1S loilSte in Ps ' e t  dan s to u te s  les classes, u ne  ten d an ce  q u i p o r te  la  
\Vallome v e rs  un  ra t ta c h e m e n t à  la  F ran ce . C ette  ten d an ce  es t presque 
aussi rep an d u e  a B ru x e lles . T o u t le  m onde s a i t  cela

Q uestion de se n tim e n t?  O ui, m ais  les se n tim e n ts  o n t leu r  force p ro p re  
qui p e u t g ran d ir  g râce  a c e rta in es  c irco n stan ces  e t d ev en ir irré sis tib le .

P f"? .les <lu i com posen t ^ B e lg iq u e , ’ de 'langue 's, de cultures* dé 
™ ,,, , g ll?  dlffere,n te s ' o n t-ils  '^ a im e n t  la  v o lo n té  de re s te r  u n is?  O nt-ils  
rt'W Ur Ies> u lsses’ le m em e id éa l d é m o cra tiq u e , le  m êm e se n tim e n t n a tio n a l  
com m une?anCC’ « P i ra t io n s  com m unes? Se so n t- ils  fo rgé une âm e

Il eu e s t q u i co m m en cen t à  eu d o u te r . ..  
mmi t ü V 01}0 t 011,1 d ’a b o rd  que I o n  réso lve ce tte  q u estio n  p réa lab le  sans 

k  l eS s° lutlcm s q ul p o u r ro n t  in te rv e n ir  son t condam nées à  re s te r  provisoires e t p reca ire s .

\  oilà donc les fru its  de la  carence gouvernem entale  ! Voilà la
■ question que se posen t v ra im en t des m illiers de com patrio tes, alors 

que les échos des fêtes du  centenaire  résonnen t encore e t que les 
derniers lam pions son t à peine é te in ts...

\  oila ou a  conduit la folle po litique  qui a  laissé se répandre  
1 opinion que le m ouvem ent flam and  n ’a v a it rien de bon e t que 
s il devait, quand  même, g rand ir ju sq u ’à devenir irrésistible, le

danger d ’un  im périalism e (!) flam and  serait là, im m inent. Voilà 
où a m ené la  m en ta lité  que l 'on  a  laissé régner e t qui considère 
to u t  progrès flam and  com m e d im inuan t la  Belgique. Voilà ce que
1 or; a  ob tenu  en ne fa isan t rien  pou r com ba ttre  le p réjugé an ti
flam and, le m épris de to u t ce qui est flam and, qui fa it le fond de 
l ’opposition  au x  légitim es revendications flam andes... 

gj On m arche donc à grands pas vers un  s ta tu t  nouveau. L e m al- 
j^heur, c est qu  il s ’é laborera dans une atm osphère  déplorable e t 
f qu  au lieu de ne p o rte r que su r une m eilleure m anière de disposer 
j la m aison com m une, il risque de m ettre  en question  l ’existence 
i- m êm e de ce tte  m aison.

3  ' *
j! * * 
fi) t

L a question  posée p a r  le citoyen D ewinne n ’est pas la  vraie  
question. I l  s ’ag it moins de savo ir si F lam ands e t W allons o n t la 
vo lon té  de re s te r unis, que de savoir s ’üs son t fa its  réellem ent pou r 
v iv re  ensem ble e t si ce tte  com m unauté-là  est, pou r eux, la  meil
leure ga ran tie  de bonheur. Des passions surexcitées, des m alen
tendus factices, des équivoques to u tes  m om entanées p eu v en t 
cacher, po u r un  tem ps, au x  F lam ands com m e au x  W allons, leur 
in té rê t \é r ita b le . On n  a v u  que tro p  souven t des collectivités 
p rendre  des décisions opposées à ce que réclam aient leurs besoins. 
Que l ’A u to rité  gouverne de m anière à  rendre sensibles, aux  uns e t 
a u x  au tres, les avan tages d ’une union  d o n t il su ffirait de reviser 
la  form ule pou r la  rendre  plus b ienfaisante  que jam ais...

Mais il est plus que tem ps!... I l  est « te llem ent tem ps »... que nous 
com prenons que d aucuns, d ev an t la  g rav ité  exceptionnelle de
1 heure, en soient a rrives à  souhaiter l ’union de tou tes  les forces 
vives de la  n a tio n  dans un  gouvernem ent où les tro is  p a rtis  
sera ien t représentés p a r  leurs m em bres les p lus ém inents, avec 
la  m ission de trouver, au  plus tô t, à la  crise belge, la  solu tion  
nationale, encore possible, nous en som m es convaincus, m ais qui 
dem ande q u ’on y  trava ille  d ’urgence, e t de to u te  son âm e...

D ans le Peuple  de dim anche dernier, M. E m ile V andervelde a 
publié un  a rtic le  qui a eu un  g rand  re ten tissem ent. N ous croyons 
u tile  de le reprodu ire  ici.

« Le seul m oyen, peu t-ê tre , d ’év ite r le séparatism e, c ’est de 
faire à 1 autonom ism e une  très large concession. » Sous ce t itr e  
le. leader socialiste écriva it :

Ces in c id e n ts  H u lin  de Loo, s i pén ib les, e t  s i d isg rac ieu x  dan s  la  form e, 
au ro n t- ils , d u  m oins, ce ré s u l ta t  d ’o u v r ir  les y e u x  à  ceux  q u i se f ig u re n t
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encore  que I on  réso u d ra  le  p ro b lèm e l in g u is tiq u e  : p a r  des m esure* 
frag m en ta ire s , des so lu tio n s  de com prom is, des concessions l o u jo u t » tard ive^ , 
tro p  ta rd iv e s  p o u r q ue  l 'o n  en sache  g ré  à ceux q u i les ton.., ou  q u i, p lu tô t ,  
se les la issen t a rra c h e r  r . -

Sans dou te , M . H u lin  n 'e û t  p a s  é té  passée a n  b leu , s i, a u  len d em ain  de 
là  d e rn iè re  c rise tte  m in isté rie lle , le  G o u v ern em en t p o u r  u n e  îois, s etaii. 
décidé à  p a rle r  c la ir  e t  à m o n tre r  u n  m in im u m  de déc ision  e t  d ’énerg ie .

A propos des reg re ttab les inciden ts  gantois, bornons-nous à 
déplorer que les jo u rn au x  d 'expression  française n 'a ie n t pas sou
ligné que le refus de M. H u lin  de Loo de se soum ettre  à la  déci
sion m inistérielle défendan t de donner les m êm es cours à 1 L ni- 
versité  e t  à l'E co le  des H au tes  E tu d es  devait fa ta lem en t causer 
des troubles.

« L 'expu lsion  vio lente —  écrit M. Devèze, dans le Soir  —  
p a r les é tu d ian ts  eux-m êm es, d 'u n  professeur, don t to u s  les Belges 
honnêtes honoren t la  personne, la  science e t  le caractère  —  chassé 
de sa chaire p a r une to u rb e  am eutée de fana tiques irresponsables
—  pose le  problèm e de l ’A u torité . »

M. Devèze oublie de dire que ce problèm e de 1 A u to rité  a v a it 
é té  posé p récédem m ent p a r  M. H ulin de Loo lui-m êm e faisant, 
fi d ’une décision de  ses au to rité s  à lu i...

R eprenons l ’a rtic le  de M. V andervelde :
l i a i s  à  l lieu re  ac tu e lle , il  s ’a g it  de  b ien  a u tre  chose q ue  de sav o ir  s i les 

p ro fesseurs de l 'U n iv e rs ité  de G and  p o u r ro n t  ice q u i ressem ble à  u ne  p rovo
c a tio n ' rép é te r  leu rs  cours en  f ran ça is  à  1 E cole  des H a u te s  E tu d es, concur
ren te  de l 'U n iv e rs ité . ou  b ien  si l ’on  in tro d u ira  d an s  lc se ig n e m e n t p rim a ire  
le svstèm e de  la  t ra n s m u ta tio n , ou  s i  l ’on  a d m e ttra  q ue  des fo n c tio n n a ires  
p u isse n t a tte in d re  a u x  p lu s  h a u ts  degrés de la  h ié ra rc h ie  sans co n n a ître  
les d e u x  langues p rin c ip a le s  p a rlé e s  d an s  le p a y s .

H u y sm an s e t  D estrée  o n t eu  le  m érite  d 'a v o ir  é té  p a rm i les p rem iers  
à  le com prendre , q u a n d  ils  o n t  réd ig é  le Com prom is des so cialistes belges, 
la  questio n , la v raie  qu estio n , sous-jacen te  à  des q uere lles q u i. p rise s  en 
elles-m êm es sem b len t fu tiles , a u ta n t  q u ’elle  so n t passionnées, c ’e s t la  
qu estio n  d e  sav o ir  si l ’on  m ain tie n d ra  in ta n g ib le  le s ta tu t  d e  c en tra lisa tio n  
to ta le  que la  B elg ique s ’est donné il  y  a  u n  siècle, ou  s i, rev e n a n t à  des 
tra d itio n s  p lus anciennes, on  é la rg ira  les au to n o m ies  locales, p rov inc ia les, 
rég iona les, e t  au ssi cu ltu relles , a u  p o in t  de  réa lise r, e n  q u e lq u e  m esure, 
un  sv stèm e d e  féd é ra tio n .'

A d ire  le  v ra i, s i je  n 'é co u te is  q ue  m on  se n tim en t, je  se ra is  p lu tô t  d u  
cô té  des p a r t is a n s  d u  cen tra lism e. J e  su is, p a r  tem p é ra m e n t, u n  c e n tra li
sa teu r. (D estrée  d i t  que c 'e s t p a rc e  q ue  je  su is  un  B ruxello is.) J ’a i to u jo u rs  
eu  e t je garde  la  con v ic tio n  q ue  la  c e n tra lisa tio n , en  B elg ique, a eu  d 'h eu - 

. reu x  et  g ran d s r é su lta ts . J  e n ’ai p o u r les p a rticu la rism e s  lo cau x  ou  rég io n au x  
q u 'u n e  "médiocre sv m p a th ie . J e  tie n d ra is , com m e l 'im m en se  m a jo r ité  des 
Belges, d ’ailleu rs , p o u r  u ne  c a ta s tro p h e , nationale et internationale, que 
les 'm o u v em en ts  cen trifu g es  qu i se m an ifes ten t a u jo u rd ’h u i, en  W allon ie  
aussi b ien  q u ’en  F la n d re , a b o u tissen t à u n e  sé p a ra tio n  p lu s  ou  m oins déguisée .

M ais, à  la  lu eu r des fa its , je  su is, d ep u is  long tem ps, a rr iv é  à  ce tte  conv ic
t io n  q ue  d an s  u n  p ay s  com m e le n ô tre , où  v iv e n t  cô te  à  cô te  d eu x  p o p u la 
tio n s  q u i n e  d iffè re n t p as  seu lem en t p a r  la  langue, le  m e ille u r m oyen  e t, 
p e u t-ê tre , à la  longue, le  seul moyen d 'é v ite r  le  séparatisme, c 'e s t de  fa ire  
à  l’autonomisme de t rè s  la rg es  concessions.

C’est p o u r  ce m o tif  que j ’a i ad h é ré  a u  Compromis des socialistes belges, 
q u i pose le  p rin c ip e , en  ré se rv a n t à  des é tu d es  u l té rie u res , ce q u i concerne 
ses ap p lica tio n s .

D epuis, ces é tu d es  o n t é té  p oursu iv ies , e t, en m a tiè re  d ’au tonom ie  c u ltu 
relle, p a r  exem ple, elles o n t  a b o u ti à  des fo rm ules q u i, en  d eh o rs  m êm e 
d u  P . O. B ., rec u e ille n t des adhésions  ch aq u e  jo u r  p lu s  nom breuses.

X o tre  lo i su r  l ’enseignem ent p r im a ire , d u  res te , a d m e t d é jà  l ’ex istence 
d an s  le p a v s  les d eux  rég ions lin g u is tiq u es  (avec u n  rég im e spécia l p o u r 
l'a g g lo m é ra tio n  b ruxello ise), e t  il sem ble q ue  l 'a c c o rd  se fasse, de p lu s  
en p lus, p o u r  laisser à  l ’au to n o m ie  com m unale  le so in  de déc id e r si, dans 
ch aq u e  rég io n , i l  y  a u ra  des classes où  l ’enseignem ent se ra  d o nné  dan s  
u n e  a u tre  lan g u e  q u e  celle d e  la  rég io n .

M ais les d iff icu lté s  m êm es qu i p e rs is te n t à ce su je t ,  m o n tre n t b ien  q u ’en 
c e tte  m atiè re , com m e en  d ’au tre s , on  r isq u e  de n ’a rr iv e r  à  r ie n  q u i v a ille , 
aussi lo n g tem p s que l ’on  n e  se d écidera  p as  à  p ren d re  le  ta u re a u  p a r  les 
cornes, e t  à ab o rd e r de f ro n t  ce p ro b lèm e fo n d am en ta l. Y  a-t-il lieu d ’ap
porter des modifications et, dans l ’affirmative, quelles modifications y  a-t-il 
lieu d'apporter, au statut politique établi par la Constitution belge, en ce qui 
concerne les attributions respectives du pouvoir central et des autorités locales, 
provinciales, ou régionales? Ne conviendrait-il point, par exemple, en main
tenant l ’unité, pour tout ce qui concerne les intérêts communaux, de tenir 
compte, pour d ’autres intér ts, du dualisme qui résulte de la différence des 
langues, des cultures, de la psychologie collective même, entre W  allons et 
Flamands? ’ .

11 v a  sans d ire  q u ’en de te lles  m atiè re s  les so lu tio n s  n e  s 'im p ro v is e n t . 
pas, qu 'e lles  d o iv en t ê tre  m û rem en t é tud iées, q u ’elles d o iv en t chercher 
un  dosage, certes diffic ile , e n tre  l 'u n i té  nécessaire  e t des au to n o m ies  qu i 
ne la  c o m p ro m etten t p o in t, q u i a b o u tissen t, a u  co n tra ire , en  d ern ière  
ana lyse , à  la  consolider.

M ais c ’est u ne  ra ison  de p lu s  p o u r que, sans p lu s  a tte n d re , des sp écia listes

d e  n o tre  d ro it  p u b lic , s 'a t te l le n t  à  la  besogne, a illen t au  fond des choses, 
s u b s ti tu e n t  des concessions d ’ensem ble à  des vues fragm enta ires , e t se 
re n d e n t  com pte  q u 'u n e  fo is de  p lu s, po u r se m ain ten ir , la  C o n stitu tio n  j 
de 1S30 p e u t  a v o ir  b eso in  d ’ê tre  rev isée.

P u issen t-ils  le  fa ire  a v a n t  q u ’i l  so it  tro p  t a r d ’

I l  v  a b ien  des choses à dire à propos de cet article. Ce sera 
p o u r la  sem aine prochaine.

M. Charles M agnette, m inistre  d 'E ta t ,  p résident du  S énat, I 
grand  m aître  de la  franc-m açonnerie belge, a expliqué, dans YIndé-È  
p e n d a n t;  pourquoi il est libéral.

P lus que to u te  au tre  conception, celle d u  libéralism e dérive I 
d ’une no tion  sentim entale , d ’un  in s tinc t incoërcible : l 'am o u r de I 
la  liberté ! »

« ... L ’essence du  libéralism e : c ’est le respect, c est le culte, I 
c’e s t le  développem ent de la  liberté.

« . . .  N ous savons fo rt b ien  que la  liberté  n ’est pas e t ne p e u t l  
pas ê tre  absolue : rien, en  no tre  vie e t  en no tre  organisation, n ’e s t l  
ni ne p e u t ê tre  p a rta it  e t absolu. I l  p e u t y  avoir, il ÿ  a eu e t  il y  ? 
a  des abus  de la  liberté. Ces abus qu i m ènen t à la  licence, caricature^ 
de la  liberté , il fa u t les réprim er e t les prévenir.

a ... D onc ce tte  liberté , nécessaire e t fondam entale, il fautjl 
l ’organiser, il fau t lu i donner un  s ta tu t. Mais il est absurde de lai) 
com b a ttre  e t  de la  supprim er parce que, en certaines conjonctures,! 
la  p ra tiq u e  a pu  en ê tre  défectueuse e t causer quelque mal. I 

a Pourquoi suis-je libéral?  , parce que e ... sans la  liberté, la l 
vie hum aine n 'a  n i charm e, n i dignité, ni g randeur »...

Com m ent, en 1930, u n  hom m e de la valeur de M. M agnettel 
peut-il encore aligner des phrases aussi... rom antiques.' L a  l ib e r té !  
O n a  beau  relire l ’a rtic le  de l 'ém inen t m in istre  d ’E ta t ,  im possible 
d ’a rriv e r à savo ir ce que son  au teu r en ten d  p a r  La  l ib e rté !
I l  est mêm e perm is de penser que si l ’hom m e d  E ta t  libéral n d  
donne pas la  dé fin ition  qui, seule, re n d ra it 'se s  lignes com préhen j 
sible, c ’est que, qu ’il veuille b ien nous pardonner no tre  irré \ érenc™ 
il sera it b ien  em barrassé de donner au  m o t liberté  un  sem? intelli-|

gible. . J
R ien  de plus re la tif que la  signification d u  m o t liberté*  

L a  liberté  n ’existe pas, il n ’y  a  que des libertés. E t  ce que te l 
ind iv idu  ou  te l peuple considèrent com m e des libertés sans lesl 
quelles la  vie hum aine n ’a n i charm e, n i dignité, ni grandeurs 
la issen t parfa item en t indifférents, te l au tre  indiv idu  ou te l a u tr l  
peuple.

O u M. M agnette  se berce d ’illusions e t  se grise de m ots, ou 1  
essaie de donner le change. L 'h isto ire  est là, qui nous m ontre c l  
que le p a r ti libéral belge en ten d ait p a r  la  liberté. Les plus bellejl 
déclarations du  m onde n ’y  changeront p lus rien  : to u t le passé djl 
p a r t i  libéral tie n t  dans ce seul, m o t : anticatholicism e. P ar touj 

' les m oyens il a  co m b a ttu  la  liberté  essentielle celle des cathc I 
liques d ’ê tre  ce qu ’ils son t, d ’élever leurs enfan ts  dans la  religio 
de leurs pères, de p ropager les doctrines du  Christ.

L a  liberté  d ’enseignem ent — une liberté  réelle e t complète : 
to u s  les degrés, e t  non pas sim plem ent théorique e t verbale -j | 
a to u jo u rs  pour adversaire  résolu le p a r t i  libéral belge. j  j

Les v ra is  libéraux , ce son t les cathohques! L 'a u tre  jour déj; 
nous nous som m es perm is de  dire à M. P au l H ym ans que n o u s  not 
proclam ions chauds p a rtisan s  du  libéralism e te l qu  il le d j 
sa it. N ous osons dire la  m êm e chose à son collègue e t ami, le pie^ 
den t du  Sénat. N ous aussi nous sommes libéral parce que notj 
aim ons la  liberté ... légitim e, que nous en avons le respect e t I 
culte. N ous réprouvons les abus de cette  liberté, m ais sans j 
liberté, la vie hum aine n ’a ni charm e, n i dignité, m  grandeur 1



LA REVUE CATHOLIQUE DES IDEES ET DES FAITS

E t p o u rta n t nous restons adversaires résolus du libéralism e 
politique belge! Il fau t donc bien conclure q u e 'M . M agnette 
n ’a pas été au  fond des choses...

« II n  est pas dou teux  ecrit-il encore dans ce même article 
de Y Indépendance —  que la doctrine  cathohque n ’e s t pas im prégnée 
d 'une  bien grande tendresse à l ’endro it du  principe e t de la p ra tiq u e  
de la liberte. Alors que le libéralism e s efforce de concilier ces 
deux principes, celui de la liberté  e t celui de l ’au to rité , parce que 
leur harm onie lui a p p ara ît comme indispensable au  m ain tien  
e t à l ’évolu tion  paisible de la vie sociale, l ’Eglise en tend  faire 
prévaloir l'é lém ent d ’au to rité  —  de son au to rité  —  su r le besoin 
inné d 'indépendance qui est enraciné indestruc tib lem en t au fond 
du cœ ur hum ain . » - •

Nous en dem andons pardon  à l ’au teu r de ces lignes, m ais il nous 
fau t bien lui dire que le vague de la  pensée l ’y  d ispu te  à l ’im pré
cision de l'expression. P u isq u ’il fa u t organiser la  liberté, c ’est-à-d ire 
la lim iter p a r 1 au to rité , to u t dev ien t une question  de dosage. 
E t  quelle que soit la p roportion  adoptée, il se tro u v era  tou jours 
des esprits qui estim eron t tro p  p e tite  la p a r t  fa ite  à la  liberté, 
ou tro p  rédu it, le rôle dévolu à l ’au to rité . Le p a rti cathohque, 
car c ’est de lui q u ’il s ’ag it chez nous, e t non pas de l ’Eghse, 
s ’efforce, to u t  comme p ré tend  le faire le libérahsm e, de concilier 
ces deux principes, celui de la liberté  e t celui de l ’au to rité , pour 
assurer le m ieux possible l ’ordre social e t la pa ix  civique. Encore 
une fois ce n est pas ici que g it l ’opposition foncière e t radicale. 
L a  raison profonde p ou r laquelle h béraux  e t cathohques sont 
irréductib lem ent opposés, c ’est que les prem iers estim en t erronée, 
e t donc m alfaisante, e t d ev an t donc ê tre  com battue, une doc
trine  que les seconds saven t ê tre  vraie, b ienfaisante, seule capable 
de donner aux  indiv idus e t aux  peuples les principes de vie sans • 
lesquels le m onde n ’est que désordre e t chaos.

A u fond, à la question  posée p a r  M. Charles M agnette  : ’« P ou r
quoi je  suis libéral?  » — ce qui est to u t au tre  chose que de 
dem ander pourquoi, à te l m om ent, te l com patrio te  vote  po u r les 
libéraux il n y a plus, en Belgique, q u ’une seule réponse : parce 
que je ne suis pas cathohque... parce que je suis an ticatho lique...

Les jo u rn au x  on t publié, ces jours-ci, des s ta tis tiq u es  qui 
m éritent d ê tre  rapprochées.

Statistiques des illettrés : les pays  où on trouve  le moins d 'ille ttré s
sont ; la F in lande  ( i% ) , l'A ustra lie  (4,3 %), les E ta ts-U n is  de

A m enque du N ord (6 %), la  Tchécoslovaquie (7 % ), la Belgique
(8,3  % ), la  F rance e t le C anada (chacun 9,2"% ). E n  I ta lie  b ien
que le pourcentage d ’ille ttrés  qui é ta i t  de 69 %  en 1871, soit tom bé
a 2& % en 1921, il y  a encore plus d ’ille ttrés  q u ’en H ongrie e t en 
Estonie.

Le plus fort pourcentage est fourni p a r  le G uatém ala  (86,8 %), 
E gypte  (92,r % ) ,  les Indes anglaises-(92,9 •%} et les Indes orien- 

taies hollandaises (95,8 %).

Statistiques des automobiles : 30,000,000 de véhicules dans le m onde'
( ont 24,000,000 aux  E tats-U n is  seulem e ît ! 146,000 en Belgique S ’il 
v avait chez nous a u ta n t d ’au tos .qu’aux  E tats-U nis, p ropo rtion 
ne em ent a la population , nous posséderions 1,330,000 voitures 
pour personnes au lieu des 96,000 que nous avons...

: Sta tis tiques des téléphones  : il y aurait 33,000,000 d’appareils

telephoniques, les E ta ts-U n is  v en an t en tê te  avec p rès de ?o m il
lions de cornets, soit im peu  plus de 16 p a r  100 h ab itan ts .

Le C anada au ra it en tre  13 e t 14 appareils pDur 100 h a b ita n ts  
L a  nouvelle Zélande, le D anem ark , la  Suède, l'A ustra lie , l ’A n-le- 
te rre  e t la F rance su iv ra ien t, ce dern ier pays ne possédan t encore 
que 2 à  3 appareils p a r  100 h ab itan ts .

E t  le Soir, qui do n n a it ces dernières sta tistiques, d ’a jo u te r :

« I l  est presque h um ilian t de no te r que N ew -Y ork ville em ploie 
a elle seule presque a u ta n t d ’insta llations té léphoniques que to u te  
la  G rande-B retagne ».

Non, e t m ille fois non ! U ne civilisation ne se m esure ni au 
nom bre des téléphones, ni à c J u i  des autos, n i mêm e au po u r
centage d 'ille ttrés. Vive le progrès! certes, e t to u t hom m e d ev ra it 
sayorr h re  e t écrire, m ais depuis la  R éform e e t la  R évolution  fran 
çaise on a-'Singulièrement pe rdu  ju sq u ’à la  notion  de la  h iérarchie 
des valeurs hum aines. Une cité  sans analphabètes e t avec té lé 
phones, autom obiles, bains e t... in s ta lla tions  san itaires  p e u t ê tre  
peuplée de b ru tes  inhum aines. Le X V II*  siècle français, un  des 
som m ets de la civilisation, connaissait b ien des ille ttrés 
e t trè s  peu  de confort m atériel. E t  la  c iv ilisation chinoise, cette  
m erveille de politesse e t de raffinem ent social ? -

N ous avons en tendu , un  jour, une personnalité  ém inente, qui 
fu t en ra p p o rt avec beaucoup d ’A m éricains p en d an t la  guerre  
con ter la  tro u b lan te  désillusion de nom bre d ’en tre  eux. V enus en 
E urope po u r défendre la  c iv ilisation contre la  barbarie , leu r é ton 
nem en t ne fu t pas p e t i t  de ne rencon trer en F rance  que trè s  peu 
de téléphonés, d ,  bains e t de... W .-C., ces « signes » de la civilisa
tion . A pres des annees . d ’une guerre très du re  conduite  p a r  les
- llem ands avec la  barbarie  que l ’on sait, la  v ic to ire  d u  d ro it ! 
în tree  en Allemagne. E ffarem en t de nos bons am is Y ankees de 

tro u v er ches les B arbares plus de té léphones, de bains e t de W  -C 
qu ils n en av a ien t trouvés chez les Civilisés, que ces B arbares 
co m b a tta ien t depuis q u a tre  ans... «Nous serions nous trom pés? »

Le m inistère franc-m açon constitué  à P aris  au ra -t-il p lus q u ’une 
existence éphém ère?

« On n 'a  jam ais m ieux vu  que dans la  crise gouvernem entale  
actuelle a quel p o in t no tre  régim e p oh tique  est en réah té  inoro-a- 
n ique. [ ] Le p a rti  pris, la  m auvaise hum eur, la  passion  irré
fléchie de tro is  hom m es sur un  m illier de rep résen tan ts , est-il 
raisonnable que ce so it assez p ou r suspendre, en tra v e r a lté rer 
P eu t-ê tre  g ravem en t to u te  la  v ie  na tiona le?  E t  si quelques’absents 
s e ta ien t trouves  p résen ts  à la séance, qui sa it si la  m ajo rité  
n e u t pas ete une m inorité  im puissan te?  La loi du  nom bre, soit! 
m ais a  condition  que ce nom bre soit fixé à un  chiffre assez élevé 
po u r qu il n ’y  a it aucun  d o u te  q u a n t à la  volonté  réelle d ’une 
m ajo rité  incontestable , fau te  de quoi le vo te  sera it ten u  p ou r nul 
e t non avenu. [...] I l  a rrive  ainsi forcém ent que to u t m inistère 
q uand  enfin on a  eu la  chance d ’en form er un, n ’a q u ’une existence 
précaire. Les m inistère# s ’écroulent les uns après les au tres  sous 
le souffle des, p a rtis  com m e châ teau x  de cartes. Ce que l 'u n  te n te  
de com m encer, un  a u tre  lui succédan t s ’em presse de le défaire

A ucun ne p e u t m ener à bonne fin  l ’œ uvre q u ’il a  en treprise  f  i
On a d it e t re d it que cette  déform ation , cette  décom position 
du  parlem entarism e p a r  la  fau te  des dém agogues m e tta it  le régim e 
en péril de m ort. Cela est tro p  év iden t [...] H fa u t d ’a u tres m œ urs 
d au tres  réglés, à  d é fau t d ’au tre s  lois. I l  fa u t rem ettre  ou m e ttre  
enfin les choses à leur place, é ta b lir  la  balance des pouvoirs 
sm on c e s t  la  colère du  peuple qui ba layera  les p a rtis  e t les
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hom m es. H n ’y  a p ire  eau  que l ’eau  qui dort. I l  n ’y  a  pas peuple 
plus v igoureux e t a rd en t dans ses actions que le  peuple français 
quand  il se réveille. »

Que d ites-vous de ces critiques du  P rovincial en prem ière page 
du  Tem ps ! Seules des in s titu tio n s  nouvelles p eu v en t corriger le 
régime, incurable « dans sa ligne ». I l  fa u t une réaction  e t une 
d irection  nouvelle. L a  loi du  nom bre vicie to u t ce q u ’elle touche. 
Le développem ent d u  régim e fu t  fa ta l. E n  Ita lie , u n  hom m e de 
génie f it  rem on ter la  p en te  à son pays. D où v iendra  le sa lu t en 
France?

V iendra-t-il d ’un  re to u r à la  ro y au té  trad itionnelle?  L a  F rance 
connaîtra-t-e lle  d ’abord  la  d ic ta tu re  d ’un  hom m e qui l ’obligera, 
de force, e t pou r l ’em pècher de m ourir, à renoncer aux  in s titu tio n s  
qui la  corrom pent?

D ans la  rem arquab le  conférence fa ite  dern ièrem ent, à la  tribune  
des Conférences C ardinal Mercier, p a r  le com te de Saint-A ulaire, 
celui-ci, p a rla n t de la  d ic ta tu re  exercée p a r  R ichelieu, fa isa it 
rem arquer que les d ic ta teu rs  au  service d ’une Couronne son t les 
m ieux à m êm e de faire produire  à la  d ic ta tu re  1 œ uvre de salu t qu  en 
certa ines circonstances elle est seule capable  de produire. L  exem 
ple de M ussolini est là, sous nos yeux . Que sera it l ’œ uvre du  Duce 
sans la  m onarchie ita lienne?

O uand le peuple français au ra  le su rsa u t libé ra teu r qu  a tte n d en t 
tous ceux qui ne veu len t pas dou ter de la  France, dans quelle voie 
s ’engagera-t-il?

Ouelques jours après q u ’eussent p a ru  dans le Tem ps  les lignes 
rapportées ci-dessus, M gr le duc de Guise, le chef de la  M aison  
dg France, écriva it à M. Charles B enoist, m êm e de 1 In s titu t,  rallié 
avec éclat à la cause d ’une res tau ra tio n  m onarchique, une le ttre  
où se tro u v e  dénoncé, avec a u ta n t de v igueur que de clarté , le 
m al po litique d o n t souffre la  France.

« V raim ent, il y  a  douze ans, tou tes  les possibilités lui é ta ien t 
ouvertes (à la France), non pou r une vaine e t am bitieuse dom ina
tion , m ais pou r une pa ix  florissante e t sûre, pou r un  progrès 
universel. V

« J e  n ’aurai pas la  c ruau té  de dem ander ce que l ’on a fa it  d ’espé
rances si légitim es. Les fa its  p a rle n t to u t seuls pou r accuser l 'im 
prévoyance dérivée des h ab itudes  de 1 instab ilité . E crasan tes 
charges fiscales, développem ent d ’un é ta tism e ru ineux, épreuves 
économ iques e t m onétaires, alliances ébranlées, excitations renais
san tes au x  lu tte s  de classe, conflits aigus des p a rtis  déchirés, 
m enaces de révo lu tion  e t m êm e prodrom es de guerre, com m ent 
tous les F rançais  p a trio te s  n ’en seraient-ils p as alarmés.-' Sans doute  
chacun d ’eux fa it de bon cœ ur des rêves de réconciliation  dans 
l ’union  na tiona le; les plus généreux e t les plus perspicaces de nos 
anciens co m b a ttan ts  o n t voulu la réaliser : ils ne l ’o n t p as  pu ...

» C’est que to u tes  les forces du  régim e s’y  opposent. D ivisé, d iv i
seur, il est voué a u x  lu tte s  fatales. A u contraire, 1 h éréd ité  m onar
chique assure la  transm ission  régulière e t tranqu ille  du  p rem ier 
des pouvoirs, ainsi so u stra it aux  perpétuelles com pétitions. E lle 
in tro d u it dans la  vie politique un  principe de p a ix  in térieure , de 
force e t de raison, intéressé au  b ien public. Seule, elle appo rte  
ainsi les m oyens de rendre  au  pays  sécurité, ordre, prospérité .

» Vous le voyez donc, cher M onsieur Ch arles B enoist, ce n  est 
pas aux  hom m es que, neuf fois sur dix, je voudrais  dem ander des 
com ptes sévères : m algré les ta len ts  souven t ém inents du  personnel 
républicain, m algré ses in ten tions  souven t droites, c’est le régime 
qui a fa it tout le mal. A u jou rd ’hui, non con ten t d ’avo ir dissipé 
les fru its  de l a  v ic to ire  e t de décom poser le pays, il s’a tta q u e  à la  
conscience des hom m es publics, e t les plus faibles cèdent aux  te n ta 

tions q u ’il a  m ultipliées. Ce pays sain, honnête, laborieux, ne 
sau ra it pa rv en ir à  se reconnaître  en ceux-ci! Mais j ’ai le devoir de 
lu i redire la  vérité , q u ’a renferm ée dans un  avis solennel celui de 
m es prédécesseurs don t j ’ai voulu donner le nom  à m on fils [le 
comte de Paris) : les institutions ont corrompu les hommes. I l  fau t, 
p a r  conséquent, changer ces in s titu tio n s  au  plus tô t!  Sinon, le 
désordre m oral a jou té  à des convulsions politiques p eu t ram ener 
la  F rance  au  cycle des pires m alheurs. -

L a  place nous a m anqué, il y  a  quinze jours, pour parle r du  
Congrès Spécial du  P a r ti  O uvrier Belge consacré à l ’enseignem ent 
techn ique e t qui s’est prononcé contre  to u t subside aux  écoles 
libres à caractères confessionnel ou politique.

Sus à l ’enseignem ent libre! -Mais pourquoi donc si cet enseigne
m ent, inspecté p a r l ’E ta t ,  répond aux  exigences de la Loi?

L ’enseignem ent technique clérical, s ’e s t écrié le citoyen Troclet, 
coûte plus cher, à  l ’E ta t  que l ’enseignem ent technique officiel!
E t  puis? T oute  la  question n ’est-il pas de savoir si 1 enseignem ent 
technique donné e s t bon? P ourquoi l ’E ta t  ferait-il m ieux que 
l ’in itia tiv e  privée? Pourquoi d ’ailleurs, les socialistes ne font-ils 
pas com m e les catholiques e t n  organisent-ils pas, p a rto u t, un 
enseignem ent techn ique libre socialiste ? Ces am is du  peuple- 
souverain  ne trouveraient-ils pas, dans leurs rangs,assez de dé\ oue- 
m en t e t d ’e sp rit de sacrifice pour ouvrir, en face de chaque école 
professionnelle catholique, une école socialiste r

« Alors que les synd icats  chrétiens ne com pten t que 
200,000 m em bres, il y  a 70 à 75,000 jeunes gens dans les écoles 
techniques libres. Sentez-vous le danger que cela représente pour 
l ’avenir?  » Ces paroles de M. T roclet conduisent au  cœ ur de la 
question. P ratiquem en t, chez nous, enseignem ent libre est de\ enu 
svnom~me d ’enseignem ent catholique alors que, p o u rtan t, ce tte  ; 
liberté  don t les catholiques o n t seuls fa it usage é ta it  accordée j 
à  to u t  le monde. L a  liberté  jo u a n t en faveur des catholiques, pour 
com ba ttre  ceux-ci on s ’en p rend  à celle-là. E t  comme to u te  persé
cu tion  religieuse aim e à se cam oufler on parle  d ecoles politiques, 
d ’écoles de com bat, etc.

Le Congrès v o ta , en tre  au tres résolutions, les tex tes  su ivan ts  : I

C onsidéran t le  d ro it  im p resc rip tib le  des c itoyens de bénéfic ier d  un I  
enseignem ent tech n iq u e  resp ec tu eu x  des conv ic tion?  relig ieuses, ph iloso- I  
p h iq u es  e t  socia les de  c liaciin;

C onsid éran t le d an g er q ue  f a i t  c o u rir  l a  dém ocra tie  socia liste  e t au x  I  
o rg an isa tio n s  o u v riè res  se re v e n d iq u a n t d u  P . O. B . e t  de la  C. b . B. 1 enseï- I  
gn em en t confessionnel; , . .  . I

C onsid éran t les désillu sions p ro fondes auxquelles o n , donne lie u  les. J 
te n ta tiv e s  d ’e n te n te  lo v ale  en tre  l ’enseignem en t p r iv e  e t  1 en se ig n em en tî ! 
pu b lic , ces échecs é ta n t  im p u tab le s  au  fan a tism e  des d ir ig e an ts  des ecoles

C°  C onsid éran t i in to lé rab le  concurrence d o n t e s t l ’o b je t 1 enseignem ent g 
tech n iq u e  officiel de la  p a r t  des écoles c o n fe s s io n n e ls ,  d o n , le re^ une I  
ad m in is tra t if  est s in g u liè rem en t p lu s  soup le  que celu i des ecoles p u b liq u es , ■

S ’oppose à  i ’o c tro i de to u t  su bside  a u x  écoles d ite s  lib res, à  caractere>, | 
confessionnel ou  p o lit iq u e ;

E t  vive la  liberté  du  père de fam ille n ’est-ce pas." O u a tten d .j |  
donc la  L igue nationale pour l’unité  belge pour p ro tes te r contre la  il 
con tra in te  que le P. O .B . v eu t im poser aux  ouvriers belges désireux ) 
de donner à  leurs fils un  enseignem ent technique à atm osphère  j j  

catholique?



La préhistoire
I .  N o tio n s  g é n é ra le s

Ce qu on a appelé p réh isto ire  n ’est en réa lité  q u ’une préface 
à 1 histoire proprem ent dite, e t de m êm e que celle-ci commence 
au m om ent où, pour chaque na tion , un  hom m e s 'e s t tro u v é  qui 
en raconte 1 évolution  dans le tem ps, en. p a r ta n t d ’une d a te  
déterm inée, la  p réh isto ire  dev ra it débu ter, po u r chaque pays, 
au m om ent où un  groupe d ’hom m es a com m encé à  v  vivre. Seule
ment, e t la  différence est grande, on ignore quelles son t les lim ites 
à poser à 1 ap p aritio n  de tel g roupem ent su r te l ou te l po in t de 
1 univers, on ne connaît rien de son origine, ni dans le tem ps ni 
dans 1 espace, e t 1 on ne sa it rien  non plus, du  m oins d ’une façon 
positive, de son évolution. Si bien que la  préface ne p e u t avoir 
la précision de ce qui la su it en la co n tinuan t, e t qui fa it ju s tem en t 

 ̂ un des caractères de 1 histoire. Celle-ci considère comme une de 
R îses bases la chronologie, e t la  préh isto ire  n 'a  pas de chronologie, 

[sinon dans un  sens très  général. De plus, l ’h isto ire  est une v ieille 
1̂ * science tra ita n t de fa its  re la tivem en t jeunes, e t la p réhisto ire  

Une ^r( ŝ J^une science t r a i ta n t  de fa its  excessivem ent vieux! 
[J Llle confine à la .géologie, su r laquelle elle s ’appuie e t qu 'elle

§ prolonge en un certa in  sens, m ais la géologie non plus n ’a pas de 
ch ronologie absolue. L a p réhisto ire  appelle à son secours la paléon
tologie à laquelle elle re sso rtit en p artie , m ais la  paléontologie 

frn a elle aussi qu une chronologie re la tive .
La p réhisto ire  est un peu effrayan te  p a r l ’im m ensité  de sa 

duree, m ais il est im possible d ’évaluer celle-ci en années, eu siècles, 
b n  m illénaires, e t les essais qui on t été fa its  dans ce sens n ’o n t pas 

 ̂ ?n.?,e. Sran ds ré su lta ts . E t  même, quand  on approche de l ’époque 
ou 1 h isto ire  va  pouvoir te n te r le récit des fa its  da tés d ’un  groupe 
ideja fort évolué, il reste bien des incertitudes  e t des im précisions, 

t l l  fau t encore a jou ter que la p réh isto ire  e s t re la tive  pou r chaque 
Ifcas e t chaque pays, e t qu elle é ta it  encore une réa lité  to ta le  pou r 
.bon nom bre de peuples, quand  la  Belgique com m ençait à  é tre  
libre eu 1830!

C est à la même époque que l ’étude de la p réh isto ire  com 
m ença chez nous e t que ce tte  science 3- n aq u it. E lle  est belge 
f  û t  clue d ê tre  française, t ie n  q u ’elle a it  eu en France des pré- 
curseurs au cours des siècles passés.
I  lu l t r e . I,' 29 e t 1832, l e 'D r Schm erling ex p lo ra it des cavernes 
■jix em  irons de Liège e t y recueillait des ossem ents d ’anim aux 
disparus mêlés avec des ossem ents hum ains. C ette  découverte 
i l i  a P er! 1<t'33~35 dans deux volum es accom pagnés d ’un 
atlas. Il y  m entionne aussi des silex rencontrés avec les os. Q uelques 
années plus ta rd , en 1S37, celui que l ’on considère comme le père 

la préhisto ire, le célèbre Boucher de P erthes , a ffirm a it que
I recueillait dans les alluvions des environs d ’Abbe-
l.vi e n e ta ien t au tre  chose que des p ro d u its  de l ’industrie  hum aine 

et que des hommes, jad is, avaien t ta illé  e t u tilisé  ces pierres.
? . ut Ie Point de d épart d ’une controverse longue e t parfo is  
y , . S  ° U hna len ien t B oucher de P e rthes  s o rtit  vainqueur.

H-i C+S ejn  Belgique d ’abord  e t eh F rance ensuite, les
y 16 Uî s. s, et udes p réhistoriques. Schm erling a v a it accentué
1  cote Paleontologique, e t B oucher de P e rthes  le côté archéolo

gique de la  p réh isto ire .
, A p a rtir  de ce tte  date , l ’observation  des chercheurs fu t a ttirée  

ui es découvertes qui pouvaien t éclairer le problèm e, e t elles 
lurent nom breuses e t fécondes. E lles le fu ren t en F rance  p lus que 

n” UrS Po u r . la sim ple raison d ’abord  que no tre  te rrito ire  est
- sep ois moins g rand  que celui de la France, e t aussi parce que 

es peuples a rtis te s  qui o n t vécu dans le m idi de la  Gaule y  v in ren t 
t?  Lspagne e t l ’Afrique e t ne m on tèren t p robab lem en t jam ais 
J - lue chez nous. Aussi est-ce en F rance  que la science de la pré- 
1iStm re fu t d abord  élaborée e t fixée (G abriel de M ortillet) dans
dp ■ res. ac^ leIs' en te n a n t com pte d ’ailleurs des découvertes 
ues savan ts  d au tre s  pays.

Quels son t donc les ré su lta ts  acquis ju sq u 'ic i?  L a  fin de la 
période géologique te rtia ire  e t le com m encem ent de la  q u a te r
na ire  fvfrent  ̂m arqués p a r  des phénom ènes g laciaires à  ry th m e  
a lte rn a tif. L  énorm e am as de glaces qui recouvra it le nord  de 
l ’E urope avança e t recula plusieurs fois. Son fro n t le p lus m éri
dional^ n a tte ig n it jam ais la  Belgique, m ais n ’en dem eura pas 
éloigné p u isqu  il a rriv a  jusqu  au  sud  de l ’A ngleterre e t c ouv rit 
une g rande  p a rtie  de la  H ollande. E v idem m ent, ce tte  m arche 
e t ce recul des -glaciers dépendaien t des p réc ip ita tions  a tm o 
sphériques e t cond itionnaien t à  leu r to u r  les flores e t les faunes 
successiv es du pays. L  hom m e aussi, an im al p a r son corps, est 
subordonné à l ’ex istence au to u r  de lu i de végétaux  e t d ’an im aux  
rassem blés dans un  ensem ble de c irconstances où il lu i est possible 
de vivre. On cro it que l ’ère qu a te rn a ire  chez nous com m ença 
en tre  la  deuxièm e avance des glaciers e t la troisièm e (M indelién 
e t  RisSien) e t 1 on cro it que c est après la  tro isièm e que l ’hom m e 
f it  son a p p aritio n  chez nous.

Tous les renseignem ents fournis p a r  la faune avec laquelle  il 
vécu t d ’abord  nous m o n tren t que le c lim at é ta it  alors tem péré.
Il a lla it se refro id ir len tem en t ju s q u ’à devenir peu  à peu  d ’une 
rigueur in tense. M ais ceci dem andera  un  tem ps trè s  long, su ffisan t 
p ou r 1 évo lu tion  consta tée  e t progressive des flores e t faunes don t 
nous parle rons p lus loin.

Quoi q u ’il en so it, dès le débu t du qua terna ire , l'hom m e v it  
chez nous. D abord , é ta it-ce  b ien  un  hom m e, e t ensu ite  ne rem on
ta it- i l  pas plus h au t, dans le te r tia ire ?  C ette  double question  
n e s t pas a tso lu m en t résolue, en d ép it des efforts longs, persé
v é ran ts  e t convaincus de plusieurs sav an ts  qui cro ient à la  p ré 
sence, à  l ’époque te rtia ire , d ’un  « p récurseur », in te rm édia ire  
en tre  1 an im alité  e t l ’hum an ité . Ces ê tres  se seraien t déjà servi 
de silex, m ais sans les ta ille r  ni les œ uvrer, se b o rn an t à les u tilise r 
te ls  q u ’ils les tro u v a ie n t dans les ta p is  de p ierres laissés p a r  les 
fleuves te rtia ire s  après la fon te  des anciens glaciers.

On a  donné à ces silex  le nom  d ’éolithes e t à la  période de 
qui les u tilisa ien t celui de période éolith ique. C ette théorie , due 
s u r to u t à un  Belge, A. R u to t, est p resque  en tiè rem en t abandonnée. 
N ous ne la  citons ici que com m e une hypothèse  e t un  sj-stèm e 
qui o n t eu en leur tem ps un re ten tissem en t considérable. Nous 
ne croyons pas non plus à l ’existence d ’un  an th ropo ïde  p récurseur 
de 1 hom m e prop rem en t d it, b ien  que nous ne repoussions pasT, 
en principe, la  possib ilité  d ’ad m e ttre  des « p réadam ites  ».

P ou r nous en te n ir  à une chronologie, re la tiv e  s ’entend, m ais 
acceptée p a r  ^tous, des époques p réh isto riques dans nos contrées, 
nous no terons que l ’on e s t d ’accord po u r ad m ettre , ju sq u ’à l ’h is 
to ire, une division des tem ps en q u a tre  grandes sections.

L ’âge de la  p ie rre  pa rtag ée  en deux  : P réh isto ire.
L ’âge du  m éta l coupé en deux  lu i aussi : P ro toh isto ire .
L ’âge de la  p ie rre  s ’en tend  de la période d u ra n t laquelle  l ’hom m e 

ne connaît pas le m étal du to u t. Il se se r t po u r ses besoins, sa  
défense, etc., de bois, d o s  e t de pierres. Celles-ci, su r to u t les 
silex, il les ta ille , e t plus ta rd , très  ta rd , il les po lit. On d ivise cette  
période en pa léo lith ique  e t néolith ique.

L ’hom m e paléo lith ique  a  vécu avec des faunes variables, 
considérées com m e fossiles, parce  que les an im aux  qui les com po
saien t on t d isparu  de nos contrées, e t que la  p lu p a rt a p p artien n en t 
à des especes to u t à fa it é te in tes. L ’hom m e pa léo lith ique est 
qua te rn a ire  e t fossile lu i aussi, p u isq u ’il est en ten d u  en géologie 
que l'époque  m oderne « holocène », où tous les an im aux  actuels  
so n t représentés, n ’est p lus qua te rn a ire  e t n ’a  plus de fossiles.

L  hom m e néolith ique, d ’une au tre  race, ta ille  n a tu re llem en t 
aussi ses silex, u san t d ’un a u tre  sty le, plus perfectionné que celui 
de ses prédécesseurs, e t vers la fin de la  période il  aiguise ses outils 
e t parfois les po lit. I l v it  avec les an im aux  qui v iv en t chez nous 
au jo u rd 'h u i encore, il les dom estique e t s ’en sert en conséquence.
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L ’âge du m étal se subdivise en : âge du  bronze e t âge du  fer.
Vers la  fin  de la  période néolithique, on v o it ap p ara ître  à  côté 

du  silex ta illé  des - objets en bronze (alliage., com nje on le sait, 
de cuivre e t  d ’étain). Ce m éta l a suivi en O rient l ’âge de l ’or et 
du  cuivre, m é tau x  qui se tro u v a n t purs à 1 é ta t na tit, o n t été 
utilisés av an t les au tres, parce  q u ’ils sont p lus m alléables.

Dès que l ’on  vo it arriver chez nous le bronze, e t  s ’y  répandre  
de plus en plus, é l i m in a n t  len tem en t le silex, on p eu t ê tre  certa in  
q u ’il v  a  im porta tion , e t p a r  com paraison avec les industries 
m étalliques des peuples connus de la  M éditerranée, on p e u t com
m encer à essayer une  chronologie moins vague.

E nfin  le fer ap paraît, e t ce m étal, lui, ne m anque  pas su r no tre  
sol. O n l 'y  a  abondam m ent récolté, e t sa  m étallu rg ie  a  laissé 
des traces nom breuses dans nos bois. D ésorm ais, 1 hom m e est en 
possession de l ’ou til don t il va  se serv ir presque à 1 exclusion de 
to u t au tre , e t César nous d ira  la  façon vigoureuse don t les Belges 
savaien t s ’en servir. L ’H isto ire com m ence po u r nous.

D ans les pages qui v o n t suivre, nous n e  reviendrons plus sur 
l ’âge des m étaux . O n a  donné à  leu r é tude  le t i t r e  de P ro toh isto ire  . 
nous n ’avcns pas à en tre r dans ce dom aine que nous nous in te r
disons:

IL  L es  p é r io d e s  p ré h is to r iq u e s

L aissan t de côté les éolithes, il nous fau t dire en deux  m ots 
ce que l ’on sa it de Thcm m e quaterna ire , fossile.

O n est arrivé  au jo u rd 'h u i à diviser 1 époque paléolith ique en 
six étages e t à avoir une idée à peu  près n e tte  des caractéris tiques 
de chacun d ’eux. C’est p a r l ’é tude  com parée des restes laissés p a r 
l'hom m e e t les anim aux que l ’on y  est parvenu. Dès 1869 Gabriel 
de M ortillet p esa it les bases de ce systèm e e t les retouches e t les 
add itions que l ’on d u t y  faire p lus ta rd  n ’en a ltè ren t pas la  valeur 
essentielle.

M ais il v a une g rande différence à faire en tre  les deux caté 
gories de restes, laissés p a r l'hom m e, qui on t perm is l 'é labo ra tion  
de ce tte  classification. -•

L ’h c irm e  fossile est t ie n  connu p a r les trè s  nom breux produ its  
de son « industrie  lith ique, ses restes osseux son t beaucoup 
plus rares, e t ce n ’est guère que depuis peu  d ’années que les tro u 
vailles de squelettes  ou de parties  de squele ttes  son t venues confir
m er les théories basées sur les silex. O n ne d o it guère s ’en étonner, 
d it G ourv, nous n ’avons chance de tro u v er des restes fossiles 
d ’une espèce que lorsque celle-ci est arrivée à  u n  épanouissem ent 
considérable en surface, que ses rep résen tan ts  sont excessi\ em ent 
n c m tre u x  . e t encore alors faut-il m e ttre  à p a r t les décou\ ertes 
d ’ossements.

Le m êm e au teu r cite cet exem ple typ ique  que des innom brables 
au truches qui o n t parsem é certaines régions de la  Chine de millions 
de débris de leurs œufs, on n ’a  re tro u v é  que deux ou tro is  os.

Il en v a  de mêm e pour l ’hc irir.e  quaternaire . Xous avons re trù u \ é 
de lui d ’inncm brab les traces de son existence, ses arm es, ses 
parures, ses œ uvres d ’a rt, m ais de lui-m êm e quelques squelettes 
seulem ent, e t quelques es épars.

Les subdivisions de la péiicde paléo lith ique on t reçu des noms 
conventionnels, em prun tés aux  localités qui ont fourni les élé
m ents les-plus typ iques de ces coupures. Xous allons lès parcourir 
en com m ençant p a r la  plus ancienne e t en rem on tan t 1 échelle . 
elle est to u te  française.

L e  Chellèen (Cheiks, Seine-et-M arne). Sous un  c lim at uniform e, 
hum ide, tem péré, la  flore com prend des lauriers, des figuiers, des 
arb res de Judée , cro issant sur les bords des im m enses fleuves 
de l ’époque. Les an im aux  les plus abondan ts  son t 1 é léphant 
an tique, u n  grand  h ippopotam e, u n  rhinocéros, an im aux  herb i
vores, qui, avec le bison, les chevaux, les cerfs, p â tu re n t les plaines 
herbeuses, m ais deviennent à leu r to u r  la  pro ie des lions, des ours, 
des hvènes, d ’une espèce de g rand  chat-tig re  e t  des hommes.

Ceux-ci, jouissant d ’un  bon clim at, h a b ite n t p robab lem ent 
des h u tte s  de branchages, chassan t ou se défendan t au  m oyen 
de silex ta illés en form é de grosses am andes que nous appelons 
les coup-de-poing chelléens e t don t 1 abondance e t 1 aire de dis
persion  fo rt é tendue nous m o n tren t que les hom m es qui s en ser
v a ien t é ta ien t lo in  d ’ê tre  des isolés. I ls  devaien t ê tre  groupés p a r 
tribus, issues p robab lem ent de fam illes ou de clans. Ils  connais
saien t déjà le feu. E videm m ent ils com m uniquaient en tre  eux, 
m ais nous ne connaissons rien  de leu r langage. Ces hom m es chel
léens, d 'o ù  venaient-ils? On a re trouvé  leu r industrie  u n  peu  p a r
to u t, sauf natu re llem en t là  où les glaciers couvraient ericore le

sol. O n la  rencontre  en Angleterre, en Espagne, au Portugal, 
en Ita lie , en Syrie, en Palestine, en Indoustan , en Chine, en Amé
rique, dans to u te  l ’Afrique. U n  Belge, Louis Siret, a étudié la 
période chelléenne au  Maroc.

L 'hom m e chelléen é ta it doncHrès répandu  à la surface de l ’an d en  
m onde, e t p o u rtan t nous ne connaissons ju sq u ’ici de lui q u ’un  
os :. m âchoire trouvée en  1907 à M auer, près d 'H eidelberg. Elle 
doit, d 'ap rès sa dentition , parfa item ent conservée, ê tre  a ttribuée  
à l ’hom m e, m ais elle présente des caractères bien prim itifs e t res
semble fo rt à celle d ’un  anthropoïde. Xous reviendrons un  peu 
p lus loin sur cette  pa rticu larité . L a m âchoire de M auer fu t trouvée 
avec une faim e très  caractéris tique du  Chelléen, m ais sans ê tre 
accom pagnée d ’aucune tra ce  d ’industrie .

V A cheulécn {Saint-Acheul. Amiens-Somme n ’a guère laissé 
de traces chez nous. C ette période coïncide avec le refroidissem ent 
d on t nous parlerons plus bas, e t se caracté:i-:e p a r l ’apparition  des 
a am vgdales taillées s u r les deux faces. L a  grande abondance 
e t la  dispersion des silex laissés e t utilisés p a r l'hom m e chelléen 
e t acheuléen dém ontre la  longueur des tem ps d u ra n t lesquels 
il h ab ita  le v ieux monde. D ans no tre  pays, cependant, ces silex 
so n t rares.

P en d an t cette  période ex trêm em ent longue, e t pour des causes 
m al connues, des m odifications profondes —  et dem andan t d ’énor
mes séries d ’années —  se produisaient dans le clim at. L a tem pé
ra tu re  s ’abaisse, les an im aux de clim at chaud  disparaissent p e tit 
à pe tit, e t sont rem placés p a r d ’autres, de mêm e genre souvent, 
m ais d ’espèces différentes Au lieu de l ’é léphan t antique, le m am 
m outh , que sa toison laineuse garan tissait du froid, va  ê tre  peu 
d a r t  bien des siècles le com pagnon,si l’on peu t dire, et le plus gros 
gibier de l ’hom m e. U n  rhinocéros non moins poilu (le rhinocéros 
à  narines cloisonnées) va  se substituer à celui de l ’époque chel
léenne. D 'au tre s  an im aux  encore, am ateurs de froid, se m ultip lie
ron t progressivem ent, car d u ran t bien longtem ps la  rigueur J 
de l ’a ir ne fera qu 'augm enter. Dès m ain tenan t, on verra  arriver 1 
des rennes, des cham ois, des bouquetins, des m arm ottes, faune de J 
froidure e t de m ontagne:

L 'hom m e qui, au jou rd ’hui encore, s ’adap te  à to u tes  les la titudes  1 
e t à leurs clim ats divers, v a  se réfugier dans les cavernes, s x insta l- j 
1er to u t au  m oins pou r l'h iver, y  rap p o rte r le b u tin  des chasses aux- I 
ouelîes il se liv ret i ’y  p réparer, l 'u tilise r e t en laissser les débris 1 
au  m ilieu de sa g ro tte  avec les cendres de son foyer, ses outils i  
cassés, p robab lem ent aussi les résidus de to u te  sorte, même, les j  
moins propres e t les plus m a l odorants, to u t comme le fon t au jour- 1 
d ’hui encore de nom breux sauvages, esquim aux e t autres. D ail- I 
leurs, en été, quand  on p a rta it pour de grandes expéditions de J  
chasses, les hyènes n e tto y a ien t u n  peu. E t  puis, quand la contrée ■ 
devenait tro p  pauvre  de gibier, on essaim ait dans un  au tre  endroit 
e t on n ’é ta it  pas trè s  sédentaire.

D ans la  caverne abandonnée, d ’au tres gens v iendron t plus ta rd  
s ’é tab lir e t feront de nouveaux repas de moelle en cassant les ; 
es lones e t les crânes du  gros gibier. Les outils de l ’époque, les 
ai mes Tétaient d 'une  nouvelle technique, c ’é ta ien t ce q u ’on appelle 
des racloirs e t des pointes moustêriens (le M oustier, Dordogne;. 
O n en  re trouve des q uan tités  considérables dans les cavernes au tou r 
des fovers abandonnés.

C ette race m oustérienne é ta it d 'u n e  d istribu tion  locale étendue 
e t elle nous a laissé non seulem ent ses p rodu its  industriels, mais 
aussi des ossem ents hum ains en assez g rand  nom bre. U ne bonne 
tren ta in e  de spécimens, don t quelques squelettes  à peu  près com
p le ts  nous p e rm e tten t d ’en avoir une idée très  satisfaisante.

E n  1856. on a v a it tro u v é  à Feldhofen près de Dusseldorf. dans 
le rav in  de X éanderthah  une calo tte  crânienne d ’aspect étrange 
à laquelle le nom  de X éandertha l fu t donné. E n  1866, ce iu t en 
Belgique, dans la  caverne de la  X au le tte  (W alzin! q u ’Edouard 
D upon t recueillit une m andibule édentée, d ite  « m âchoire de la 
X au le tte  » e t v in g t ans après, dans la  caverne de la  B etche-aux- 
Roches, à  Spv. on recueillit dans une position  géologique pariai- 
te m e n t é tab lie  deux squele ttes  partie llem en t conservés, e t deux 
crânes p resque en tie rs  qui p rodu isiren t dans-le inonde scientifique^ 
une trè s  ju s te  im pression. L a  découverte é ta it, en  effet, d u n e  
im portance  cap itale . L a  m âchoire de M auer n ’é ta it pas encore 
connue e t l ’hom m e de Spv fa isait réellem ent ap p araître  pour ta. j 
pre\nière fois l ’hom m e fossile lui-m êm e d evan t la science.

L ’ém otion  provoquée p a r la découverte de Spy, due a Marcel | 
De P u v d t e t à M ax Lohest, fû t ex traord inaire , e t Ju lien  Fraipont 
qui en é tu d ia  e t pub lia  les ossem ents hum ains avec to u t le soin
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possible, lu t  associe a ses auus. O n n 'a  plus re trouvé en Belgique 
d  au tres  ossem ents im p o rtan ts  de l'hom m e quaterna ire . ' P lus 
tard , d  au tre s  découvertes de squele ttes  hum ains fu ren t faites 
qui com plétèrent e t confirm èrent la connaissance que l ’on a 
m a in tenan t de 1 hom m e m oustérien. F a ite s  en différentes p a rtie s  
de 1 E urope m ais s u rto u t en France, elles ab o u tiren t à la création 
: r J w L eJ 1UmT  qu  ° n appeIa race de N éande#thal, Homo  
Z  ,  r ï T '  l- 13rmClpales de ces découvertes son t celles 
i  f  TChTf elle-aux -Sa“ t s  (Correze), 1908, fa ites p a r  les abbés 
^  I  ySS° m  e î, J!ard0n> celle du  M oustier m êm e en 1909,
en Î 9 1 1 1,erraSSle (Dordo.£?ue) puis d 'u n  crâne à la Q uina (Charente)

1P 'd n r n n ^ n /3!01116/  d “  Mu?euni de P a ris - é tu d ia  m inu tieusem ent 
le docum ent le plus com plet, l'hom m e de la C hapelle-aux-Saints 
e t y re trouva  tous les tra its  de l ’hom m e de Spy.

On p o u rra it a jou ter en dépassan t un peu le cadre de ces pages 
qu un crâne neanderthalien , m oustérien , fu t tro u v é  en 1025 'en

d ^ N é a n d e rth a l enC° re ^  connaissance de l ’h a b ita t  de l ’hom m e 

C é ta it incontestablem ent, un hom m e, niais il av a it lui aussi, e t 
bien 1̂ 1i" Sal n̂C oatestablem ent une face e t une a tti tu d e  d ’allure

Son crâne présente  un é trange  aspect : un fron t fuvan t ju s q u ’à ne 
exlf  e r ’,un crane allongé p a r  derrière, ap la ti par-dessus, 

des o rb ites rondes, ecartees 1 une de l ’au tre , de form idables arcades 
f  ”  f '  un nez t r f s larSe à la  racine, com m e celui des nègres,

1 lourdes à b ranches m on tan tes  épaisses e t 
puissantes, m ais avec une den tu re  b ien  hum aine. P o u r tan t le 
m enton (1 apophyse m entonnière), qui est un  caractère  to u t à 
! 5 « n i PPle a 0m m e' n ’ex iste pas, e t p a r  là le néanderthalien  
’h n 1 T CJ eS Rra^ ds sm ges anth ropom orphes com m e avec 

mme de M auer. Des m uscles p u issan ts  déno ten t une g rande
I t  a ,v0!P° l  chez ces hom m es ^  p e tite  ta ille , aux  avan t-b ras  
e t aux  jam bes courts  p a r rap p o rt aux  bras e t aux  cuisses les
m n S w nH Cn aV^n t - C ependan t> d an s la reco n stitu tio n
m usculaire de la  te te  essayee p a r  MarceUin Boule, 1 ensem ble est 
en som m e bien hum ain , e t il n 'e s t nu llem ent u tile  de faire du 
sauvage de N ean d erth a l e t de Spy un ê tre  qui n ’a  pas encore 

intelligence D ailleurs les preuves fournies p a r diverses trouvailles
J  ln ° n tre n t a î ’a n t le culte  des m orts, c ’est-à-d ire  un ru d im ent de religion.

I- hom m e de N eandertha l e t de Spy a v a it un  langage a rticu lé  —  
que n avait p e u t-ê tre  pas l ’hom m e de M auer —  m ais probab lem ent 
ce- langage é ta it  assez sim plifié. In co n testab lem en t d ’ailleurs la 

H P>’ e ta lt  assez l5r®che de l ’an im alité  p ou r q u ’on ne s ’étonne 
gucre de co n sta te r que des sav an ts  jugean t en dehors de to u te
ê t r e H r t  >aUtre f le , celle de Ia sc>ence, en fassen t encore un 

anS1ÜOn en tre  la  bé te  e t l ’to n u d é  p rop rem en t d it, Homo

taÜIés m oustériens trouvés  un  peu p a rto u t 
î r considérable, e t nous app rend  que leurs anciens proprié-

m itik P  t Val t r f  n0m breux ' L a  faÇon de p rép are r leurs
0u tils est un progrès sur les âges précédents, m ais elle est peu variée

h o n ? ? r nT  (raCl^ r e t P° in te ) n ’est Su ère d ifférent d ’un
I r a r f a i r p  H 1  Ü ne Semble paS ClU’on a it cherché
fire nn l h ~  , VUe de 1 e s th é tique -  ce qui p o u v a it suf-
sauvacrpc; e la Vle' Chasseurs a v an t to u t, les robustes

H eneDS’ “ m m e beauc°u p  de popula tions à peine 
éteintes de nos jours (A ustralie), sem blent s e tre  con ten tés de 
eurS arm es, e t  ils n ’o n t pas songé à p a re r leurs dem eures P r o b ï

c iu e T eu rsT /h -f f le n t‘!]S ml§ ra te u rs - e t il n 'e s t pas certa inI e leurs h ab ita tio n s  dans les cavernes n ’aien t pas été les abris 
successifs de plusieurs tr ib u s  ou fam illes, à des époques un peu 
eloignees les unes des au tres. époques un  peu

En Belgique, les M oustériens on t laissé, ou tre  les deux trouvailles 

débris dC/ r r  CdleS' là) d V Spy e t de la N a id e tte - de n o m b r e ^  
cavernes anileS' ^  repaS danS un  bou nom bre de

Celles des vallées de la Lesse e t du F lavion  (M ontaigle) de la 
exnloitép0 C t  Se’ c,ellf  de Go>"et e t m ain tes au tres o n t été 
C ï  T i b n n T  beauco ,uP Tde fr“ t  p a r  E d . D upont, Ju lie n  F raipon t.
eurs d’ïrohin, r0n t \° e’-E Rahir et autres savailts ou W  

A Ciel ï  ï K‘,e préh isto rique. On signale aussi des s ta tio n s
n i6St P£IS d u  t o u t  in lP ° è | i b l e  q u e  le  n o r d  d e  la  

d e p o u rv  u  d e  g r o t t e s  e t  d e  c a v e r n e s ,  a i t  é té  h a b i t é  a u x

Pas encore1C,enneS’ ^  ^  COnditions <lue n0lls ^  connaissons

Nous nous som m es é tendu  su r l ’hom m e de N éandertha l à

s a v a U ^ b e l ^ 011̂ " 16 à ®P y e t ^  P a rt considérable prise p a r les an ts  belges a la  connaissance de ses h ab ita tions.

# I0Cl d ite  aim gnacienne  p rend  son nom  de la f ro t te  
d A u n g n a c  (H aute-G aronne) e t depuis quelques années e 
acquis une im portance  spéciale parce  que c 'e s t d 'elle  que d a te  le 
g rand  développem ent de 1 a r t  pa th éo lith iq u e  D otée d 'u n  c lim at 
tro id  e t plus sec, d ’une faune de steppes, on v  voTt se multipTieÏ 

e g rands tro u p eau x  de bisons, d ’aurochs e t de p e tits  chevaux

e S te n t to u io 'u r s 11,e t T ^ T  “  P^  § ran d  n ° m bre’ leS m am “ ™ thsex isten t tou jou rs  e t aussi les g rands carnassiers qui fa isa ien t leur 
S i  to u s  herbivores. C é ta i t  na tu re llem en t encore une
fes caveîue?raC’î f  â R  “ a ’s a u s s i  de re tra ite s  hivernales dans 
,, . e.s - C e s t  la q u o n  fa b riq u a it en q u a n tité  tous les tv n es  

d ou tils  qui deviennent de plus en plus variés, e t qu’on c o m m S ce  
a  s adonner a la  scu lp tu re ,-à  la  gravure , à la pe in tu re  e t au T c o m  
bm aisons de ces d ifférents a rts . L ’os, l ’i v o i i e t  le b o fs  d "  renne 

SOnt tra y allles avec adresse e t goût. D ’ailleurs ce ne son t pas les 
p a m  res e t rudes sauvages au  ty p e  dem i-sim ien qui se so n t tran s  
form es en a rtis te s . C’est une to u te  nouvelle race d^hommes nui 
v ien t d apparaître , ou p lu tô t on vo it a rriv e r plusieurs races nou
velles a \e c  des t^-pes bien différents, selon les régions A. côté de
1 hom m e d it de C ro -M apon , g rand  e t svelte, on voitT es n é ' roMes 
de G rim aidi e t la  race de Chancelade. U  d u t v  avoir alors p lu s ïu r s  
e n t r é e s 0115 PeUpleS’ ^  p robablem ent  a«ssi in te rp én é tra tio n

l ’inHn t™11 re“ larcluer deux couran ts, un  v en an t du sud  e t don t
' en t der\ \ r t S e fPreSqUt \ entlèreUle5t  lithi<î ue ' t a *dis que l ’au tre

• . eb t’ e t se se r t beaucoup de l ’ivoire e t de l ’os Les silex

“  AfriqUe ^  ° Dt é té  re tro u v &  chez
Les différences sensib lem ent m arquées en tre  les périodes précé-

Î a n d e  aU ngnacien1?îl t  fa it  a t tr ib u e r  à celui-ci la va leu r d ’une 
0 rande  coupure dans l âge paléo lith ique, e t il en com m ence la 
partie ,supérieure , E lle  est divisée en tro is  comme la  p a r tie  inférieure 
e t a la u rig n a c ien  succède le Solutréen  (Solutré, Saône-et-Loire)

nciueeia ^  bC,ale e t plu tÔ t encore ln d é d se. On ne d i s ’ingue la  d ifférenciation  des c lim ats q u ’en v o v an t s 'accro ître  la  
faune nord ique : le cheval sauvage abonde, le renne augm ente  de 
L s L 6 e t c W 11 n °m bre; le re n a rd ’ le louP ' les o iseaux de m ontagne 

d d ïé “efo“ Sd *  f“ êtS d” ” rd' ‘e f ! »
la  D ierrempt  r l r  36 PerfectiollIle dans l ’a r t  de la  ta ille  de
est f ganCe, , ^ SlleS so lu tréeu  en « feuille de lau rie r »
est eton nan te . Les so lu treens con tinuen t d ’ailleurs à h a b ite r les 
cavernes e t on y  trouve  m a in ten an t des tra v a u x  en os e t ju sq u ’à 
des aiguilles a chas, qui p ro u v en t q u ’ils se v ê ta ien t de peaux  
cousues. Comme son prédécesseur aurignacien, le so lu tréen  a le 
cu ite  des m orts  e t il les en terre  dans des conditions qui nous m on
tre n t 1 existence de rites  funéraires développés.

E n  Belgique, S py  e t quelques au tres  cavernes seulem ent on t 
fourni le peu  nom breux silex du ty p e  solutréen.

Le M agdalem en  {grotte de la  -Madeleine, Tursac, Dordogne) 
troisièm e e t dernier étage franc du paléo lith ique supérieur 

te rm ine cette  im m ense série de siècles d u ran t laquelle  notre pavs 
a 1 hom m e, diverses races d ’hom m es, vivre, évoluer se déve
lopper, se rem placer, se com ba ttre  e t s ’unir. I l  fa it très  froid 
c e s t  u n  clim at subpolaire, le cheval, ce bon gibier, p a r t  vers le 
sud, les m am m ouths les rhinocéros, les aurochs deviennent plus 
rares c e s t  en p lein  l ’âge du renne e t du bœ uf m usqué, avec des 
renards bleus e t d ’au tre s  p e tits  m am m ifères. Les m ousses les 
lichens, les p ins e t les mélèzes suffisent au  renne, e t lui, il suffit 
a 1 hom m e m agdalem en. N a tu re llem ent celui-ci se te rré  de plus 
en plus dans ses cavernes (peut-être aussi dans des h u tte s  de nei-e) 
e t les parsem e de silex, m ais la  belle industrie  lith ique auriena- 
cienne décroît. C es t l'os qui va  la rem placer, e t le tra v a iu iT c e t te  
m atiere  de\ îent excellent. On en fa it des sagaiès des flèches des 
p ropu lseurs, des harpons su rtou t, abondan ts  e t rem arquables
d o n fo n 1 T ^ t (<ï atOI1H de c °m m andem e n t » élégants e t m ystérieux  
dont on a fa it bien des choses, e t qui pou r le m o m e n t,'r isq u en t
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fo rt de ne plus ê tre  considérés que com m e de§ « fibules , des a t ta 
ches de vê tem en t ! O n donnait du  res te  de l'im portance  à  la to i
le tte  : on se ta to u a it  le  corps e t on le peignait en rouge. O n a 
re trouvé  souvent les m inerais d ’oligiste (hém atite) qui, m élangés 
à  la  graisse de renne, servaien t de fard . C est aussi de cette  m atière  
qu ’on endu isa it les m orts. C’est le m om ent où l ’a r t  —  le g rand  a r t 
pou rrait-on  dire —  se développe e t trè s  p robab lem ent c ’est un  
a r t  associé à la  magie e t à  u n  cu lte  p lus ou m oins secret O n s é ta it 
souven t dem andé pourquo i les hom m es de la  fin  du  paléolith ique 
avaien t exécuté leu rs belles pein tures, leu rs gravures rupestres, 
leurs m odelages en  argile dans des endroits p resque inaccessibles 
e t à  de grandes distances de l ’en trée  des cavernes. O n croit au jour
d ’hu i en apercevoir les raisons. Les endroits é tro its  e t difficiles 
d ’accès é ta ien t des espèces de sanctuaires m y s t é r i e u x  où des sorciers 
se liv raien t à  des rites  m agiques, su rto u t pou r obtenir, pou r la  
peuplade, l ’abondance de gibier. Les espaces pe in ts  e t gravés qui 
on t été trouvés en si g rande q u a n tité  e t si b ien  é tud iés en F rance  
e t en E spagne  o n t ouvert une perspective  to u te  nouvelle sur 
l'h isto ire  de nos ancêtres. N ul doute  que l ’aven ir ne développe 
ces aspects en trevus. L e cen tre  de la  dispersion des cavernes pein tes 
est, en F rance, le Périgord. Chez nous, jusqu 'ic i du  m oins, rien  de 
sem blable n ’a  é té  consta té , m ais l ’industrie  m agdalénienne est 
bien représentée  dans des g ro ttes du  pays  de Zsamur e t  du  pays  de 
Liège. Les harpons en os de G oyet son t célèbres, ainsi que ceux 
de la  g ro tte  de Coléoptère à Juzaine-B om al (province de L uxem 
bourg). Le tro u  M agrite à C haleux a  fourni une s ta tu e tte  ébauchée 
e t des g ravures su r bois de renne; le tro u  du  F ro n ta l (Lesse), un  
m orceau —  le seul en Belgique —  de grès gravé ; Rem oucham ps, 
u n  beau  collier en coquillages fossiles. Les g ro ttes  de F o n t de 
F o rê t e t de V erlaine ont é té  b ien  fouillées, e t Spy,avec ses nom breux 
n iveaux  archéologiques, a  encore enrichi sa  série p a r  des objets 
m agdaléniens.

L e M adgalénien a  po rté  à son p lus h a u t po in t le  trav a il de 1 os 
e t la  cu ltu re  des a rts . R éellem ent des œ uvres de va leu r on t é té  
p rodu ites  su r les paro is des cavernes e t, chose é trange, to u t va  
d isparaître  sans que l ’on aperçoive une tran s itio n  n e tte  à  une 
période p lus récente.

C ependant il fau t, à  ce propos, dire quelques m ots d 'une  époque 
encore m al définie q u ’on appelle YA zilien  (Mas d ’Azil, Ariège 
e t q u ’on ne sa it où loger exactem ent.O n  p o u rra it en faire du  méso
lithique, tra n s itio n  en tre  le pa léo lith ique e t le néolithique, ou le 
ra tta ch e r à  l ’u n  de ces deux  grands te rm es de la  préhisto ire .

Le c lim at se réchauffe on ne sa it pourquoi ni sous quelles influen
ces, les p rairies réapparaissen t, les f o r ê t s  aux  essences actuelles se 
peuplent, le cerf rem place le renne qui p a rt vers le nord, no tre  faune 
actuelle  a rrive  len tem en t e t ne serv ira p lus d la lim enta tion  qu  à 
quelques üons e t à de p lus b e tite s  bê tes de proie. I l  y  a b ien encore 
des m arm ottes, m ais de p lus en p lus ces pays, com m encent à 
évoluer vers leu r aspect actuel.

L ’hom m e p o u rta n t ha b ite  encore des cavernes, m ais l’a r t  
rupestre  a d isparu, il est rem placé p a r des espèces de graffites 
peu élégants. P a r ailleurs, le  silex est su rto u t e t typ iquem en t 
ta illé  en p e tits  outils m inuscules m élangés à des objets en  os de 
cerf sans élégance. A quoi servaient ces p e tits  silex? I l  ne semble 
pas qu ’il so it aisé de tro u v er une réponse adéq u a te  à  la  question.

L ’Azilien sem ble ê tre  d ’origine espagnole e t est su rto u t repré
sen té  dans les Pyrénées. _ . : 

E n  Belgique, R em oucham ps, Chaleux, M ontaigle on t fourni 
quelques ob jets que l ’on peu t rap p o rte r à 1 Azilien.

Avec la  période paléo lith ique (ou qua te rn a ire  ou pléistocène; 
l ’hom m e de la  p ierre  cesse donc d ’è tre  u n  fossile. L a  période 
géologique dire « holocène commence. L a  faune est à peu  près 
la  m êm e que la  nôtre, avec quelques an im aux  au jo u rd ’hu i émigrés, 
m ais tou jou rs  ex istan ts  e t qui d isp ara îtro n t peu à peu. De grandes 
tourb ières se développeront su r le nord  du  pays Des hom m es 
nouveaux a rriv en t de l ’est e t du  sud. C’é ta ien t des gens de pe tite  
ta ille , à tê te  ronde, à pom m ettes saillan tes qui p robab lem ent se 
croisèrent avec les anciens h a b ita n ts  q u ’ils refoulaient e t qui 
s ’effacaient d evan t eux. A u lieu de nous ê tre  m ieux connue que 
celle de leurs prédécesseurs, l ’h isto ire  des néolithiques est encore 
plus difficile à élucider, e t nous- ne savons d ’eux que fo rt peu de 
chose. Ils  nous o n t cependant laissé en énorm e abondance leu rs 
silex, e t leurs ossem ents ne son t pas rares, car s ’ils v iva ien t en 
p lein  air, grâce au  réchauffem ent cro issant de la  tem p éra tu re , 
ils en te rra ien t leurs m orts  dans les cavernes jad is  habitées, e t nous

les y  re trouvons b ien  souvent au-dessus des restes  de leurs prédé
cesseurs, avec leurs in s tru m en ts  e t leu rs  parures. O n entrevoit 
des m igrations, des successions de races, m ais c ’est to u t.

U ne chose est certa ine, c 'est qu 'ils  ne connaissent encore que 
la  p ie rre  à l ’exclusion de to u t m étal, m ais, du m oins vers la  fin 
de la  période, ils la  poliron t après T 'av o ir taillée. E n  certaines 
p a rtie s  du pays, ils  h ab iten t des cabanes dem i-souterraines dont 
les em placem ents nous o n t fourni, en  H esbaye su rtou t, ce q u ’on  I 
appelle  « l 'in d u strie  des fonds de cabanes avec des silex, des I 
débris de poteries, souvent ornées, des traces de le u rs  tissus, e t I 
ju sq u ’à des spécim ens des céréales qu 'ils  sem aient.

O n a subdivisé la  période néolith ique à laquelle  on semble I 
s ’accorder pour n ’a ttr ib u e r  qu 'u n e  durée de quelques m illiers ] 
d ’années, en q u a tre  sections distinguées p a r leurs industries  : I 
le Tardenoisien  (La Fère-en-Tardenois, Aisne), le Canipignien 1 
(Campigny, Seine-Inférieure), l ’O m alien (Omal, province de Liège , I 
nom  accepté p a r les préh isto riens belges, e t le R obenhausien I 
. R obenhausen, c an ton  de Zurich, Suisse) ou palafitique. C 'est à  I 
p a rtir  de cette  dernière époque que l ’on a rencontré des ob jets I 
en  p ie rre  polie.

U ne  p a rticu la rité  in té ressan te  est que nous connaissons u n  cer- I 
ta in  nom bre de carrières de silex exploitées p a r le s  néolithiques. I 
e t aussi leurs m oyens de polir leu rs outils e t  les endroits où  ils I 
le faisaient.

Les trouvailles  im portan tes  e t nom breuses de gisem ents de lâ g e  
néo lith ique en Belgique e t les notions que nous donnerons à leur 3 
su je t dans la  seconde p a rtie  de ce tte  no te  nous d ispensent de nous i 
é tend re  d avan tage  ici su r les caractères spéciaux des industries  j 
de ce tte  période.

N ous avons déjà  d it que le m étal, le bronze en prem ier lieu, j 
v in t p a r im p o rta tio n  se m élanger à  la  pierre, puis la  supp lan ter I 
(âge du bronze), puisque le fer à son to u r  rem plaça le bronze ( âge J  
du fer), m ais que no tre  in ten tio n  n ’é ta it pas de nous occuper de I 
c e tte  période de la  fin  des préhistoriques à laquelle on  applique I 
le  nom  de P ro toh isto ire  (i) .

D o m  G r é g o i r e  F o u r x i k r ,  O. S. B., 
M oine de l ’ab b ay e  de M aredsous.

---------------- x -----------------

Quentin Metsys
A  p ro p o s  d u  q u a tr iè m e  c e n te n a ire  de  s a  m o r t

Au débu t du X V Ie siècle s ’efface la  différenciation qui s ’é ta i t j  
établie  dans le  s ty le  p ic tu ra l propre à chacun des centres a rtis -l 
tiques qui constituaien t nos villes flam andes. La ferveur de la l 
R enaissance s’é ta it  em parée des e sp rits  e t  av a it, p a rto u t à la£ 
fois, excité les im aginations : la  conception des su jets  se fa it plusî 
hum aine, les figures se com posent d ’une façon élégante e t plusji 
harm onieuse, les groupem ents se fon t de préférence su r la  base d e | 
la  svm étrie e t de l ’équilibre, le coloris, abandonnan t lentement^ 
les larges p lans de couleur locale, se brise en des tona lités  compo-l 
sées e t délicates. L e sen tim en t inné de beau té, que possédaient^ 
nos anciens « prim itifs  , fa it place à une connaissance plus' 
générale e t ç lus p a rfa ite  de la  form e artis tique.

Bruges m eurt. A nvers s ’épanouit. .Anvers devient l'unique, 
cen tre a rtis tiq u e  du pays, e t dans ce tte  ville, b ien plus que Bruges 
in ternationale , tou rb illonnen t les co rnan ts  des cu ltures de peuple^! 
différents. Les centaines de pein tres qui y  trav a illen t resten t fidèle; 
à la  pein ture trad itionnelle , pour a u ta n t que la  trad ition  exige< 
que chaque œ uvre so it exécutée avec un soin m éticuleux. Nean-j ! 
moins, la  p lu p a rt d ’en tre  eux écoutent avec bienveillance qu’or

i)  Ceux q u i s’in té ressen t à  la  p réh is to ire  p o u rro n t lire  b ien tô t la su it 
de ce tte  be lle  é tu d e  d an s le  tro is ièm e volum e de l ’Hssioire de la Belgiqw 
contemporaine q u i p a ra î tr a  ce m ois-ci chez D ew it, à  B ruxelles. L articl; 
que nous p u b lio n s  a u jo u rd ’h u i est un  e x tra it  d u , c h ap itre  éc rit p a r Don 
G régoire F o u m ie r  sous ce t i t re .



raconte concernant les nouveautés de p résen ta tion  e t de coloris 
I que des a rtis te s  ita liens de grande valeur avaien t m ises en honneur.

Leur a tten tio n  se po rte  aussi vers l ’a r t de l ’Allem agne, où le renou- 
f vellem ent du  langage a rtis tiq u e  est prêché p a r D urer, qui, en 1521, 
i sera reçu so lennellem ent p a r nos a rtis te s  à  A nvers, B ruxelles e t 
ï  Gand.

I l est tem ps de faire com prendre l ’in an ité  du  lieu com m un qui 
I veut que nos a rtis te s  du débu t du X V Ie siècle se soient épuisés 
K à im ite r les exem ples ita liens e t q u ’avec M etsvs au ra it débuté  
I  la décadence tem poraire de l ’a r t  flam and.

Metsys —  c ’est indéniable —  est ren tré  en co n tac t avec l ’a r t 
y  italien de son époque. Il do it avoir connu les in té ressan ts  essais 
» J 6 Leonardo dans le dom aine du  rendu  du  volum e : ses oeuvres 
B faites à L ouvain nous m o n tren t com bien, a v a n t 1491, il s ’évertue 
E à in trodu ire  dans le clair-obscur, le sjumalo  de Leonardo dans 
E le modelé des figures. Il do it avoir é tudié  des com positions du 
I  grand Ita lien  : le Musée de Posen possède un  tab leau  où la Vierge,
■ en plein air, se penche sur l ’E n fan t Jésus jo u an t avec l ’A gneau :
I cette  com position, riche de m ouvem ents qui fo rm en t con traste
■ e t s équilibrent, é ta it  neuve en F landre , e t M etsvs ne peu t l ’avoir 
i  faite  sans avoir vu  un  dessin ou une des nom breuses copies de la
■ Sainte-Anne  de Léonardo, actuellem en t au Louvre. Il doit avoir
■  vu  des dessins de Leonardo ou d 'ap rès Leonardo : le p o rtra it 
B  d hom m e au Musée Jacquem art-A ndré  à P aris , e t son pendan t,
B  celui d une femme d ’une la ideur excessive, son t exécutés d ’après 
S  des caricatures connues de Leonardo. E t  piùs, là tendance de 
I  M etsys à faire des œ uvres de grandes dim ensions, où les figures 
I  se m euvent en un  ry thm e len t e t m élodieux, où les visages sourient
■  précieusem ent, où la com position est claire e t harm onieuse, cette  
1 tendance à in trodu ire  une forme qui est à la fois délicate e t élargie,
■ ne peu t s expliquer que comme un lo in ta in  écho de la g rande
I  R enaissance italienne.

Mais, ce n est là ni im ita tion  ui subord ination . L ’I ta lie  n ’a été
■  P ° u r  M etsys e t ses contem porains flam ands q u ’un paj*s de m irage,
■  où rayonnait un a r t  enchan teur, m ais lo in ta in  encore. On ap p re n a it
I  bien quelque chose de l ’enseignem ent des m aîtres ita liens, comme
I  011 app renait de renseignem en t des m aîtres  allem ands. Mais
■  personne n est parvenu  ju squ 'ic i à dém on trer que le m ouvem ent 
|  des tendances in te rna tiona les de ce m om ent a it brouillé  l ’homo-
■  généité du cou ran t de la belle tra d itio n  a rtis tiq u e  flam ande dans 

l'œ uvre de M etsys.
I  Seulem ent, le couran t de l ’a r t  flam and fu t poussé dans une 

direction nouvelle p a r l ’esp rit du tem ps. De m êm e que l ’Ita lie  
et 1 Allemagne, la F landre  est prise p a r la fièvre d ’un renouveau,

1 tan t dans le dom aine de l ’a r t que dans celui de la politique, de la 
religion, de la litté ra tu re . Les m ouvem ents politiques e t religieux, 

wl étude assidue de la cu ltu re  de l ’an tjq u ité , les relations in te rn a 
tionales susc iten t un  besoin irrésistib le  de changem ent. Il se pro- 

ffiduit chez les a rtis te s  un m ouvem ent de m alaise : le langage de la 
forme trad itionnelle  ne répond plus adéquatem en t aux  idées e t 

û jaux sen tim ents  du m om ent. On cherche des form es correspondant 
plus d irectem ent à ce qui rem ue les esp rits  e t les cœurs. Bruegel 

t -lui-méme n  fi pu  échapper à ce m ouvem ent im périeux. Il é ta it
I parvenu cependan t à sauver en p a rtie  son ta le n t de l ’em prise de 

l'a rt ita lien  en choisissant des m otifs essentie llem ent flam ands, 
mais il ne lui fu t pas possible d 'échapper à la poussée de son tem ps.

I Jf développem ent de la  personnalité, de l ’in d iv idua lité  de
1 artiste ne co n stitu ait-il pas un des caractères essentiels de 

[ j esprit de l ’époque? On exigeait une expression bien exacte  de 
la conception e t de l ’ém otion individuelles. Or, aucun a rtis te , à ce 
moment, n a exprim é sa personnalité  avec ta n t  de n e tte té  que 
Bruegel.

Cette tendance à l'expression  originale de la personnalité  nous 
comPrendre q u ’au d éb u t du  XYI« siècle Anvers com pte ta n t
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d a rtis te s  secondaires, qui s ’év ertu en t à tro u v er ime form e to u te  
personnelle e t s ’égaren t dans les form es recherchées, contournées, 
confuses., e t finissent p a r tom ber dans ce q u ’on a appelé le m anié
risme.

L  a r t de M etsys lui-m ém e n ’e s t pas exem pt de ce m aniérism e. 
Mais il n en reste pas moins v ra i que M etsys a été, à son époque, 
le seul pe in tre  qui su t s ’élever,dans ses m eilleures œ uvres,au-dessus 
de ces préciosités e t qui su t indiquer le chem in vers u n  classicisme 
flam and. Son exem ple a sauvé bien d ’au tres de l'asserv issem ent 
à  un a r t étranger. Même ceux qui o n t fa it le pèlerinage à la  te rre  
prom ise d Ita lie  ne se sont pas abaissés à choisir un  m aître  ita lien  
comme exem ple à suivre. A côté de M etsys, les m eilleurs a rtis te s  
flam ands é ta ien t le M aître de F ran cfo rt, m aître  à Anvers en 1491, 
J e a n  .G ossaert de M aubeuge, m aître  à Anvers en 1503, B ernard  
van  Orley, tra v a illa n t à B ruxelles à p a r tir  de 1520, Lancelot 
B londeel. m aître  à Bruges en 1519, P ierre Coecke van  A elst, m aître  
à A nvers en 1527. Tous o n t é té  touchés p a r la  grâce ita lienne  : 
aucun n ’a été v ra im en t im ita te u r de l ’a r t italien .

M etsys 1 a é té  b ien moins q u ’eux. Le sfumato  de Leonardo 
d isparaît de ses œ uvres dès que M etsys fa it, à Anvers, ses tab le au x  
de grandes dim ensions : L a Légende de Sainte A n n e  (1509) e t 
La M ise au Tombeau  (1511), so n t inondés d ’une, lum ière diffuse 
e t les form es y  son t tra ité e s  en des p lans décoratifs avec des 
tona lités  tendres. L a  m onum enta lité , que le m aître  te n d  à ja tte ind re  
dans ces tab leaux , à la m anière ita lienne , n ’est plus recherchée 
dans ses œ uvres u ltérieures. M etsys do it avoir com pris que le sens 
de la conception grandiose des form es se m ouvan t en équilibre 
dans 1 espace ne lu i é ta it  pas inné com m e aux  grands m aîtres  
ita liens.

Les vaste* dim ensions 11e co n stitu en t nu llem en t la  grandeur. 
Celle-ci doit na ître  de l ’e sp rit créateu r de l ’a rtis te . Même dans ses 
deux grandes œ uvres, M etsys s ’a tta rd e  à com m uniquer ses im pres
sions les plus délicates, e t son sens de l ’in tim ité  le pousse à  représen
te r  bien des déta ils  inutiles. Son respect de l ’œ uvre b ien fa ite , 
tra ité e  en un  coloris e t un  m odelé finem ent nuancés, l ’em pêche 
de tire r p a rti, comme le fon t ses contem porains ita liens, de l ’effet 
que p rodu isen t les oppositions de larges p lans de couleur e t  de 
c lair-obscur p ou r la  co nstruction  de v aste s  figurations.

P a r ailleurs, M etsys n ’a pas b ien com pris que, pour produire  
une œ uvre classique e t m onum entale , il conv ien t de p résen ter les 
figures largem ent dans l ’espace. Il les range à F av an t-p lan , les 
d istribue  régulièrem ent su r le p lan  à décorer, e t leu r com position 
comme leu r a tti tu d e  son t conçues dans le p lan  uni. Les paysages 
ne son t que des décors de fond. On d ira it q u ’il co n tin u a it à faire 
des cartons pou r les tap isseries  décoratives, comme il en a fa it 
d a illeurs pour les tap issiers  bruxellois.

C’e s t donc une e rreu r de p ré ten d re  que M etsys a it  in tro d u it la 
R enaissance ita lienne  dans no tre  a rt. M etsys é ta it  un  a r tis te  de son 
tem ps, qui se d o u ta it b ien des nouvelles tendances, qui é ta i t  po rté  
pou r la g randeur de la conception; m ais il é ta it  a v a n t to u t un  
a rtis te  foncièrem ent flam and, fidèle à la tra d itio n  des m aîtres 
de chez nous.

L a conception e t l ’exécution  m atérie lle  sont, chez M etsys, 
tou jou rs celles de la  trad itio n  flam ande. Son œ uvre e s t em prein te  
d une religiosité réservée- e t sereine. Sa Légende de Sainte A n n e  
est digne e t grandiose comme l ’Adoration de VAgneau  des v an  Eyck. 
Son réc it de la M ise au 1 onibeau résonne comme une douce m élo
pée. Le sen tim en t ten d rem en t m aterne l de ses Vierges s ’enveloppe 
de rêve. L  a r tis te  sa it ê tre  réa lis te  avec sincérité  dans l ’observation  
d irecte de ses p o rtra its , poussés parfois ju sq u ’à  la  caricature.
E t  lo rsqu ’il exécute son trav a il, il se fa it  un  a rtisan  a tte n tif  qui 
p rend  p la isir au  tra v a il m éticuleux, où il applique la m êm e techn i
que que les an E yck, T out cela le rapproche de ses prédécesseurs 
flam ands. .

DES IDEES ET DES FAITS g
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Mais dans le dom aine de la  com position e t du  cho is  d e s  couleurs, 
M etsvs est un  hom m e des tem ps nouveaux. Au lieu  de la  figuration  
ferm e e t raide de Roger van  der W eyden e t B outs  d ou so rten t 
au  d éb u t ses form es à lui, il am ène la  m élodie de la  ligne ondulee 
e t la  clarté  du  groupem ent raisonné e t éqm libré. A cote des p lan , 
de couleurs saturées q u ’a im aien t les m a ître s  du  X \  e siec e , ^ 
tro u v e  p la isir à in trodu ire  le coloris plus clair e t le jeu  com phque 
des to n a lité s  délicates e t  interm édiaires.

Le charm e particu lie r de l ’œ uvre de M etsys e s t d ’ordre sen ti- 
m ental. Ses œ uvres d ram atiques  ne son t nu llem ent poignantes^ 
ce son t des poèm es élégiaques chan tés sur u n  to n  m ineur, ses  
M adones em brassen t l ’E n fan t avec une douce élégance. M elsys 
m e t mêm e quelque afféterie dans l ’expression lyrique de ses sen ti
m ents. Ses personnages so n t beaux , flexibles e t  jouen t leu r .o  e 
avec soin. Ses fem m es on t l ’aspect de p lan tes  tendres, ses en tan ts  
son t précieux, ses hom m es réservés e t silencieux.

C’e st parce q u ’il a  si harm onieusem ent ^u équ ilib rer la tra d m o n  
e t les tendances nouvelles, c 'e s t parce q u ’il a é té  si com plètem ent 
le m a ître  de la  tra n s itio n  m odérée, que to u s  ses contem porains, 
les jeunes com m e les trad itionnels , se son t inclinés d ev an t sa 
m aîtrise. U es t le plus hab ile  e t le plus adm iré des a rtis te s  a  Anvers. 
U force l ’adm ira tion  de ses contem porains e t a t t ire  les pe in tres 
à la  co llaboration  e t  à l ’im ita tio n .

Joach im  P a te n ir  e t  Joos v an  Cleve se fa isaien t un  honneur 
de collaborer avec lui. Carel v an  M ander nous rap p o rte  qu  ü  
connaissait, chez M elchior W yn tg is  à  M iddelbourg, une  œ uvre 
où les figures é ta ien t de la  m ain de M etsys e t de Joos v an  Cle\ e 
e t  le paysage de P a ten ir, e t C. Tusti a  eu raison de faire savoir 
que dans la Tentation de Sa in t Antoine  au  P rado, P a ten ir  a  fa it
le pavsage pou r M etsys. >

Ils  é ta ien t nom breux  les a rtis te s  qui se sen ta ien t a ttiré s  à 1 im i
ta tio n  de M etsys. E t  ils  é ta ien t p a rm i les m eilleurs. P en d an t que 
nom bre de pe in tres de tro isièm e rang, à A nvers, se perda ien t dans 
le m aniérism e, qui p la isait au  public in te rn a tio n a l v iv a n t ou v en an t 
dans la  M étropole, les pe in tres les p lus doués su ivaien t la \o ie  
indiquée p a r M etsys : ce son t, en tre  au tres, le  m a ître  de la  M ade
leine M ansi, le m a ître  du  trip ty q u e  de M orm on. G o s s e w v n  v an  
der W eyden, e t M arinus van  Reum ersvrale, qui n  a cessé d in te r
p ré te r le  thèm e des B anquiers, tro u v é  p a r M etsys. C’e s t la  saine 
tra d itio n  flam ande qui se continue chez eux  e t qui ne perd ra  pas 
ses d ro its, m êm e dans l ’œ uvre  de R ubens.

M etsys e s t un  exem ple frap p a n t de ce que p e u t le F lam and , 
lo rsqu ’il ne boude pas au x  influences étrangères e t reste  fidèle à 
to n  caractère  fondam enta l.

L E O  VAX PU Y V Et.D E, 
C o n serv ateu r en  chef des M usées ro y a u x  

des B eau x -A rts  d e  B elg ique.

La re traite des quatre m ardis
L a  Société m édicale belge de S am t-L uc  a l 'h o n n eu r de vous 

inv ite r à la R e t r a i te  o u v e r te  pou r les M e s s ie u r s  a p p a r t e 
n a n t  a u x  C a r r iè r e s  in te l le c tu e l le s ,  les m ard is  6, 13, 20 e t .
27 jan v ie r 193X, à 20 1 2  heures e t à la  Messe de c lôture, a^ ec 
a llocution, le d im anche I e r  février, à ^ I  2 heures.

La R e tra ite  se donnera, 11, rue B ria lm ont, p o rte  de Schaerbeek. 
à B ruxelles. O r a te u r  :

Monsieur TAbbé Jacques Leclercq
docteur en d ro it e t en philosophie, professeur à la  F ac id té  de philo
sophie  e t le ttre s  de l 'in s t i tu t  Saint-Louis.

Sujet : La doctrine chrétienne de l ’Amour
1æ p rés id e n t D r W ibo, 306,"avenue L ou ise.

L a  R e tra ite  èst réservée a u x  M essieurs.

Mon filleul étudie les gestes  
des Rois Mages

Les dernières fouilles, m éthodiques, que Jacques a en treprises 
dans rna bib lio thèque, o n t encore eu, pour m a tran q u illité , les 
ré su lta ts  les plus désastreux.

Je  soupçonnais que les fêtes de N oël e t  de l'E p iphan ie  ne passe
ra ien t po in t sans de rudes assau ts. Mais la  violence du  cataclysm e 
a  tro m p é  les p ires prévisions.

D éjà l ’an dernier, Jacques m ’a v a it m is au pied du  m ur : le 
troisièm e Roi est-il un  b lanc ou u n  nègre? S u r le v itra il, du 
X V I e siècle, qui décore le  chevet de no tre  église paroissiale, il 
a p p artien t, comme ses deux  com pagnons, à  la race blanche.
A la  crèche de M. le Curé, c ’es t u n  noir m agnifique e t lu isan t, 
a stiqué  au  m eilleur cirage. Lequel est le  v ra i.' J  ai dû ranger en 
ba ta ille  to u te  m a m aigre science du  sym bolism e m édiéval pour 
désarçonner m on filleul, b u té  à ce raisonnem ent sim ple e t d ’une 
ré fu ta tio n  difficile : on n ’e s t pas à la  fois b lanc e t noir!

C ette année, J acques s’é ta n t insta llé  en m aître  dans m on cabinet 
de trav a il, u n  après-m idi où j avais dû  m  absenter, a bouleversé 
les ravons consacrés à  l ’iconographie religieuse, e t qui sont d ’a il
leurs ceux q u ’ils connaît le m ieux. I l  en  a  ram ené deux livres sur 
les Rois M ages, trè s  copieusem ent illustrés, m ais don t le tex te  
é ta it rédigé en allem and. Là-dessus, son im agination  a pu  chevau
cher en to u te  lib e rté  e t  sans aucun  contrôle.

A près une é tude  som m aire de ces m erveilleuses gravures, qui 
b rusquem ent lu i ouv ra ien t les p lus vastes  horizons, il a  eu  1 idée 
d ’aller, en  a tte n d a n t m on re tour, fa ire  l ’expérience de son érudition  
to u te  fraîche sur m a vieille  servan te  M arie-Yvonne :

__ M aryvonne, est-ce que, quand  vous vous couchez vous vous
m ettez  au  l i t  avec v o tre  coiffe? _ ,

De stupeur, M arie-Yvonne a  laissé tom ber l ’assie tte  q u e lle  
essuyait. L ’aven tu re  com m ençait p a r de la  casse. L ’orage éclata  ‘ 
au ss itô t )

__ Com m ent ? E st-ce  que cela vous regarde ? Si vo tre  mere vous ,
en tendait... Ah! vo tre  p a rra in  a  b ien raison de dire : Jacques 
n ’a que des idées saugrenues... E t  puis,-elle  se ra it jolie, m a coiffe, 
S1 je  la gardais pou r dorm ir.:. Où avez-vous é té  chercher des sert- j
tise s  pareilles?  —  .

Jacques, qui ria it sous cape en fa isan t sem blant de ram asser les 
m orceaux de i  a ss ie tte , rép liqua de son a ir le plus détaché .

__ Chez les Rois M ages! V o u s  n 'im itez  pas les Rois Mages,
M aryvonne ! C’est trè s  m al de la  p a r t d ’une personne aussi pieuse
que vous... ,  _ .
'  __Com m ent, chez les Rois Mages '  O u est-ce que les Rois Mages

o n t à vo ir avec m a coiffe? Vous perdez com plètenient la  te te , 
m on pauvre  Jacques. Allez donc racontez d e  pareilles sornettes 
à  v o tre  p a rra in , e t vous verrez com m e vous serez reçu.„

Tacques é ta la  sa science, avec une supériorité  sa tisfa ite  :
__Oui, M arvvonne, les Rois Mages gardaien t leur couronne

pour dorm ir : jè  ne com prends pas pourquoi, vous, vous qu ittez  
vo tre  coiffe! C 'est vous seule qui avez dés idées saugrenues...

—  Les R ois Mages garda ien t leu r couronne pour dorm ir.... 
m urm ura  la  vieille fem m e, effondrée pa r une révélation aussi 
in a tten d u e . O ù avez-vous appris cela.-

__ D ans les livres de m on parrain , M aryvonne. A enez v o i r

vous-m êm e, si vous ne  m e croyez pas...
__ j e  ne sais lire  que les gros caractères de m on paroissien, 1

e t encore il ine fau t mes lune ttes. \  ous n  aurez aucune peine a 
m e m o n trer n ’im porte-quo i...

—  M ais il ne s ’ag it pas de lire  ; il n ’y  a  q u ’à regarder : ce sont 
des image*... Les tro is  Rois couchent dans le meme lit ,  e t ils ont 
leu r couronne su r la tè te  : u n  ange e s t debout près d ’eux et leiu
fa it u n  discours... . . . , ;

—  Oui, il les a v e r tit  de ne pas re tourner auprès d Heroae.j 
e t c ’e s t pou r cela q u ’ils sont revenus dans leur pays p a r un autre
chem in. . -,

Cette fois, Jacques abandom ia im  peu de sou assurance - nj 
n ’a v a it rien  com pris à la  scène de l ’apparition  de l ange a u x  trois 
R oi*' e t voilà  que M arie-Yvonne, tranqu illem ent, connue ci une 
chose to u te  natu re lle , lui en donnait l'explication. Jacques n était] 
pas encore assez g rand  pou r savoir dissim uler. Ce fu t a son touij 
d ’in terroger âprem ent :
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—  Où avez-vous appris cela, M aryvonne?
—  Dans m on livre de messe, Jacques. Ce que l ’on y  apprend 

f est beaucoup plus certa in  que ce que l ’on vo it su r vos im ages
— Mais beaucoup moins am usan t...
-Marie-Yvonne a lla it répliquer, assez vertem en t peut-ê tre , que 

f Ja vie n e s t pas fa ite  pour s ’am user, quand  f  in te rrom pis la  di’scus- 
| s,° n P f r mon a rnvee  inopinée. J ’avais reconnu les deux voix 
. e t un  diapason assez inqu ié tan t. J 'e n tra i dans la cuisine e t consta 

tai, avec une vive satisfaction , que les dégâts é ta ien t insignifian ts :
[ il n y  a v a it qu une ass ie tte  de cassée...

Jacques bondit pour s ’assurer m on appui e t  prendre  sa revanche : 
i '  est-ce pas, parra in , que les Rois Mages couchaient avec
j leur couroune?

Oui, Jacques, oui,... comme le pape avec sa  t i a r e 1 
M arie-Yvonne p a ru t offusquée :

I v 2 ue Jacques p la isan te  su r ce su je t e t se m oque de moi 
a la rigueur je  puis l'accep ter : c ’est un  enfant ! .Mais que M onsieur 

f lui-même... 1
—  Ma chère M aryvonne, de grands a rtis te s  chrétiens o n t 

_ représente les Rois Mages d o n n a n t, couronne en tê te , —  le pape 
; Innocent I I I  v o y an t en songe sain t François d 'A ssise, don t vous 
|  etes la fidele te rtia ire , sou ten ir le  L a tran , alors q u ’il av a it gardé
f Sa v fV -  •e*’ ln^me 1 aim able sain te  U rsule, fille de roi, conservant 
\ au l i t  1 msigne de sa puissance...

—  Comme ce devait g ra tte r!  s ’exclam a Jacques.
J in terrom pis sévèrem ent :

)n  dit . gêner, Jacques! U n en fan t b ien élevé n ’emploie 
pas des expressions aussi réalistes quand  il s ’ag it de te ls  person- 

| nages : une sain te, un  pape, les Rois-M age,...
Jacques v in t me regarder sous le nez pour essayer de deviner 

; ju squ  a quel po in t c é ta it  sérieux. Mais je  me m ordis les lèvres 
. e t dem eurai im pénétrable. Mon filleul chercha d ’où ven ait le ven t 

e t com m ent il fa lla it s ’y  p rendre pour garder l ’avan tage  du  je u  : 
Ce qui est sur, e t je  le disais, e t M aryvonne ne vou la it pas 

i me croire, c e s t que les Rois Mages se couchaient sans q u itte r  
leur couronne. Tu le reconnais, toi-même...

•— Pas du to u t!
—  C om m ent : pas du to u t?

. -  De la fantaisie des a rtis te s , même chrétiens, à  la réa lité  
h u y a quelque nuance : pour un  enfan t, je  te  l ’accorde difficile
> a saisir. J e sm s bien sur que les Mages, les vrais, n 'o n t jam ais 

uchc avec leur couronne, e t cela pour une raison ex trêm em en t 
simple : ils n en av a ien t pas!

M arie-Yvoune fa illit en briser une seconde assie tte . E t  pour 
év iter de nouveaux m alheurs, j ’am enai Jacques dans m on cabinet 
de trava il, en in v ita n t m a v ieille se rv an te  à  nous suivre, pour le 
Vrai 0U11 s,t01re des Rois Ma£es l ’in té ressera it particu lièrem ent. 
Mais elle refusa d une voix energique, a lléguan t l ’appel im périeux

p ard ssien nleaUX ** qU eüe tr0 u v e ra it tou jours l ’essentiel dans son

Il n  é ta it po in t aussi facile de réduire m on filleul au  silence • 
" y f f  Jacques ne s ’inqu ié ta it de la  v é rité  q u ’à  la  condition  

qu elle fu t p ittoresque, e t que les aven tu res des sain ts  le préoccu-

- in m ifd ia tlm en t1- ?  ^  1 de 1&US VeîtUS' 11 a ttaclua

„ ’̂ J r ' eUX, n re ’- Pa™ ’ en p ré ten d an t que les Rois Mages 
a ien t pas des rois... l u  veux ép a ter M arw onne ...

: —  l u  dis, Jacques...
Je dls que tu  cherches to i aussi à é tonner M aryvonne. 

m inen t veux -tu  que les Rois Mages ne soient pas des rois? C’est 
comme si tu  disais que le roi des Belges n ’e s t pas un  roi! C’est

• contradictoire! D ’ailleurs, dans ton  livre, les Rois Mages on t tou -

s à S s dur rco i . r o Tne’ i?iême pou- d o n n ir : ce qui p r° uve b ien qu 'iisb i t  des rois... l u  n é s  pas sérieux, au jo u rd ’hu i, parra in ! 
i„ en eu x  comme un roi, Jacques, lo rsqu ’il a  sa couronne sur 

e, meme en dorm ant... T u  as m al regardé te s  im ages II 
y en a, au contraire, beaucoup où les Rois Mages n ’o n t ni conforme!

cme aucun a t t r ib u t  de la  puissance rovale. J e  t ’accorde 
-d a lleui-s que ce son t les plus anciem ies, m ais précisém ent pour

l  ln d e  S u r 6- T  ^  ■“ * ' C° m m e d° Cl“ ts ’ la  '
S e s i " 0llS reUSeIgneUt sur ce flue Pensaient des- âges les chretiens des prem iers siècles. Regarde...

J ?  “ o u tra is  a Jacques la  vénérable  fresque des catacom bes
s v . mts-I lerre-et-Marcellin, du commencement du IIIe siècle

esque un peu postérieure, des catacombes de Domitille  le
Musee X ircher. la m édaille  du  .Musée du  Vatican des

sarcophages du L a tran , du m ilieu  du IV* siècle, des sarcophages

d u  Musee d Arles, e t d ’au tre s  reproductions de m onum ents trè«
anciens. Les M ages y  app ara issen t coiffés du  b onne t ph ryg ien '
p o rta n t une tu n iq u e , un  m an teau  f lo t ta n t e t des anaxyrides fl)

T  M ais ce ne son t Pas les Rois M ages, hu rla  Jacques v a in q u e u r"  
l u  te  m oques de moi...
t . Cet te  aven tu re  m ’arrive  de tem ps en tem ps... P as  aujour- 
d hui... J e  t  accorde que ce ne son t pas les R ois M ages, si tu  veux  
in s iste r su r le m o t rois ; m ais je  t ’affirm e que ce so n t les M ages 
te ls  que les o n t représentés les plus anciens a rtis te s  chrétiens..! 
d e u x 1 V ra i' tU tS tr0 m Pes! la  Preuve c ’e s t q u ’il n ’y  en a que

E t  Jacques, trio m p h an t, me m o n tra it la  fresque des catacom bes 
des Sam ts-P ierre-et-M arcellin , où effectivem ent il n ’v  a nue 
deux  M ages. '  1

Tu pourrais a jo u te r que sur la  fresque du  cim etière de 
D om itille, les -Mages sont, ce tte  fois, au nom bre de q u a tre ' cela 
ne m e fe ra it pas changer d ’avis... Regarde...

—  T u  abuses de ce que je  ne sais pas l ’allçm and...
J e n  abuse de rien du  to u t,... tan d is  que je  connais un certa in  

Jacques qui te n te  d ’abuser de- sa pseudo-science pou r essayer 
d ah u rir une bonne v ieille paysanne qui s ’appelle M arw o n n e  
l u  ne connais pas ce gaillard-là?

jfcus  les M ages é ta ien t tro is, tro is  ro is; j ’en suis sû r ■ c ’est 
dans 1 E vangile  !
, ~  ■Bl.en! veux -tu  prendre  to n  livre de m esse e t lire  l 'E vang ile  

de 1 E piphanie...
Jacques obéit avec une joyeuse assurance; il a lla it confondre son 

p arra in  le b a ttre  à p la te  couture... I l  p a r t i t  chercher le livre  en 
g am b ad an t d ’allégresse...

A oilà, parra in , écoute... Non, ce n ’e s t pas cela'... Cela non 
p lus.... E to n n an t, je  ue tro u v e  pas.... Ah! j ’y  su is; écoute, écoute :
“ Comme Jésus é ta it  né à B eth léhem  de J u d a  aux  jou rs  du  roi 
H erode, voici que... ».

L a voix se fa isait plus tram an te ...
—  E h  b ien?

Ç es t curieux to u t de m ême, ... ce livre  de messe d o it être 
m al fa it... : « voici que des Mages v m ren t d ’O rient à Jérusalem  
disan t... ».

Cela su ffit : _« des M ages », e t non pas « tro is  Rois Mages »- 
tu  es convaincu?

C ertainem ent non! L 'année  dernière, il y  a  eu, à l'église 
une belle procession, le jo u r de l ’E p iphanie . E t  l ’on ch an taft un 
cantique, don t j ’ai re ten u  une s trophe  :

Nous sommes les Rois M ages,
Venus de l ’O rient;

N ous apportons l ’hommage •
De nos petits présents.

Les « R ois Mages »,... tu  vois bien...

T  J,e v o isv  e t su rto u t j ’en tends,... car tu  cries assez fort! 
Mais c e s t  moi qui ne suis pas convaincu, en d ép it de te s  effets 
orato ires e t lyriques... N i les can tiques, u i les œ uvres d ’a r t  n ’o n t 
jam ais p réva lu  sur le te x te  de 1 E vangile ... E t  la  ro y au té  des M ages, 
au  sens où l ’on en tend  o rd ina irem ent ce m ot de roj^auté, n ’a 
aucune base sérieuse. I l  s ’ag it d ’une ro y au té  d ’un  ordre to u t sp iri
tu e l, d une ro y au té  sj'inbolique...

Encore! s exclam a Jacques. T u es assom m ant, tu  sais, avec 
te s  sj7m boles! J e  n ’y  com prends rien...

—  V eux-tu  répéter?
—  Je  dis,... enfin,... je  dis que tu  es b ien  ennuyeux... Des rois 

s \ m boliquesr... q u ’est-ce que c ’e s t que cela?
—  V eux-tu  lire l ’Offertoire de la  m esse de l ’E p iphan ie? ...

“ Les rois de Ih a rs is  e t  des îles lu i o ffriron t des tr ib u ts ;  
les rois d ’A rabie e t de S aba  lui ap p o rte ro n t des présen ts ... » 
l u  vois que je  sais tro u v e r urf O ffertoire...

—  Je  vois m êm e que tu  es tou jou rs  c o n ten t de to i... V eux-tu  
m a in te n an t rapprocher ce te x te , qui e s t em prun té  au x  psaum es 
de D avid, de 1 evangile de l ’E p iphan ie  d o n t t u  m ’as lu  to u t  à l ’heure 
e com m encem ent ? « Les Mages, a y an t o u v e rt leu rs trésors,

o m ire n t p ou r p résen ts  à l ’E n fa n t Jésus de l ’or, de l ’encens e t 
de la  m yrrhe. »

J  el ,  q ue  J actîues a v a it  d éco u v erts  é ta ie n t  : le  second
v o lu m e de 1 o u v rag e  d  H ugo  K e h r B r ,  Die Heüigen drei Koenige in  Literatur
S  i  ?■’ lgf 9‘- r é t t ld e  d e  N - H am üÆ on, Die Darstellung de:-
Anbetung der Heihge drei Koenige in  der toskanischen Malerei von Giotto
bis Leonardo, S tra sb o u rg , ig o i .
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Jacques tom ba  dans une profonde m édita tion , 'l e s  sourcils 
froncés, les  y eu x  clos, le  nez ridé , la  bouche tordue.

—  T u  ne peux  pas réfléchir sans fa ire  de grim aces?,
—  Cela aide, d it Jacques pensif... T u  sais, parra in , quand  M ary- 

vorme réfléchit, elle tire  su r le  bo rd  de sa  coiffe e t  la  m e t de t r a 
vers... J e  prends m odèle su r ses qualités  e t sur ses vertus...

-— Disons : sur ses m inuscules trav e rs . Le jo u r où  tu  auras 
to u te s  les qua lités  e t  to u te s  les v e rtu s  de M aryvonne, t u  auras 
fa it des progrès appréciables dans la  voie de la  perfection. Mais 
v eu x -tu  conclure, au  lieu  de perdre  to n  tem ps à aligner des àneries ?

Jacques p r i t  u n  a ir offusqué, e t répond it du b o u t des lèvres :
—  Les rois de T harsis  o n t offert des p résen ts ; les M ages aussi... 

E t  après? ... Toi, t u  m ’offres b ien  des p résen ts, quand  tu  es dans 
te s  jou rs  de générosité... E st-ce  que tu  es un  M age? E st-ce  que 
t u  es u n  ro i?

—  X on, sans doute... E t  heureusem ent pour to i! Car si j 'é ta is  
u n  roi, je  chasserais de m es E ta ts  tous les raseurs; e t  t u  passerais 
im m éd iatem ent la  frontière. Si j ’é ta is  un  M age, c ’est-à-d ire un  
sav an t, je  pulvériserais les ign o ran ts ; e t tu  n ’aurais  q u ’à num éro ter 
te s  os...

—  T u  es féroce a u jo u rd ’hui, p arra in !
—  A peine ju s te  ! J e  t ’ai déjà expliqué m ille  fois que les hom m es 

du m oyen âge o n t in te rp ré té  l ’A ncien T estam en t com m e une 
préfigure de la  Loi N ouvelle, e t qu 'il est im possible d’a tte ind re  
à  la  pleine intelligence de leurs oeuvres d ’a r t  si l ’on perd  de vue 
c e tte  idée d irectrice. Les rois de T harsis  du  P salm iste  Sont apparus 
à nos ancêtres comme les annonciateurs  des Mages, e t  voilà po u r
quoi ces derniers on t reçu la  couronne e t le sceptre , que dans la  
ré a lité  ils  n ’o r t  jam ais  portés...

—  E t  leurs cortèges, alors?... Que dev iennen t leurs beaux  cor
tèges, où il y  a des nègres, des cham eaux, des léopards, des chiens 
de chasse, e t  cæ tera...

—  Il fau t en faire to n  deuil! Les b rillan ts  cortèges n ’o n t jam ais 
ex isté  que dans l ’im agination  des a rtis te s  ; ce qui d ’ailleurs suffit 
b ien... Les Mages de l ’E vang ile  é ta ien t des gens trè s  sim ples, e t 
c erta inem ent beaucoup plus proches des personnages des c a ta 
combes que des grands seigneurs pe in ts  p a r Benozzo Gozzoli, à 
la  chapelle du  pala is R iccardi...

—  Comme c ’e s t tr is te ,  m urm ura  Jacq u es  effondré.
•— B eaucoup moins que tu  ne le penses! Les m illiers de repré

sen tations qui nous son t parvenues des épisodes de l ’h isto ire  des 
Rois M ages, tém oignen t de l'affection  que les hom m es d ’autrefois 
o n t portée  à ces m ystérieux  voyageurs, don t sa in t A ugustin  
d isait q u ’ils fu ren t aux  pieds de l ’E n fan t Jésus les Prém ices des 
N ations. E t  si les a rtis te s  se son t enthousiasm és pou r un  thèm e 
qui p rê ta it  à des développem ents d ’une v a rié té  aussi inépuisable, 
s ’ils se son t m ontrés plus sensibles à la sp lendeur de l ’in te rp ré 
ta tio n  sym bolique q u ’à la  rigueur austè re  du  te x te  de l ’Evangile , 
nous ne saurions que les approuver. Sans ê tre  infidèles à l’esp rit 
du  réc it sacré, ils nous o n t légué d ’innom brables chefs-d’œ uvre, 
qui son t pou r nous to u s  une source de joie, qui d ivertissen t mêm e 
les p e tits  en fan ts, e t qui exercent la  sagacité  des jeunes curieux 
de l ’envergure de Jacques, pou r l ’exp iation  des péchés de leurs 
parra ins... R egarde don,c les ta b leau x  e t les s ta tu es , les -vitraux et 
les m iniarures, qui rep résen ten t les Rois Mages. M ais ne tire  po in t 
de leu r é tude  des conclusions tro p  h â tives; e t rappelle-to i q u ’il y  
a quelques différences, qui ne so n t pas négligeables, en tre  des 
p rinces florentins e t  les m ystérieux  sav an ts  de l ’E vangile. Xe 
cherche pas à ah u rir  M ary vomie p a r  l ’é tendue de te s  connaissances, 
e t ne lui fais pas casser m on m atérie l, ce qui la  chagrine beaucoup 
p lus que moi. M ain tenan t, replonge to i dans m es livres e t  laisse- 
moi trav a ille r  en paix ...

—  .Tu ne voudrais to u t  de mêm e pas que j ’hésite  à a ller racon ter 
à M aryvonne d ’aussi belles choses? T u  vas voir... E lle  va  en faire 
une tê te  quand je  lu i apprendra i to u t cela.

Cris e t rires dans la cuisine... J 'e n te n d s  M arie-Yvonne p ro tes te r 
énergiquem ent : ^

—  J e  ne sais pas ce que c ’est que tous vos sym boles! Je  ne 
connais que le Sym bole des A pôtres! Que les Mages soient ou 
ne so ient pas des rois,... quand  j 'y  pense,... q u ’est-ce que vous 
voulez au  fond que cela me fasse? Ils  o n t eu l ’honneur d 'a ller, 
les 'prem iers après les bergers, adorer l ’E n fan t Jésus, I ls  on t été 
b ien  heureux ; e t je  les envie. M ais cela me suffit. M ain tenan t 
laissez-m oi tra v a ille r  en paix ...

—  ... Comme v ien t de me le dire m on parra in , exactem ent 
dans les jnêm es term es.,.

—  Ce qui prouve que j ’ai raison, que nous avons tous raison 
de ne pas vouloir écouter vos billevesées...

—  ... qui vous fo n t casser vos assiettes, ou p lu tô t les assiettes 
de m on parra in , des assie ttes  don t vous êtes responsable. M ary- 
vonne, e t d o n t vous aurez à rendre  com pte u n  jour...

—  P as  à  vous, en  to u t  cas...
—  H eureusem ent pour vous, M aryvonne, heureusem ent !

A l e x a n d r e  M a s s e r o n .

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

Noël en Pologne
D es contes de Noël, je n 'e n  ai plus, mes amis. J ’ai cherché en g 

v a in  au fond de mes tiro irs. A quoi bon. du  reste, se lancer dans  les f 
fictions, quand  la  réalité  nous offre ta n t  de choses aim ables e t I 
nouvelles. Ecoutez, p a r  exem ple, ce qui se passe, à cette  époque, I  
chez les Polonais, nos alliés.

Noël est beau p a rto u t. Mais la poésie de Noël est pour nous dans 1 
la  neige e t le froid. Un D ahnate , g rand  voyageur, m e raco n ta it f 
jad is, en Auvergne, q u ’il av a it rappo rté  de l'A m érique du  Sud I 
des souvenirs m oins tou ch an ts  de l'a im able  fê te  que ceux q u ’il en 1 
g a rd a it de son pays. L e b rave  hem m e ne pouvait adm ettre  q u ’il fl 
f ît si chaud pour la Noël. E t  pensez q u ’à D ubrovnik , il fa it b ien j  
m oins froid qu 'en  France, bien moins froid encore q u 'en  Pologne. U

P en d an t l ’h iver j ’en tends. Car là-bas aussi le soleil brille e t |  
chauffe. J  e m ’en suis aperçu à Cracovie, au  m ois de juin . D epuis I  
le poète  D esportes, nous avons une tendance  fâcheuse à nous repré- I 
sen ter les plaines de la  Y istule com m e des régions arctiques, éter- I  
te lle m e n t couvertes « de neiges e t de glaces ». A son d ép art de I  
F rance , le  28 septem bre 1573, il g re lo tta it déjà en se voyan t

Sous l'Ours, en la Scvthie, entre cent mille hivers.
I l  n 'en  passa q u 'u n  seul, heureusem ent pou r lui, e t \ ï t  même le 1 

prin tem ps e t le com m encem ent de l 'é té . Sa bonne foi n ’est pas J  
entière.

L e  p ré ju g é  persiste, m êm e p a rm i les am is de la Pologne. Avec la  I  
m eilleure bonne vo lon té  du  m onde, u n  rom ancier d ’au jo u rd ’hui, |  
M. E d o u a rd  M éra, nous m on tre  des émigrés de 1830, réfugiés en I  
Avignon, sa luan t avec soulagem ent le re to u r de ces fraîcheurs I  
d ’autom ne, prom etteuses du  fro id  de leu r p a trie  perdue ». I l  e s t - I  
vrai que les anciens é tym ologistes tira ie n t le m o t « Po lska » de j  
Polus, le pôle. Les Polonais é ta ien t, d ’après eux, des polaires. I
I l  ne fa u t pas, pou r a u ta n t, im aginer la  Pologne peuplée de phoques I  
e t d ’ours blancs.

C ette  couleur locale qui poétise nos fêtes chrétiennes, elle n ’est I  
que po u r nous autres, hum ains. Le D ieu to u t pu issan t n ’en a  que 1  
faire, lu i qui a « p é tr i l ’é té  e t le p rin tem ps », e t semé, p a r  le vaste  : I  
m onde, les te in tes  variées des saisons. Q u’u n  souci im m odéré 1  
d ’exac titude  scientifique ne nous rende p as  tro p  sévères p ou r les ’ 
charm an ts  anachronism es des a rtis te s  e t des écrivains. Quel ter- a  
rible h iver sév it au to u r de la  p au v re  étable, dans Y E n fan t Jésus en  B 
Flandre, de M . T im m erm ans. O n conçoit que sa in t Joseph  e t sa ■ 
sa in te  épouse a ien t g rand  besoin de p rend re  u n  café chaud.

C’est q u ’il est v ra im en t né en F landre , le divin E n fan t, de même i 
q u ’il e s t né, sans aucun doute  possible, e t n a ît encore tous les ans j ( 
dans les deux  hém isphères e t sous to u tes  les la titudes, p a rto u t où ) £ 
il p e u t tro u v e r le berceau  d ’un  cœ ur chrétien. Croyez q u 'il est né 9 
aussi en Pologne, où la  neige est si profonde, q u ’il fau t, d it un j u 
v ieux  cantique, m e ttre  des b o tte s  à la  chèvre si l’on v eu t la  conduire | i 
p rès de l ’E n fa n t J  ésus.

A ux tem ps lo in ta ins du m oyen âge, quand  l ’année commençait 3 
avec la N a tiv ité , N oël e t le Jo u r  de l ’An n ’é ta ien t qu ’une seule et



même fête. Voilà pourquoi le m ot polonais « kolenda » qui v ient 
du  la tin  " calendae », s 'app lique à la fois aux  can tiques e t aux 
etrennes. Le meme m ot désigne aussi l'éto ile des M aees e t le 
cadeau du N ouvel An. _  6

Un mélange de trad itions  chrétiennes e t de rites païens s’est 
conserve dans les usages. Des survivances ignorées pe rs is ten t e t 
s enchevetrent. La com m e ailleurs, le père Noël ressemble é ton
nam m ent au père J anvier.

Le peuple des cam pagnes appelle encore Gody (les Noces) 
comme les anciens Slaves, to u te  la période de réjouissances qui va 
c e - oel a 1 E piphanie. La n a tu re  offre à la Pologne les sévères
SP Ur\  decor hlvernaL Sans regarder la fro idure comme leur 
souverain bien, les Polonais en p rennen t assez gaîm ent leur p a rti.

'  p UaiK+ tra îneaux  joyeux, chargés de m usiciens, filen t p a r  un  
x a u  tem ps clair, sur une belle neige c raquan te , ils n 'o n t garde de 

pa rtage r les regrets d ’Ovide, dans ses Fasles : D is-m oi pourquoi
1 an nouveau com m ence-t-il p a r  des frim as? - D i e ,  nge, frigoribus  
quare novus m ciftit annus  ?

C’est alors que re ten tissen t ces can tiques de Noël qui son t parm i 
les plus beaux qu o n t p rodu its  les na tions chrétiennes. I l  en existe 
de volum ineux recueils re m o n tan t à de très  anciennes époques 

Le them e en est presque tou jou rs l ’ado ra tion  des b e r-e rs- le 
caractère est epique, descriptif, d ram atique  même, p lu tô t que 
lv n q u e  e t national souvent, p lu tô t que religieux. C’est là q u ’on 
apprend a n  en plus douter, que l ’E n fan t Jésus est né en Pologne 
Cette e table on p e u t la vo ir dans le p rem ier village venu de 
M azovie ou de Poznanie. T o u t le m onde villageois fourm ille à 

en tour, avec ses peaux  de m outon, ses czapld, se; foulards ses
o tes, ses coutum es, ses sentim ents, ses façons de se te n ir  e t de 

p  1er. L a  'N ativité n est q u ’un fond de scène. Le peuple p ay san  
a compose lin-même, ou bien embelli, pa raph rasé  e t transm is 
avec am our, d âge en âge, ces chan ts  naïfs qui célèbrent le triom phe 
de , hum bles e t des pauvres au to u r de ce nourrisson, p lus hum ble 
e t plus pauvre  que tous, q u 'e s t le Dieu S auveur e t R édem pteur, 

e sont de bien braves gens que ces bergers de Pologne; m ais ce 
| n est pas au milieu de leurs bêtes q u ’ils ont pu  apprendre  le bel 

usage. Les voici qui assaillent la crèche, après les péripéties

d e s I ^ T T ^  dC leUr brUS<ÏUe réVeÜ à ré to n n a llte  apparition
h  C0UrSe " traVCrS ChampS et f° rê ts ’ 0Ù üs c u lb u ten t renversen t leurs paniers d ’œufs, déch iren t leur p an ta lo n  e t se 

| donnen t des entorses.

 ̂ K u t T t ;  B aÎ e - Slmf '  W ojtek ’ M ad ek - W alek- Tom ek, F ranek , 
L u b a , M as, G nger, il n en m anque pas un  à l ’appel, avec leurs

olons, leurs flageolets, leurs cornem uses. E t  c ’est un  joli tapage
. • jouen t, ils chan ten t, ils dansen t, ils s ’échauffent, to u t en p re n an t
I de tem ps a au tre  une p e tite  lam pée à  leur gourde, po u r se donner
. des forces e t de la voix. Ils veu len t a tt ire r  à to u t p rix  la  bienveü-

ante a tten tio n  du  d ivin nouveau-né. E t  la bonne S ain te  Vierge

: p o lo n a is  T > CœUr' E t  ^  b° n VieUX Saint j0SePh  -  la  é d i t i o n  
■ Ï T  , aUSS1 V1CUX q ll'ailleurs -  lève son bâ ton , lève le pied, ebauclie une m azurka.

d 'in te rv e n ir^ endan  ̂ ^  Va°ârm e t d  qU’Ü ^ " c o n t r a i n t

—  Mon bon, si cela ne fa it rien, un peu p lus bas, je vous prie 
\  ous allez réveiller cet enfant. 1

D ’au tres fois même, il congédie le m onde sans cérém onies ■

à MadT Ar38862 S3Uté °0mme C ek- V° US nous cassez la tê te  M adame M arie e t a moi. R etournez à vos m outons.

l e c œ u r T u r T r  PaS Ï "  éleVéS’ bergerS’ ils o n t au m ™ s  
la pauvre établ ^ i  T *  “  q “  S’enfourne de victuailles dans 
fni> '1 , ■ ■ 6 nonibre de ces p e tits  cadeaux « qui p euven t

i Z l  i UU mCnage ”• De la Plum e P °u r des orem ^ s  e t de la
laine pour des tricots, de la v iande sur pied e t de la v iande de 

c ene, de la  volaille, du laitage, tous les from ages e t to u tes  les
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charcuteries, du miel, des légumes secs, des fru its  divers e t ju sq u ’à 
des ecrevisses. H

r . Cr e! ? a Sam fe Fam ille ne m ourra  pas de faim  en Pologne.
n  Noël fa it défiler to u tes  les na tions dev an t la crèche : le Mazo- 

vien le L ituanien , le R u thène, le Moscovite, le H ongrois, l ’Alle
m and, le H ollandais, l'A nglais, le Danois, l 'i ta l ien , l ’Espagnol, 
e T a n ç a is ,  e Tzigane, le Ju if, le v ieux R om ain, chacim  p a rlan t 

en son pato is e t a p p o rta n t des p ro d u its  de son pavs. J ’im agine 
que le vieux R om ain  ne p e u t ap p o rte r que des conserves.

L Ita lie n  accourt en g am badan t —  c ’est une race légère e t fo lâ tre
- m ais il n a pas oublié les citrons e t le m acaroni. Le F rançais 

est venu  « sans qu 'on  l ’a it inv ité  ce qui me donne à croire que le 
can tique  rem onte  aux  tem ps de Louis X IV , où les relations franco- 
po onaises n  e ta ien t pas très chaudes. I l  s ’écrie : M ond iu l keskis- 
f  a*>. parce  qu 'on  sait, depuis Rabelais, que nous sommes « b a 
dauds p a r na tu re , p a r  bécarre e t p a r  bém ol ».

Ces cantiques-là  ne se ch an ten t pas à l ’éghse. On en chan te  
encore d au tre s  au  cours des représen tations de m arionnettes 
sacrees qui sont parm i les plus curieuses trad itio n s  polonaises 
L a  szopka est une crèche anim ée. Les personnages, acteurs  v ivan ts  
ou figurines de bois pein ts, rep résen ten t d ’ord inaire le dram e des 
S a in ts  Innocen ts.

- J e  l'a i v u  jouer en F rance p a r  nos prisonniers de guerre. T oute  la 
Mainte Fam ille é ta it là, les Mages, les anges, les bergers, H érode 
avec sa cour coiffée de casques à pointe, la M ort p o r ta n t  une 
g rande tau x  de carton  e t le diable, o u v ran t des ailes effravantes 
ra ites  avec un  v ieux  parap lu ie .

L  action  se dérou lait avec to u te  la  solennité voulue : des évoca
tions h istoriques, des cortèges de rois e t de guerriers, des can tiques 
e t des discours. H

M ais a chaque in term ède, aux  prem ières m esures des violons 
de la cracovienne, la Terre, le Ciel e t l 'E n fe r e n tra ien t en danse 
e t les anges mêm e leva ien t la jam be avec une désinvolture  qui eû t 
com prom is leur bonne rép u ta tio n , s ’ils n ’a v a ien t po rté , sous leurs 
îobes en pap ie r de soie, de pan ta lo n s  de terrassiers.

Comme dans la  vieille kolenda, je  crois que la bonne Sain te  
îerge devait en n re  de to u t son cœ ur. N e d ites donc pas que la 

Pologne est un  pays triste .

P a u l  Ca z i n .

13

La chapelle commémorative 
du cardinal Mercier 

à Malines
Il ro m  ém ut que le p renuer m onum en t érigé à la m ém oire du  

card ina l M ercier, dans no tre  pays, le soit dans son église cathédrale  
G râce a 1 in itia tiv e  de S. E m . le card inal V an R oey, qui désigna 

personnellem ent 1 em placem ent de la chapelle destinée à com m ém o
rer e souven ir de son illustre  prédécesseur, p ré s id an t à 1 é laboration  
des p lans e t p oussan t in lassab lem ent à leur réalisation , les trav au x , 
en tam es il y  a un an, son t sur le p o in t d ’ê tre  achevés.

Le s ite  choisi est celui de l ’ancienne chapelle de N. -D .'du  Rosaire 
a p rennere  du  bas-côté sep te n tr io n a le  com pter du  tran sep t 

A  p a r t  la  voûte , qui reste in tac te , elle n 'o ffra it guère d ’in té rê t • 
seule la presence de la s ta tu e  de N otre-D am e du R osaire p rov en an t 
de 1 ancienne église des R écollets (désaffectée à l ’époque de la 

v o lu tion  française e t devenue le m agasin à fourrages de l ’armée) 
e t qui dem eura it un  .objet de dévotion, p o u v a it constituer une
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objection  à la nouvelle destination  de cette  chapelle : on ve rra  plus 
loin que ce tte  difficulté a reçu  une trè s  heureuse solution.

A u po in t de vue arch itectu ral, il y  avait un  gros inconvén ien t à 
vaincre; le g rand  con trefo rt du  p ignon m onum enta l d u  tra n se p t 
nord  fa isait saillie dans la  chapelle, d ésaxan t la  fenêtre  qui s } 
tro u v a it. Ce con trefo rt dev a it ê tre  respecté, sous peine de com pro
m e ttre  la  solidité du  g rand  p ignon .H ard im en t e t ingénieusem ent, 
le  jeune arch itecte  de la  cathedrale , M. s im on  \  an  Craen, résolu t 
le problèm e de l ’ad jonè tion  d ’une p e tite  abside à  la  chapelle 
ex istan te , en la  m e tta n t carrém en t hors de l’axe de celle-ci. I l  
su ivait en cela l ’exem ple des anciens, lesquels ne s in qu ié ta ien t pas 
de ces asym étries, qu i o n t leur charm e e t a jo u ten t un  je ne sais 
quoi de v iv a n t a u x  ensem bles a insi créés.

Les m urs de l ’ancienne chapelle o n t été com plètem ent re fa its  en 
p ierre  blanche e t ornés de sculp tures dues a u  ciseau de M. Poels, 
d ’A nvers; riches en sym boles, elles é tab lissen t une p a rfa ite  harm o
nie avec la  nouvelle abside.

Celle-ci est rectangu laire  au  h eu  d ’è tre  hexagonale, ce qui a jou te  
à  la  cathédrale  u n  in té ressan t spécim en d ’arch itectu re  goth ique 
d o n t elle é ta it  dépourvue ju sq u ’ici.

chez le Père  une profonde vénération , une adm iration  sans bornes. 
L e  cardinal t in t  à  conférer le sous-d iaconat à son jeune  am i, puis, 
en septem bre 1925, ü  lui conféra le sacerdoce: il se fa it que le 
Père  E phrem  est le dernier p rê tre  q u ’a it ordonné le cardinal. 
A u so rtir de la  chapelle de l ’archevêché, le jeune p rê tre  v it  le 
card inal s ’agenouiller dev an t lu i pou r lu i dem ander sa prem ière 
bénédiction;.

De- to u t  ceci on concluera q u 'il é ta it  souhaitab le  au  plus h a u t 
po in t q u ’u n  a rtis te  a y a n t pu , m ieux que nul au tre , é tud ier la p h y 
sionom ie du  cardinal, fu t  chargé de l ’exécution de ce m onum ent; 
cela convenait d ’a u ta n t p lus que cet a rtis te  é ta it  p rê tre , e t  q u ’une 
affin ité  sp irituelle  de l ’ordre  le p lus élevé, le h a it  in tim em en t à 
celui d o n t il d ev a it reproduire, non  seulem ent les tra its , m ais 
s u rto u t l ’esprit, le caractère , la  physionom ie m orale.

L ’a rtis te  se refusa to u te  fanta isie, to u te  recherche; il vou lu t 
av an t to u t  faire une œ uvre  de piété. Son choix s a rrê ta  sur une 
effigie rep résen tan t le card inal su r-son  h t  de m ort, te l que des 
m illiers de gens o n t p u  le contem pler, au  cours des m ém orables 
journées qu i précédèren t ses funérailles. Mais il a  voulu représenter 
le cardinal, non  p as  comme u n  cadavre, m ais comme un  p rê tre  e t

Pu is afin  d ’a tté n u e r  l ’in tru sion  p a r tro p  m arq u an te  d u  contre- 
fort, M. V an Craen eu t l ’heureuse idée d ’y  adosser une stèle élégante 
serv an t de p iédesta l à la  s ta tu e  de X otre-D am e du  R osaire. L n  
adm irable  dais e t im  chandeher à sep t b ranches, en cuivre ciselé, 
exécutés p a r  M .  D evroye, rehaussen t p a rfa item en t ce panneau .

A u m ilieu de la  prem ière p a rtie  de la  chapelle se tro u v e  le 
mausolée sous lequel repose au jo u rd ’hu i le cardinal.

T rès sim ple, il n ’en donne que d ’a u ta n t  plus une im pression de 
g randeu r : un  sarcophage de m arbre  noir, aux  p a n n eau x  sobrem ent 
ornés d 'arcades, e s t recouvert d ’une dalle m assive, en m arb re  noir 
aussi su r laquelle repose l ’effigie du  cardinal, chef-d’œ uvre d u  
P ère  E phrem -M arie à  K cynia.
i U n  m o t d ’abord  de l ’hom m e, pu is  nous parlerons de son œ uvre.

L e  P è re  Ephrem -M arie est Polonais. N é à K cynia, au x  environs 
de Posen, il fit ses é tudes d ’a r t  à Beuron, pu is  la guerre  ven an t, 
il fu t enrôlé dans l 'a rm ée  allem ande, p a rtic ip a  aux  assau ts  fa tid i
ques con tre  V erdun, n ’a y an t d ’a u tre  souhait au  cœ ur que de voir 
an éan tir l ’arm ée dans les rangs de laquelle il c o m b a tta it. Sa san té  
n ’a v an t p u  résister au x  ére in tem ents d u  service actif, il fu t ren- 
voyé à Posen e t y  d ev in t garde-chiourm e dans une des prisons qui 
se rv a it de bagne à de b raves gens, quelques Belges en tre  au tres.
I l  y  f it  la connaissance d ’u n  capucin  belge le P. E phrem , envoyé 
là-bas po u r avo ir prêché un  serm on de circonstance, se lia d 'a m itié  
avec lui, e t, la  guerre finie, après avo ir pa rtic ipé  à la  cam pagne 
m iraculeuse qui sauva  son pays  de la  vague bolchévique, il en tre  
dans la  province belge des Capucins. Il fu t  p résen té  au  card inal 
M ercier, qui d 'em blée apprécia beaucoup son ta len t, e t lui perm it 
de venir le « croquer p en d an t q u ’il trava illa it.

D e ces rencontres n aq u it, chez le cardinal une v ive sym path ie,

pon tife  d o n t la  prière  ne s ’é te in t pas avec la vie. E t  il y  a parfa i 
tem en t réussi. _

De p ropos délibéré, e t avec un  réalism e v ra im en t génial, il a 
effacé le corps, si émacié, on s ’en souvient, po u r ne  donner que 
plus de relief au x  épaules e t  à  la  tê te , légèrem ent soulevées sur 
deux cousins. Les b ras  son t allongés, les m ains, les grandes, les 
h ié ra tiques m ains du  cardinal, son t jo in tes e t tien n en t le c rucifix, j 
sem blan t le laisser reposer après u n  in s ta n t de contem plation , 
tan d is  que la  tè te  légèrem ent relevée donne 1 im pression, la  plus 
ém ouvan te  qui soit, d ’u n  hom m e plongé dans la  prière . e t quelle 
prière  ! celle d u  card ina l e t cellc-îà.^.. étem elle.

A ses p ieds un  hv re  o u v e rt : celui de la  vie d u  cardinal. I l  est 
ouvert parce  que ce tte  vie continue, e t sur la  page une branche 
de lau rie rs  svm bolise les v ictoires que D ieu  a donné à son s en  .teu r 
de rem porter, ta n t  dans le dom aine de la pensée, que dans celui I 
de l ’action.

B ien tô t à  Louvain , nous verrons le m onum ent de la  pensée du  |  
card inal, exécuté  aussi p a r le P . Ephrem -M arie; ici, nous avons le I 
m onum ent de sa prière .L à, on verra , figé dans le bronze, son effort I 
in tellectuel, le tra v a il du  cerveau: ici, nous voyons, commémore a I 
jam ais, son effort s p ir itu e lle  tra v a il de-son âm e; là, le penseur; j
ici l ’hom m e de Dieu.

O n éprouve, auprès de ce m ausolée, le besoin de se ta ire , de se 
recueillir. U ne atm osphère  de p ié té  intense, de m ajesté, de grandeur 
semble rayonner to u t a u to u r e t  con tra ind re  au  silence les centaines 
de curieux qui s 'en  son t approchés. Ils v iennen t révérencieusem ent, 
regarden t longuem ent, e t s ’en v o n t la tè te  inclinée, sans m ot d ir e - ;  
tém oignage décisif de la profonde e t b ienfaisante im pression qu ils 

on t subie.
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L ’au te l est en m arbre  blanc, encadré de m arbre  bleu, —  les 
couleurs de la  Sain te  V ierge — , car il sera dédié à  M arie M édia
trice, B ien tô t le rétable, une m osaïque trilobée, encadrée de m arbre  
bleu, sera mis en place. Les cartons o n t e te  conçus e t dessinés 
p a r IL  Jo seph  D evroye; la Sain te  \  ierge y  est représentée debout 
e t les regards levés vers son div in  Fils, auréolé de la gloire de sa 
croix. Elle t ie n t ouvert son m anteau , soutenu p a r  q u a tre  p e tits  
anges, e t tend  les bras dans un  geste de supp lication  e t de com pas
sion to u t à la  fois; à ses pieds le card inal prêche la  m édiation  de 
M arie aux  fidèles qui l ’en touren t. Six m édaillons rep résen ten t
1 annonce de Marie faite  à A dam  e t E v e ,l’A nnonciation, l ’A doration  
des bergers, les Noces de Cana, le Calvaire e t la  Pentecôte.

Cet adm irab le  au te l e s t un  don de Mme E d g ar Jo h n  Feliowes, de 
N ew-York.

L e v itra il cen tra l rep résen tera  l ’enseignem ent de sa in t Thom as, 
propagé e t rem is en honneur p a r le card inal en réponse à l ’appel 
de Léon X I I I ;  les deux  v itrau x  de côté rappelle ron t quelques 
scènes de sa vie. L ’exécution de ces verrières a été confiée à 
M. Vosch.

F r a n c i s  D e s s a i n .

C O N F É R E N C E S  C A R D I N A L  M E R C I E R  
Salle « P A T R IA  », 23, rue  du M arais, Bruxelles.

T5

L es m a r d i s

2 7  ja n v ie r ,  3  e t 10  f é v r ie r  1931

à  5 heures,

la R. P. SANSON
le plus g rand  o ra teu r sacré de l ’heure 

fera tro is conférences sur

l’appel des * Enfants du Siècle »

CES C O N FÉR EN C ES S E R O N T  R É P É T É E S  
le s  je u d i 2 9  ja n v ie r ,  m e r c r e d i  4  e t  v e n d re d i  13  f é v r ie r  1931

à 8 1/2 heures.

PREM IÈRE CONFÉRENCE :
« Qui croire ? Que croire ? »

DEUXIÈM E CONFÉRENCE :

« Oui nous délivrera de l ’esclavage de l ’argent 
et des sens ? »

TROISIÈME CONFÉRENCE :

« Oui apaisera notre soif d ’éternel et d ’infini ? »

D es a b o n n e m e n ts ,  p la c e s  n u m é ro té e s ,  p o u r  le s  tro is  co n fé 
re n c es  d u  R. P. S A N S O N , s o n t en  v e n te  à  la  M a iso n  L au - 
w e ry n s , 3 6 , T r e u r e n b e r g .  a u x  p r ix  de

60  f r a n c s  p o u r  le s  tro i s  co n fé re n ce s , à 5 h e u re s  (il ne reste 
de disponibles que des places su r la  scène) ;

5 0 , 35  e t 2 5  f r a n c s ,  p o u r  le s  t ro i s  c o n fé re n c e s  d u  s o ir  
p e s  c a r te s  d e n tré e  p o u r  u n e  seu le  c o n fé re n c e  s e r o n t  

m is e s  en v e n te , à p a r t i r  d u  15  ja n v ie r  s e u le m e n t,
* ti a n c s  p o u r  le s  m a r d is ,  à 5 h e u re s  ; e t à 2 0 , 15 e t 10  f r a n c s  
p o u r les  c o n fé re n ce s  d u  so ir .

Noël...
N oël d a n s  le s  c œ u rs .

U n p e ti t  en fan t est né... Noël chan te  au cœ ur de la Fem m e. 
D ans la  crèche so u rit un poupon e t son sourire illum ine celle 

qui lui te n d  les bras.
Il pleure, elle trem ble  po u r lui.
I l  d o rt e t su r le fro n t lum ineux , elle su it des rêves 
Q uand il m e t sa joue con tre  la  sienne e t  son pouce dans la  bouche, 

elle sen t qu il e s t son to u t. E t  son lieu.
L am our penché su r lui prend., p a r lui, son sens final e t p a rfa it.

Mi mi le contem ple le Jésu s  de cire.
P e ti t  frère d un  trè s  h a u t m ystère  que re jo in t son innocence 
h t  que re jo in t sa -p e ti te  âm e si blanche,
Si bonne q u ’il dem ande .'
<» Le p e tit  Jésus n ’a-t-il donc p as  froid,
Avec sa  p e tite  chem ise,
E t  ses pieds nus »?
On lui parle  de l ’âne e t  du  bœ uf qui souffle dessus,
E t des agneaux frisés que les bergers lu i o n t donné pour que *es 

m ains se réchauffent dans leu r toison  épaisse.
« Ont-ils un  ruban  b leu  au to u r du  cou ? ».

, ~T ^ en sûr. E t  des grelo ts q u ’ils fo n t t in te r  p ou r am user
1 enfant.

4. TT ^IaiS la V lerSe ^ larie , en ses longs voiles, que raconte- 
t-e lle  a son p e ti t  garçon.

Tandis que la  neige tom be sans b ru it su r le to it ,
E t  que les Mages s ’en re to u rn en t silencieux vers leurs dem eures ?
—  E lle racon te  des histo ires, des h isto ires du  P arad is  
Ou il y  a de pe tits -anges  et' des étoiles filan tes.

M imile v e u t q u ’011 redise po u r lui, l ’h isto ire  du m échan t roi 
Herode.

D on t les so ldats  pou rsu iva ien t M arie e t  son p e tit ,  su r la rou te  
poudreuse.

Tac que tac , ta c  que tac . I ls  se rap p ro ch en t to u jo u rs  e t M arie 
fu it.

E lle dem ande à la  rose de s ’o u v rir po u r q u ’elle v  puisse  cacher 
son cher trésor.

E t  ^o rgueilleuse  redresse sa corolle, au lieu  de l ’abaisser pour 
recueillir l ’enfant.

Tac que ta c . De plus près, de plus près, les so ldats  serren t la 
fugitive.

M arie supplie le coquelicot de cacher sou fils.
Mais le coquelicot crain,t de te rn ir  ses belles couleurs.
E t  il se fa it plus rouge, en se fâch an t dans son refus.
M arie se m et à courir. Tac que tac .
Tac que,tac  : le galop des chevaux  résonne à son oreille. T oujours 

plus près, tou jou rs plus fort.
M arie .-'arrête au bord  du  chem in su r la prière d ’une p e rite  fïeur 

bleue.
L a sauge s ’ouvre  to u te  grande, si g rande, que p eu v en t s ’v  ré fu 

gier la mère e t son p e tit.
Les so ldats passen t. I ls  n ’o n t rien vu .
Parce que les m échan ts  ne p eu v en t pas voir le tré so r caché 

dans les p e tite s  fleurs bleues...

L a crèche est sous l'a rb re .
L  arbre  de Noël, to u t sc in tilla n t de lum ières.
A ux b ranches du sapin  v e rt, un  séraph in  a laissé u n  peu de 

sa chevelure d ’argent.
L am our e s t dans les cœ urs avec to u te  sa m usique,
E t  ses accords p arfa its .
Les p e tite s  filles serren t plus é tro item en t contre elles la poupée 

q u ’elles o n t reçue.
E t  elles se sen te n t plus m ères a v an t mêm e de se sen tir fem m e' 
M ères pour ces figurines en étoffes, en porcelaine fragile,

i
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A uxquelles elles insufflen t une âme.
Mères pou r ces p e tits  frères q u ’elles bouscu len t de leu r im pé

tueuse  tendresse. . .
M ères pou r ce b eau  p e t i t  Jésus qui a tt ire  leu r adora tion  e t 

qu 'elles em brassent sur ses boucles blondes.
P ieusem ent, ta n d is  que se pressent en leur p e tit  cœ ur to u t neut 

des rêves, des désirs e t des prom esses.
P e tite s  filles e t  m ères, e lles re s te ro n t tou jours.
T oujours e t  de p lus en plus, quand  la  v ie  e t la  souffrance en 

a u ro n t fa i t  des fem m es.
M ères pou r l'hom m e qui les fera souffrir,
M ères p ou r lui. pard o n n er 
E t  le racheter.
M ères po u r ce P rince charm an t 
D o n t elles a tte n d en t la venue.
P o u r ê tre  heureuses,
E t  avoir beaucoup de p e ti ts  enfants.

T a n t chan te-t-on  N oël q u ’à la  fin  il v ie n t.
U ne fem m e se dem ande : où vais-je  avec m a tristesse , mes espqirs 

déçus e t ta n t  de tendresse?
E t  les roses de N oël qiü on t des épines em baum ent.
D oux parfum  des âm es de bonne volonté  
P a is  su r elles e t  bénédiction.
E lles rencon treron t le visage de leu r bonheur,
E t  le m iracle qu 'e lles o n t a tte n d u  e t acheté.
L 'e sp rit de la  D ivine E nfance souffle su r celles-là e t sur tou tes  

celles qui so n t dignes d ’en tre r dans le  royaum e prom is.
Voici que l ’A m our nous fa it pareilles aux  p e tits  enfan ts. 
S im ples e t com m e ils  son t ê t  soum ises,.
F ragiles e t sensibles, m ais pu issan ts  e t forts,
P lus fo r ts  que la  m ort. . . . .
E t dans cet esp rit. l ’A m ante pa rfa ite  vo it 1 e te n u te  de sa

jeunesse
D ans les jeunes vies q u e lle  va  créer.
L a  m ère reprend  l ’âge du  to u t-p e tit  q u e lle  am use,
E t  la g ra n d ’m ère redev ien t jeune pour ses p e tits  enfant?.  ̂
Les tê te s  b runes, les tê te s  blondes s appuyen t contre les te ie s  

b lanches...
Xoël chan te , au  cœ ur de l'h iver,
U n  refrain  trè s  doux.
U n a ir  de m u se tte  qui nous ém erveille.
Le p e t i t  Jésus écoute.
E t  il te n d  les bras
A u creux de mes genoux un  enfan t som m eille,
U n p e ti t  en fan t, un  p e t i t  en fan t.

N oël fé m in in

Au cœ ur de la  Fem m e, Noël chan te  une mélodie unique, 
O u’elle seule en tend ,
Penchée su r la  crèche q u ’illum ine son rêve :
U n p e tit  enfant.

D ouceur du  m vstère  e t sens de 1 am our.
Les larm es e t lés jo ies; l ’a t te n te  e t  l ’espoir : ici to u t  s ’explique. 
Q u’im p o rten t la  peine e t m êm e le calvaire,
Pourvu  q u ’i l  so it là , b lond  e t so u rian t;
Ce p e ti t  en fan t.
T a n t d  au tres M arie o n t d abord  souffert,
M arché dans la  n u it e t cherché, inquiètes..
L a lum ière d ’un  foyer qui accueillera it leu r lassitude. 
C ependant les po rtes  re s ta ien t closes e t la  chance hostile   ̂
Comme s ’il n 'y  av a it place su r te rre  que pour les m échan ts 

e t les forts.
Mal éclairée é ta it la  rou te  e t les roses dem euraient dans 1 om bre. 
Mais l 'E to ile  b rilla it , là -h au t pour guider la faiblesse de la femme 
Vers le hav re  sûr, le  p o rt é ternel 
Où elle trouve  son bonheur e t son D ieu;
U n  p e ti t  visage e t  des grands y eux  bleus.
L aquelle  dem ande davan tage  que la  charge bénie,
D 'u n  frêle en fan t à  fa ire  dorm ir?
A protéger contre le mal e t les b ru its  du dehors.
R ien q u ’en  l a im an t m ieux  que soi-même et b ien p lus que la \ ie. 
D ’un am our rav issan t e t fo rt p lus fo rt que la m ort.

Les anges vou d ra ien t aider M arie 
A rem plir sa tâche  de to u s  les jours,

B alayer la  cham bre e t  laver les langes.
A m user l ’E n fan t Jésus.
Mais, parce q u ’elle est mère, M arie veu t ê tre seule à em m ailloter 

son fils,
A le  consoler s ’i l  souffre de ses dents,
Toute seule, à faire son m énage e t  à  po rte r le linge au  lavoir. 
H eureuse de peiner comme les au tre s  fem m es.
D ’accepter la condition hum aine e t d ’hum bles devoirs.

—  T an t on t chan té  Noël, celles qui on t les b ras vides,
Q u’à la  fin , pou r elles aussi, N oël e s t venu,
Avec de la  neige: b lanche  po u r recouvrir les ru ines sordides, 
D û  gui e t  du  houx, des espoirs nouveaux.
L a  fau te  e t  le dou te , l ’ennui qui pèse e t  la  tristesse  qui décourage. 
P e rd en t en un  in s ta n t leu r sens to r tu ra n t.
L a  lum ière du  ciel tom be sur l ’E n fan t, qui sourit dans son 

som m eil.
E t  les âm es qui s ’ignoren t son t fascinées pa r 1 éclat d un  paradis 

to u t  proche
Ce q u ’elles avaien t en vain  cherché dans les livres, p a r les 

chem ins a rdus e t  du  côté' des abîm es.
La b ag u ette  m agique qui transfo rm e l ’existence e t conjure Le 

sort. •
La parole vraie  e t le secret d ’une destinée 
E lles  le découvrent au seuil de ce tte  é table.
A uprès d ’u n  p e t i t  en fan t
E t  tan d is  q u ’elles ba isen t p ieusem ent son front pur 
E lles com prennent pourquoi. D ieu  les a fa ites  femmes,
Si vides d elles-m êm es, gonflées de tendresse 
Avec des genoux qui d ’in s tin c t se creusent pou r recevoir uu  

cher fardeau.
J e a n n e  C a p p e .

La commotion espagnole

Voici quelques sem aines, dans un  artic le  de la  revue Pohtique, 
ce connaisseur des choses d ’E spagne q u ’est M. M aurice Legendre 
d isa it en substance ceci : L a  cause de la  république a sérieusem ent 
progressé sous la  d ic ta tu re . Le régim e d ’exception  se chargea it 
d 'en  faire la  p ropagande. D epuis q u ’il est tom bé, il n  en v a  plus 
de mêm e :. C ette réflexion p o u rra it s’appliquer a u x  tou tes  der
n ières convulsions qui v iennen t d ’ag ite r le pays  : su r l ’im age de 
la  république, que ta n t  de m éconten ts  évoquaient, av an t la  chute 
de Prim o de R ivera , com m e la seule espérance de salu t, ces désor
dres o n t b ru ta lem en t levé le voile. E t  il est apparu , au x  3 eux  de la 
na tion , quelque chose de b ien  d iîté ren t de ce qu  a tten d aie n t le? 

illum inés.
N ous nous rappelons l ’é trange im pression que nous fit, en ju in  

dernier, une assem blée républicaine à YAteneo de M adrid. L ’ora teur 
é ta it  u n  m odéré, e t le d irigean t socialiste au x  bonnes grâces 
duquel nous devions d ’être adm is en ce tte  enceinte av a it même 
insisté sur le fa it que M. A lcala Zam ora se m o n tra it cathohque 
cro v an t e t p ra tiq u a n t. Le discours de cet ancien m inistre  libéral 
confirm a d ’ailleurs le pronostic. Si énergique qu ’il fû t contre la 
d ic ta tu re  e t con tre  le pouvoir personnel, il n  a lla it pas aux  extrême?. 
T o u t au  contra ire , M. A lcala Z am ora fa isait appel, pou r un  vaste 
ra lliem ent révolu tionnaire , aux  élém ents les p lus naturellem ent 
conservateurs : le clergé, le h a u t commerce, l ’industrie . Par-dessus 
les m urs  de la  salle, car üs n ’y  é ta ien t nullem ent représentés, 
' l ’o ra teu r leur ad ressait, avec la  redondance indispensable à 1 elo> 
quence espagnole, les ad ju ra tions  les plus pa thé tiques. Toute 
révolution, selon lui, se tro u v a it im m unisée contre les excès des 
q u ’on y  in je c ta it une dose cléricale ou aristocratique. I l  alléguait 
p o u r le  faire accroire quelques exem ples tirés  de l ’h isto ire  —  mais
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point précisém ent celui de la  répub lique espagnole cle 187 ;, n i 
celui de la révolution de K erensky...

Nous songions à ce que serait en réalité  cette  république. I l 
suffisait de considérer l ’audito ire, où socialistes e t bourgeois 

m assaient pêle-mêle, d ’observer sa fro ideur lo rsqu ’on lui p a rla it 
de l'im m unisation  ecclésiastique, de songer aux  déclarations 
antireligieuses de ta n t  de chefs républicains, d ’écouter au  dehors 
gronder à travers  l ’Espagne le sy n d ica lism e 'an a rch isan t. D ’un 
tel chaos d antagonism es, ce bon en fan t d ’A lcala Zam ora pensa it 
donc com poser une nou rritu re  substantielle , une sorte de la it 
condensé e t pasteurisé , p ou r le tra item en t ad éq u a t de l ’E ta t  
espagnol. Douce illusion, q u ’une candeur m ystique p o u v a it seule 
excuser.

A présent, il n est pas dou teux  que le peuple d ’E spagne y  voie 
beaucoup plus clair encore. A près les grèves générales e t les ren 
contres sanglantes, après les assau ts  aux  églises com m e il ad v in t 
à Gijon, après les séditions m ilitaires, c h ac u n s a it à quoi s ’en tenir. 
On est fixe sur l ’espèce d ’ « ordre » que cette  répubhque  fe ra it 
régner. Les prochaines élections se ressen tiron t à coup sû r de cette  
révélation  e t les républicains tro p  em pressés p o u rro n t se v an te r 
d avoir sérieusem ent consolidé la  m onarchie.

D ans les récentes com m otions, il fa u t donc d istinguer a i t  
sources d  ag ita tion .

Un certa in  nom bre d ’hom m es po litiques p eu v en t ê tre  désignés 
com m e les p rinc ipaux  responsables. D e l ’honnête  A lcala Zam ora 
néophyte  de la république, ju sq u ’au vé té ran  Lerroux, personnage 
d iscrédité  m ais rem uant, sans q u ’üs so ient nom breux, on en trouve  
de tous les goûts.JOans cette  gam m e criarde, l ’un  des fils du  grand 
M aura, Miguel, voisine avec des socialistes effervescents à la 
m anière de M arcelino Dom ingo ou d ’Indalecio  P rieto . Saisissons 
cette  occasion pou r dissiper une confusion qui fréquem m ent 
dans la presse, joue sur le nom  de M aura. D eux  fils du  célèbre 
m inistre  son t des hom m es politiques en vue : G abriel qui est
1 am e e t celui que nous venons de citer. M. G abriel M aura, com te 
de la M ortera, fu t un  adversaire  acharné de P rim o de R ivera  e t 
^ouvrage  q u ’il a donné sous le t itr e  d 'Esquisse historique de la 
dictature est ten u  pou r le réquisito ire  le p lus sohde qui a it p a ru  
contre  ce regime. Il n ’en est pas m oins dem euré m onarchiste  
a te l p o in t qu  il accepta, il y  a quelques mois, le titre  de duc de 
Maura, cree à son in ten tion . D e l ’a tti tu d e  de son frère Miguel 
personnage beaucoup moins considérable, il ne fa u t donc nu llem ent 
conclure que laCamille du  /«/e conservateur est passée à la répubhque 
avec arm es e t bagages. I l  y  a  une défection individuelle, voüà to u t 

Les hom m es politiques d o n t nous parlons p résen ten t ce tra i t  
com m un —  sans doute  le seul après leur a rd eu r républicaine —  
d e t r e  de purs théoriciens. O rateurs e t publicistes, ils ne sont 
pas des organisateurs. M erveilleusem ent doués p eu t-ê tre  pour

b r in T t  lme, ’ COmme A lcala Z am ora, ou pou r en tre ten ir de 
brillantes chroniques journalistiques, com m e M. José  O rtega v
Gasset, ils ne son t m  leaders d ’un  p a r ti  ni mêm e chefs de groupe.
Les apô tres d e là  R épublique se co n te n ten t de je te r  leur semence
a tous vents. C est la  m am ère espagnole, il fa u t le dire, de répandre
les idees saines aussi bien que les fe rm ents  troubles. L 'in s tab ilité

e opinion e t 1 individualism e foncier de la  race se p rê te n t mal
en ce pays, a 1 o rganisation  perm anen te. Les socialistes « scienti-
iques » saven t ce qu d  leur en a coûté de m a in ten ir su r pied un

p arti discipline e t co tisan t. On préfère p rê te r l ’oreille aux  b ru its
qui passent, on fa it escorte aux  en tra îneu rs e t l ’on se disperse dès
qu s ont cesse de plaire. T ou te  la trad itio n  po litique de l ’E spagne
« « f irm e  cette  loi. Voici q u e lle  se vérifie „  fois de p lu . D u  hau t
de tn b u u es  M e s  que VA ,en  .  de M adrid ou au moyen" de j o n r n , "

comme E l Sol ou Hemldo, une poignée d ’ « in tellectuels ainsi 
que ces m essieurs se nom m ent, son t parvenus à s tim uler à tra v e rs  
le p ay s  l ’esp rit de révolte.

fc, Qui donc s ’est laissé im pressionner? Les quelques groupem ents 
politiques constitues?  N ullem ent, m ais un  pub lic  am orphe le 
m onde estu d ian tin  de M adrid  e t la  m asse ouvrière rongée p a r 

anarchism e. Les é tu d ian ts  o n t assez fa it p a rle r d ’eux pou r que 
nous n  ayons pas à souligner davan tage  leurs frasques. A la faveur 
d une mollesse gouvernem entale  e t académ ique d o n t l ’h isto ire  
offre peu  d  exem ples, ils on t a rdem m ent en tre ten u  la p an iq u e  e t 

ote leurs p ropres etudes. Ces algarades tou ch en t de si près à la 
bouffonnerie qu  il n ’y  fa u t pas s ’a tta rd e r.

L ’a u tre  te rra in  où la  semence révo lu tionnaire  germa- e t donna 
du cent po u r un, c est la  m asse ouvrière d«s grandes villes On 
a v u  se m ultip lier les grèves, partie lles  e t générales, des grèves 
etrangeres aux  conflits économ iques. T o u t le p av s  a é té  traversé  
d u n em em e  vague : de B ilbao à Barcelone e t de Valence à S é v S e  
ce tu t  une contagion  im m éd ia te .-L es questions de trav a il si dif- 
e rentes en E spagne d une région à l ’au tre , n ’e x phquen t pas ce tte  

s im ultanéité . L  occasion de ces soulèvem ents fu t  d ’ailleurs sou 
v e n t fu tile  : à Bilbao, c’é ta it  la  tou rnée  de propagande des ancien ; 
m inistres de la  d ic ta tu re ; à M adrid, le refus de la pohce d ’au to riser 
la  m odification  d un  itiné ra ire  de cortège. D ans la p lu p a rt des 
endro its  après les « v in g t-q u a tre  heures » de M adrid c ’e s t p a r  
p u re  so lid a rité  qu  on suspend it le trav a il. T o u t ceci m ontre  b ien 

effet d une am biance d ’excita tion  : 1’hypersensib ilité  d u  peuple 
espagnol a reagi sous l ’aiguillon des intellectuels. A v ra i dire 
on a tte n d a it  m êm e une réaction  plus p rom pte. E n  A ndalousie ' 
au  mois de ju in  dernier, on nous fa isa it prévo ir l ’ém eute d ’un jou^ 

au tre , p a r  sim ple repercussion au x  discours de M adrid. L e  m ou
vem en t a quelque peu  ta rdé . E st-ce  un  effet de désacco u tu m an ce’ 

Quoi qu  il en soit, si nous voùlons nous figurer la  conjonction 
républicaine d ’où Pou p ré tend  tire r  un  gouvernem ent, r ï ï ï  v  
rouvons donc a v a n t to u t un  com pagnonnage con tre  n a tu re  ’■ 

celui des in te llectuels bourgeois avec les m asses a n a rcM san ta  
C est la un  curieux  préludé à  l ’âge d ’o r e t chacun de ces élém ents 
do it se sen tir, au  fond, b ien em barrassé  de son « allié » M  

N ous pa rhons des syndicalistes anarch isan ts . I l  convient de les 
d istinguer n e tte m en t des socialistes pu rs  e t simples. L e  p a r ti  
socialiste de P ab lo  Iglesias, au jo u rd 'h u i dirigé p a r  le professeur 
J u h a n  B esteiro e t  p a r  M. Largo C ab a lle ro , ne p r o f e s ^ p T s  la  
violence II est coüaborationn iste  : ü  p a rtic ip e  aux  com itésZ X  
ta ires e t au x  élections politiques. Ses convictions républicaines 
s a p p u y e n t sur une ta c tiq u e  plus len te  m ais aussi p lus sû r e T u e 
ces tu m u lte s  périodiques qui, chaque fois, p longen t la  classe 
ouvrière dans 1 am ertum e de la déception  e t de l'im puissance 
L  histo ire du  p a r ti  sociahste est rem phe de ses lu tte s  c o n ïe  le 
syndicalism e flam boyan t e t  con tre  la  grève sen tim en ta le  L a

ZvTn m  a ttitU d e’ C’6St ^  faibl6SSe num érique. Assezsolide a M adrid le p a r ti  sociahste n 'e s t rien  en Catalogne N ous ne 
p o u m o n s  dire ju sq u ’à quel p o in t ü  a  é té  en tra îné  p a r  le s l v é n e  
m ents actuels. D u moins est-Ü certa in  q u ’il s ’est tro u v é  débordé 

que c est auprès des anarch isan ts  que la m asse ouvrière con ti
nue a p rend re  sa consigne d ’ag ita tion .
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, \ n mdiG+e ,p k f  in q u ié tan t que ces égarem ents populaires e s t 
eU em m ent le fa it que l ’arm ée s ’est laissée con tam iner p a r  le

tio n s  hdüm es edue de p lu s  les c° “ tra d ic -
accueilli à b ras  om p a rT e  ^  .  S *  ^  qUe d a t e u r  a été
a B ruxelles d ep u is  p lu sieu rs  'inné*** r  + v  se? a ra t ls te  c a ta la n  réfu g ié  
conclu il  y  a  quelques m ois à" i  occf-Si°n de rap p e le r  le  p a c te
i'J^?ien®agent P^claiM r la^^fub lïaue^îérafé1 fV *ns, '
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serm ent révolutionnaire. Les coups de force de J a c a  e t de l'aé ro 
drom e des Q uatre  V ents sont un m auvais signe. T a n t que d u ra it 
la  d ic ta tu re , les m ouvem ents séditieux  dans l ’arm ée ne sem blaient 
pas viser l’in s titu tio n  m onarchique, m ais seulem ent la personne 
du  d ic ta teu r. I l  est im possible à  p résen t de se m éprendre su r le 
sens des événem ents. Si îes inc iden ts  se m u ltip lia ien t dans la 
même ligne, il fa u d ra it craindre, car l'a rm ée  est en Espagne, à 
cause de l ’absence d 'une  o rganisation  civique véritab le , la 
puissance po litique la  p lus effective.

I l  semble bien, cependant, que les in s tinc ts  de rébellion se 
tro u v en t très  é tro item en t localisés. L 'épreuve q u ’on v i e n t  d ’ac
com plir fu t  décevante  pou r ses p ro tagonistes. Car il s ’agissait b ien  
d 'u n e  te n ta tiv e  de soulèvem ent en grand. L a  présence de civils 
venus de M adrid —  des é tu d ian ts  encore une fois —  p a rm i les 
rebelles de Jaca , les récrim inations de F ranco  con tre  le m alheureux  
G alan  qui p a r t i t  quelques jours tro p  tô t  m o n tren t b ien qu 'il 
y  av a it com plot en tre  plusieurs garnisons. I l  est d ’ailleurs probable  
que les av ia teu rs  se seron t ménagé, a v an t de lancer leurs p roclam a
tions, to u tes  les intelligences u tiles  dans les casernes de la  capitale. 
Ils n 'en  on t pas moins échoué p iteusem en t e t l ’inc iden t a tourné  
to u t à l ’honneur du  général B érenguer, qui su t déclencher une 
répresssion im m édiate. Que ce soient p récisém ent les artilleurs, 
ce corps hostile  à Prim o de R ivera, qui a ien t m a té  les av ia teu rs  de 
M adrid, l'ind ice  n 'e s t pas négligeable. Il sera  difficile de recom m en
cer d ’ici au x  élections une pareille  te n ta tiv e  e t d  a u ta n t plus que 
to u te  la presse, m êm e les républicains actifs d E l Sol, a désavoué 
ne ttem en t l ’en treprise.

Les élections au ro n t heu  le I er m ars. L a  du re  traversée de la  
d ic ta tu re  à la « norm alité  p rend ra  donc b ie n tô t fin. D ans deux  
mois, la com position des Cortès nous d ira  si l ’on p e u t escom pter 
po u r l ’E spagne quelque tran q u illité  de re to u r au  régim e parlem en
ta ire  ou s’il fa u t désespérer défin itivem ent.

G i o y a x k i  H o y o is .

La transcendance du Beau
Se dem ander si le beau  est u n  tran scen d a n ta l, ce n est pas 

s ’a tta rd e r  à quelque vaine ou sub tile  question  de m étaphysique, 
c ’est viser au  cœ ur m êm e le problèm e d u  beau  et engager sa so lution 
sur une voie bordée de nom breux  corollaires. Q uelques-uns de 
ceux-ci a u ro n t m êm e une po rtée  p ra tiq u e  : l 'é ten d u e  p a r  exem ple 
e t le con tenu  du  dom aine de l ’a rt, la  to lérance de 1 a rt,  1 am pleur 
de ses droits, ses charges e t sa mission. Le b eau  est-il un  tran scen 
d an ta l?  Cela v e u t d ire : to u t  é tre, com m e te l, est-il beau .'

E t  aussitô t, j ’en tends  les lec teurs  qui me réponden t en foule : 
H élas! pour sep t m erveilles su rfa ites  peu t-ê tre , défun tes d 'ailleurs, 
ensablées, subm ergées, incendiées ou m utilées; pou r quelques 
centaines de chefs-d’œ uvre ; pou r quelques douzaine» de v ra is  
m onum ents; po u r quelques tro p  ra res  paysages évocateurs, 
rom an tiques ou sublim es; pou r quelques nobles carac tè res; —  
que d ’affreux po in ts  de vu e : que de m ornes perspectives; que de 
laides constructions, de laides actions, de laides personnes de to u t 
sexe e t de to u t âge; que d ’âm es basses e t que de vils in s tin c ts; 
que d ’ho rreurs en un  m ot. en ce b as  m onde, en ce tte  tr is te  '-'allée 
de larm es. Que to u t soit beau  ? X on, certes! .Ah! ce serait tro p  beau. 
P ou r moi. pou r vous aussi sans doute , « les choses com m e telles 
ne son t pas belles. L a b eau té  n ’est donc pas u n  a ttr ib u t tra n s 
cendan ta l du  réel . Ce son t les te rm es m êm es du card ina l M er
cier ( i '  qui appuie son avis précisém ent, en tre  au tres, sur la  raison 
m êm e que nous venons d ’invoquer : ■ D ans les ê tres  de la  na tu re , 
tout n ’est pas beau car aucun  d 'e  ix n ;  réalise adéq u a tem en t la  perfec
tio n  de sa n a tu re  idéale : to u t ê tre  a ses défauts, ses anom alies; 
il se rencon tre  mêm e accidentellem ent des m onstres .

( i )  V o ir  Métaphysique générale o u  Ontologie, 5 e é d . ,  n °  280 , p p .  5 4 0 -5 4 7 .

Si le beau n ’est pas «11 transcendan ta l, il eu est de lu beauté 
com m e de l'in telligence p a r  exem ple, laquelle  n ’est p as  un  a ttr ib u t 
de to u s  les ê tres  e t parce q u ’ils sont quelque chose, m ais seulem ent 
de certa ins ê tres  e t parce  q u ’ils son t te lle  chose. Dès lors se pose 
la  question  : D e quels ê tres  donc, de quels ê tres  seulem ent e t  à 
quelles conditions, la  beau té  est-elle u n  a ttr ib u t?

R éponse : i Les choses ne  sont belles que lo rsqu ’elles son t mises 
en rapport avec un idéal d o n t elles dev iennen t comme œuvres, 
l ’expression (r). Voilà qui est clair : to u t n ’est pas beau ; il n ’y 
a de b eau  que les œ uvres ; à condition  d ’ê tre  rapportées à leur idéal.

Cela nous, p a ra ît to u t  à  fa it inexact, e t p o u r une ra ison  qui 
sau te  aux  yeux  : D ieu! F a u te  d ’ê tre  une œ uvre, le C réateur ne 
serait donc p as  beau  ? A vouons cependan t que le card inal Mercier 
n ’a  p as  vou lu  dire cela e t q u ’il ne refuse à  D ieu ni la  b eau té  ni 
l ’infin itude de la  beau té. A dm ettons mêm e q u ’il a it voulu dire 
le con tra ire  : loin de n ’ê tre  pas beau  du  to u t, fau te  d ’ê tre  une œ uvre, 
le C réateur, le d iv in  A rtis te  est seul à ê tre  v ra im en t beau, et 
q u a n t au  reste, to u te  œ uvre réalisée dans la  n a tu re  est une 
expression heureuse de la  sagesse e t de la puissance du  divin 
A rtis te  qui l 'a  réalisée. A ce titre , elle est belle... E lle  est la copie 
d ’un  dessein e t le lo in ta in  refle t d un  Idéal..'. T ou te  chose de la 
n a tu re  est donc fondamentalement belle... Il reste cependan t que 
to u t  ê tre  n’est pas formellement beau... L a  beau té  n 'ap p a rtien t 
pas aux  ê tres  dans leur é ta t  absolu, m ais aux  œuvres considérées 
en ra p p o rt avec leu r idéal .. E ncore fau t-il qu  elles soient présen
tées à  u n  su je t capable de les com prendre.

D e to u te  façon donc, le beau n ’est pas u n  transcendan ta l. 
affirm e le card inal Mercier, e t ses argum ents, on le voit, se ram ènent 
à  ces deux-ci :

1" T ous les ê tres  créés o n t leurs défau ts  ;
2° Ils  ne son t p as  formellement b eaux  m ais fondamentalement.
L e prem ier argum en t p rouve  trop , car il conclu t avec la  même 

logique que non seulem ent pulchrum  m ais bonum  ne seraient pas 
des tran scen d an tau x .

Car si, pou r m e ttre  le bon  au  rang  des tran scen d an tau x , et dire 
avec sa in t P au l : ornnis créai lira Dei botia est, ■ on ne sou tien t pas 
que les ê tres  so ient bons sous to u s  les rap p o rts  (21. c’est m algré 
une réserve analogue qu'_on do it y  m e ttre  le b e au ; ou sinon les 
en écarter tous deux  avec une égale logique.

Le second a rgum ent se ré fu te  de mêm e en com paran t cette  
fois verum  (3) e t pulchrum. Le v ra i, voilà b ien u n  tran scen d an ta l 
de p rem ière cuvée. O r « l ’a t tr ib u t v ra i, v é ritab le ,n 'es t pas appliqué 
à une chose considérée à l ’é ta t  abso lu ; il est réservé au x  choses 
reférées à leu r ty p e  idéal . Q u’on doive dire de mêm e de l ’a ttr ib u t 
beau  : la  b eau té  a p p ar tie n t aux  œ uvres considérées en rappo rt 
avec leur ty p e  idéal (voir plus h a u tl.  cela ne prouve nullem ent 
que le beau  ne soit p as  aussi un  tra n sce n d an ta l: au  contraire! 
E t  s 'il fau t, po u r q u 'il y  a it actuellem ent de la  beau té, q u ’il se 
tro u v e  quelque sp ec ta teu r pou r contem pler les belles choses, celles 
qui ne seraien t sans cela que fondam entalem ent belles, ’1 en est 
de m êm e de la  vé rité  ontologique : Supposez 1 impossible, 
d it sa in t T hom as (4) : q u 'il n ’y  a it  ni intelligence divine ni in te l
ligence hum aine, il n  v  au ra it p lus lieu, d aucune façon, de parler 
de vé rité  . De ce q u ’au  heu de vérité, on puisse d ire beauté, résulte 
que si le beau  n ’est pas u n  tran scen d an ta l, ce n  est pas pou r la 
ra ison  alléguée.

Le v ra i e t le b eau  on t encore ceci de com m un : que c est prim or- 
dia lem ent p a r  rap p o rt à  l'in telligence divine qu 'elles sont douées 
d 'a c tu a lité  form elle : I entas est in  rebus secundum quod ordinantur 
ad intellectum d ivinum  (5). Le beau  de mêm e : c e s t  prim ordiale- 
m ent dans-l'in telligence divine que les choses belles tro u v en t cette  
con tem plation , sans laquelle  leur beau té  ne serait pas actuelle. 
D ieu! V oilà b ien  m  su jet , le prem ier e t le meilleur, m ettons 
m êm e le seul su je t capable de com prendre ses propres œ u\ res e. 
qui, de fa it, ne laisse jam ais de les m e ttre  to u tes  e t to u t  entières 
en rap p o rt avec l 'id é a l  qu  il est lui-m èm e pu isqu elles en son t née.'.

Celui donc qui refuse de m e ttre  le beau  au rang  des transcen
d a n t aux, en com pagnie du  v ra i ou du bon. ne p o u rra it justifier 
son exlusive p a r  les raisons alléguées.

(1) C ard . M e r c i e r ,  ibid., c ’e s t l ’a u te u r  q u i souligne.
(2) C ard . M e r c i e r ,  ibid., p . 218. .
(3) I l  s ’a g it  de la  v é ri té  ontologique : « l 'n  ra p p o r t  d  id en tité  de n a tu re  

en tre  une chose p ré se n te  e t  u n  ty p e  id éa l p résupposé  -, p. 1S5.
(4) S a i x t  T h o m as, De Ver Unie, NTT, 2.
(5) S a in t  T hom as, Som. Theol., I , 16, 6, c.
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Mais sans nous a rrê te r d avan tage  à des discussions ou à  des 
exegeses, nous pouvons dém ontrer d irec tem ent que to u t ê tre  est 
beau dans la  mesure, où il est un  être, to u t com m e il est bon e t 
\  rai dans ce tte  mêm e mesure.

Sans é tab lir en tre  les deux term es bonum  e t pulchrum  —  pas 
'Iu en tre  bonum  e t «e™ » —  une p arfa ite  svnonvm ie, le bon 

sens a toujours reconnu une certa ine  convertib ilité  objective  en tre  
le >eau e t le bon : Il est bon d e tre  beau  e t m auvais d ’ê tre  la id  
com m e il est b eau -d 'ê tre  bon et laid d ’ê tre  m auvais. E ssayez le 
mêm e renversem em ent en tre  le bon e t quelque a ttr ib u t ‘au tre  
que e beau, vous n ’y  réussirez pas. Il est bon p a r exem ple d ’être  
in te lligen t : certes; m ais il n ’est pas m auvais de n e tre  pas in te lli
g e n t- t  n chien, en effet, est moins bon q u ’un hom m e, fau te  d ’être  
in te lligent mais cela n 'en  fa it pas un  ê tre  m auvais  à  savoir un 
m auvais chien. A u contra ire , un chien v ra im en t in te lligen t serait 
en somme un m auvais hom m e e t dès lors une trè s  vilaine c réatu re  
01 vous en doutez, im aginez un  singe e t vous verrez bien.

Ce qui frappe aussi dans la façon d o n t le bon sens applique 
aux  choses les qualificatifs qui signifient la  beauté, c ’est leu r 
carac tè re  analogique, la p lasticité , dirions-nous, que ces qualifi- 
catils  o n t en com m un avec ceux qui signifient la bon té  ou la pe r
fection Des exem ples éclairciront m a pensée : on ne d it pas d ’un  
ane e t d un  cheval q u ’il son t l ’un  e t l ’au tre  beaux, com m e on d it 
(U ils sont gris 1 un  e t 1 au tre . D ans ce dern ier cas, on leur a ttr ib u e  

une couleur qui, m algré ses nuances, est seule à répondre  à  une 
notion  determ inee. M ais dans le p rem ier cas, on tro u v e  de la beau té  
aUX,, eu'v allirr'!aux  différents, dans les p ropriétés  m êm es p a r  les
quelles ils d ifterent, celles qui leu r donnen t à chacun leur ê tre  
propre. Bien plus, la  la ideur que l ’on reconnaît quelquefois à 

ane tie n t precisem ent à sa ressem blance avec le cheval, assez 
g rande po u r que l ’àne soit com paré na tu re llem en t au  cheval 
pas assez poussée pour qu 'il ne doive lui céder l ’avan tage. L 'ân e  
nous fa it ainsi I effet d ’une p e tite  rossinan te  couleur te rn e  qui 

i - , orelll,es t r °P longues. P o u r vo ir ap p ara ître  la  beau té  
ou la la ideur, il ne fa u t pas comparer des choses' diverses m ais 
considérer chacune d ’elles; il ne fau t com parer une chose donnée 
qu a \ ec la  m em e chose supposée achevée dans son genre e t selon 
son caractère. La beau té  des choses, c ’est le sou tenu  d ’une qua lité  • 
la laideur, c est son fléchissem ent. L a  beau té  objective ne tie n t 
r h l Â  / Ulais a sa Pe rfec tl0 n ; la  la ideur n ’est pas a tta -
p W  h a 1 “ alS a t0 llt défau t com m e à to u t  excès. Le beau 
c est donc le fini ; le la id ,c est le d én a tu ré ; le terne, c ’est le m édiocre 
L est un hom m e laid q u ’un  hom m e efféminé, e t une fem m e laide 
qu une virago. L a len teu r embellit, une procession h ié ra tique  elle 
en aie h t  une m arche m ilitaire. M ultipliez les exem ples, e t to u jo u rs  
vous errez que beau e t laid  son t des a ttr ib u ts  réellem ent différents
foncti H SUJf,t ;  réallté  qui correspond à ces a ttr ib u ts  est en 

d e c e l le q m  constitue  le su je t e t elle en dépend. C’est dire
aux choses V  f ’ ° U leurs équ ivalen ts , son t reconnusaux choses d une façon p lastique  e t analogique ■
d ’i  W 1 0?  “ î P? U™ ns conclure : les choses belles le son t to u t 
. .  M  P ar \e fond co n stitu tif de leu r ê tre  même, pou rvu  qu 'il
de b Z  T  tOUt 06 qUi 16 COnCrète e t ^ c K v e  ; « L a  no tion

. de beau  com porte  un  resplendissem ent de la  form e —  c ’est-à-dire

tdio f°"Pds COnStlt^ lf ef entld ^  sur les Parties matérielles propoî-,• nees ou sur les diverses forces ou actions » (i) . E t  du  coup 
bon e t V f  6St Un tra n sc endan tal, com m e le bon ; « Le

[ sain t T ld  1 rev,lennen t au m êm e dans leu r su jet, d it encore 
[ la form e ‘ 5 ’. ^  ° n t Un SCUl e t “ ême fondem ent, à savoir

** *

t  t e H S ^ !  nous ob/ eCte donc Pas la  T rad itio n  de l ’Ecole. Les 
f i  id^ / appu ien t no tre  thèse. E n  voici d ’au tre s  : « Pulchrum  
même c W p ° ' di/ferens » ; le b eau  e t le b ien son t la

: i S n a f m r i e nHalSA /U/r C° DCept eSt d ifféren t (3 )- E n  quoi, sa in t as parle  du  p u lchrum  to u t ju s te  com m e ailleurs il parle  du

É ; ^ ^ ? ° r S' Dc p?‘lchr° et bono■ Rati° pulchri in universali consista 
vires te l a c Z n e s ^ Z  ™pür. f arte.s ^ateriae proportionnas vel super diversas 
celle que L É V f aIse“ e“ t  ram en er à ce tte  d é fin itio n  du  b eau  .
(1862) a U b ^ u  e s t ? ^  n„fcXP qUe d a n s .son « « e  : La Science du beau

(3) I d . .  ib id . ,  l a ,  U a e ,  I ,  a d . 3.

verum  : « Licet verum et bonum supposito çonvertantur cum ente, 
tamen rahone d ifferun t » {Sum. thecl., I, 16, 4 in  c.). (1)

A qui in s istera it e t a lléguerait que les au teu rs  scolastiques e t 
m em e les m aîtres, quand  ils énum èren t les p réd ica ts  transcendan - 
tau x , n en c iten t jam a is  que tro is, unum , verum  e t bonum  e t non 
p as aussi pulchrum  j ’expliquerais cette  p a rticu la rité  com m e su it ;

Le beau n ’est pas un  tran sce n d an ta l abso lum ent d is tin c t; 
il est u n  tran scen d a n ta l hybride, com posé du  v ra i e t . du  b ien  : 

provoque un  plaisir, ce qui le ra tta c h e  au bien, e t un  p laisir 
de con tem plation , ce qui le ra tta ch e  au v ra i : « Apprehensioni
V  f 1’, 1 ver\ rsef l>ndum quod habet rationem boni respondet processio 
p u c i.- i , éclosion du  beau répond à la  connaissance du  vrai, 

-p o u r a u ta n t que ce tte  connaissance m êm e se p résen te  com m e un  
b ien (2).

Il est clair que beau, quoique p réd ica t tran scen d an ta l, n ’est pas 
s>nom  m e de bon, p as p lu s que de vrai. E cou tons à  ce su je t sa in t 
J^rançois de Sales : « Comme d it excellem m ent l ’angélique sain t 
Ih o m as  api es le g rand  sa in t D enys, la b eau té  e t la bon té , bien 
q u e lle s  a ien t quelque convenance, ne son t pas néanm oins une 
m em e chose : car le bien est ce qui p la ît à l 'a p p é ti te t  à  la volonté ; 
e eau, ce qui p la ît à  1 en tendem en t e t à  la  connaissance, ou 

p ou r le d ire au trem en t le bon est ce d o n t la  jouissance nous délecte 
e beau ce don t la  connaissance nous agrée » (3) R em arquons 
len q u an t a cet agrém ent que p ro cu re ra it une connaissance, 

qu  1 ne s ag it p as  de la  sa tisfac tion  q u ’on ép rouvera it à  posséder 
une certitude , quelle q u ’elle so it,p a r exem ple que le cadav re  ici p ré 
sen t est celui d ’un  suicidé.C ette satisfac tion  sera it celle de la curio- 
si e satisfa ite , celle (si l ’on est ch ron iqueur ou reporter) de pouvoir 
s a rre te r sans dou ter dav an tag e  à  une affirm ation , celle (si l ’on 
est juge d  instruc tion ) de pouvo ir m ener à  bonne fin u n  procès, etc. 
- la is  ce tte  satisfac tion  du  savoir n ’est pafe celle que donne la  
connaissance du  beau. Jo u ir du  b eau  n ’est n i jou ir d 'avoir : c ’est 
le bien qui ta i t  jo u ir d ’avo ir; ni jou ir de savoir : c ’est la  certitude  
qui ta it  jo u ir ; m ais c ’est jo u ir de voir : pulchra dicuntur quae 
visa placent. Q uand sa in t F ranço is  nous d it : le b eau  c’est ce d o n t 
la connaissance nous agrée, il veu t dire —  avec to u s  ceux qui 
on jam ais tra ité  du beau  —  que le beau  est ce q u ’il a p la isir à  
com tenpler ta n d is  que le bon est ce q u ’il v  a p la isir à  avoir. E t  
des lors, on le com prend aisém ent, en soi c ’est le b ien s e u l  qui est 

eau, car quel p la isir y  au ra it-il à  con tem pler ce qui est m al? 
d a u tre  p a r t  to u t  ce qui est bon est beau  en soi, com m e obi e t 

possible d une con tem plation  p a rfa ite  e t norm ale, sa tisfa ite  p a r 
cela m em e qu elle se fixe sur une perfection. E n  soi donc, une chose 
quelconque est belle dans la  m esure mêm e où elle est bonne 
donc dans la  m esure où elle est u n  ê tre  —  à  condition, b ien e n ten d u ’ 

e tre  connue e t ob je t d ’une con tem plation . A lors seu lem en t’ 
on p e u t en dire de ce tte  chose ; visa placet.
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Or supposons une con tem plation  p a rfa item en t vérid ique et 
sereine, m lm im en t com préhensive e t p é n é tra n te ; libre  de to u tes  
conditions q u an t à son m ode p ropre  e t conna,turel d ’agir, suppo
sons donc la con tem plation  divine : de leur p a r t  to u tes  les choses 
p résen ten t à c e tte  con tem plation , de quoi lu i p la ire  (pourquoi pas ?) 
dans la  m esure mêm e où elles lu i m o n tren t leu r ê tre  même. E t  
com m e c est p rim ord ia lem en t p a r  ra p p o rt à la  con tem plation  
divine que les choses so n t douées de vé rité  ontologique, a t tr ib u t 
tran scen d an ta l, c ’est p a r  ra p p o rt à ce tte  mêm e con tem plation  e t 
a la  com plaisance qui en na ît, q u ’elles son t p rim ord ia lem ent douées 
de beaute.

E t  p a r quoi ? p a r  leuf^bonté  : Vid.it quod esset bonum \ C’é ta it  
une  jouissance esthé tique . Le reg a rd  que. D ieu  je tte  su r le m onde 
qui v ien t de Lui, est en to u t sem blable à celui q u ’il je tte  sur 
Lui-m em e, p le in  d ’am our e t de com plaisance, de sérénité  désin té 
ressée m ais d ’im périeux  triom phe. Jam a is  p lus pareil regard

to u t n  aUra Cte Jete SUr Une œ u v re ' e t ce regard  em brassa it

N on  seulem ent donc, du p o in t de vue divin, les choses son t te lle s  
p recisem ent parce  e t t a n t  q u ’elles son t bonnes; m ais, à l ’inverse,

LoNGIE-i v E. Théories des belles lettres, 2<= é d it  pr> 188 etc 
’  De pulchro et de bono, circa f r k c i p Z i .  P P ' ’

(3) 1 raite de l amour de Dieu, ch ap . I .
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elles ne son t bonnes pou r D ieu que parce-q ii elles son t belles.C esL 
p a r leu r beau té  q u e lle s  p rocu ren t à  D ieu  —  sans 1 enrich ir —  
^on seul b ien possible, à savoir sa gloire p a r  la  m am iesta tio n  de 
leu r ê tre  d ’em p ru n t e t de leurs qualités  com m e perfections connues 
e t reconnues. Loin  de nous d ’oser affirm er que la  c ré a tu re  p roc tne  
à  D ieu  quelque b ien  nouveau, quelque avan tage , quelque p rofit. 
Oh! non. Prim o A gen ti non convenit agere propter acquisitionem  
alicujus fin is  encore que ce P rem ier A gent doi\ e, /puisqu II 
est sage, agir po u r une fin. propter finem . M ais U n  est p as  p ropre
m ent m û pa r elle : ce tte  fin  n ’est pas u n  motif : c ’est sa gloire ex trin 
sèque. L e  Concile du  V atican  l ’a  p roclam é : « D ieu  p a r  sa  b o n té  
e t sa T oute-Pu issance,non  p o u r augm en ter sa béa titu d e , non po u r 
acquérir, m ais pou r manifester sa perfection  p a r les biens qu  il 
d is tribue  aux  créatu res, a, dans u n  libre  conseil, p ro d u ji les êtres 
créés (2). D ieu com m unique donc sa perfection  ou sa bon té  
à lu i.pour qu  elle so it dans les c réatu res  1 ob je t d  u n  con tem plation  
pleine de jouissance e t de com plaisance, to u t  d ’abo rd  à  ses propres 
veux, e t ensu ite  a u x  yeux  des hom m es qu  elle am ènera  p a r  degres 
à  com prendre ou p lu tô t à con tem pler la Perfection  d i\ ine eLe-
mèm e. , ' , .  ,

Oui, nous le répétons, les c réatu res ne p eu v en t e tre  le bien de 
D ieu —  dans le sens e t avec les restric tions que nous avons faites
—  que p a r leu r beau té . Que donc, aux  regards infin im ent p a rfa its  
de Dieu le beau  e t le b ien  se recouvren t adéquatem en t, c est ce 
q u ’on a ’ p u  voir : pou r D ieu to u te  chose est exac tem en t aussi 
belle q u e lle  est bonne et aussi bonne qu 'e lle  est belle.

Mais pour l’hom m e d o n t le regard  est im p a rfa it,  il n 'en  est pas 
to u t à fa it aiusi. D 'ab o rd  to u t ce qui est bon  n 'e s t pas beau, d au 
ta n t  plus que l'im perfection  du  regard  hu m ain  s e  com plique de den  
ciences m orales ou d ’ém otions qui en a ltè re n tla  sérénité. Passionnee, 
soum ise à  de nom breuses conditions q u a n t à  son exercice normal^ 
aisé e t agréable, n o tre  con tem plation  esthé tique  ne recouvre pas 
ad éq u a tem en t le cham p de ce que nous appelons le b ien  m  le 
dom aine du  beau. P our nous donc, la  beau té  actuelle  d  une chose, 
tie n t non seulem ent à son ê tre , à ce qui la  constitue  spécifiquem ent, 
m ais encore au  pouvo ir q u ’elle a de p rovoquer, en se m o n tran t 
à  no tre  intelligence, le p la isir p ropre  de la  con tem plation  esthetique. 
E n  d 'a u tre s  m ots : m êm e en ne re te n a n t que les choses belles en 
soi, à l'exclusion  des laides (de celles n o tam m en t qu i seraient 
im parfaites , incohérentes, ou  m auvaises selon leu r ê tre  reel 5, 
nous ne pouvons a ttr ib u e r  de beau té  q u 'à  celles qu i se p ré sen te n t 
selon les conditions requises par notre nature p o u r fa ire  n a u re  et 
s ’épanou ir le p la isir esthé tique . Si donc le pouvo ir éloigné d exciter 
ce p la isir t ie n t à la  ré a h té  foncière de la  chose m êm e ou à son  e tre, 
le pouvoir prochain  e t actuel en est nécessairem ent re la tif e t subor
donné à  la  n a tu re  du  su je t connaissan t qui s appelle hom m e.

Il n ’en résulte  pas cependan t que le b eau  so it exclu du  nom bre 
des tran sce n d a n tau x  ; pas p lus que le bo n  ne le se ra it du  ta i t  que 
certa ines choses seules so ien t le b ien  propre de 1 hom m e, v u  les 
conditions spéciales de sa récep tiv ité  re s tre in te  e t  de ses appétits^

Mais il im p o rte  de. le n o te r po u r fin ir (et- c e tte  th èse  re jo in t 
celle de p lus h a u t  : que c’est com m e belles que les choses son t 
le bien de Dieu) : c ’est p récisém ent com m e belles p lu tô t que com m e 
bonnes que les choses m ènen t l ’hom m e à sa  p ro p re  fin  e t p a r ta n t  
c’est en défin itive p a r  leur b eau té  que les ê tres son t le b ien de 
l'hom m e. C ette  fin, c ’est la  sa tisfac tion  aussi h au te  que possible 
de l'in telligence: « oportet u ltim um  iineni L niversi esse bonuvi 
intellectus », te l est le g rand  p rinc ipe  q u e  s a i n t  T hom as m e t en 
tê te  de sa Summ'a contra G entes. Avoir, c e s t  b ien ; savoir, c est 
m ieu x ;’ voir, c ’est le m ieux! I l n  e s t p a s  sage de se dem ander a 
quoi serven t te lle  vérité , te lle  connaissance, te lle  spécu lation ; 
on do it à l ’inverse se dem ander à quelle vérité , à quelle con tem 
p la tio n  sert te lle  ou te lle  chose. O n n ’a  p as  besoin  de to u t  a \ oir, 
on ne p e u t mêm e p a s  to u jo u rs  avoir ce d o n t on a besoin, e t des 
lors nom bre de choses ne so n t pas des b iens po u r nous ni en d ro it 
ni en fait, m algré leur perfection  in te rne  p ropre. E t  celles que nous 
nous som m es appropriées ne son t n o tre  b ien  que com m e m o\ ens 
de no tre  b ien  suprêm e plus ta rd , e t  dès ici b as  com m e secours pou r 
la connaissance du  v ra i e t 1 agréable co n tem p la tio n  de 1 être. 
C’e s t donc non com m e choses à  avoir m ais s u r to u t  com m e choses 
à  voir, que les c réatu res so n t no tre  b ien ; c ’est com m e choses à 
à avoir certes que nous nous em parons de certa in es  d en tre  elles.

m ais nous ne laissons pas de nous servir aussi de celles, bien plu 
nom breuses,qui échappent à nos prises e t d o n t nous ne nous em pa 
rons pas. e t de les cap ter p a r une con tem plation  pleine de com plai
sance. Oui, c ’est p a r  sa beau té  que le m onde est no tre  bien, dans 
la  p lu s  g rande  m esure, m êm e dès id -b a s .

vrais su rto u t c ’est dans l'au -delà  que no tre  thèse  est vraie  : 
ca r c ’e s t en ta n t  que beau té  que D ieu est n o tre  bien. 'L e beau 
c ’est ce don t la  connaissance fa it p laisir, quod visum placit. Donc 
la  vision béatifique est u n e  con tem plation  esthétique, e t notre 
v ra i bonheu r c e s t  de posséder la  b e a u t é  suprêm e. J 'e n  conclus 
avec ra ison  que c ’est p récisém ent p a r  sa  beau té  que le m onde et 
D ieu su rto u t son t n o tre  b ien ,com m e j avais p u  é tab lir p lus hau t 
que c ’e s t p a r  sa b e au té  que le  m onde est le b ien  de Dieu. D u h a u t 
de sa gloire. D ieu je tte  su r le m onde u n  regard  é ternel de com plai
sance esthétique ', e t quand  les tem ps seront révolus 1 hom m e lui 
re n d ra  ce regard  d ’esthè te  e t ap rès avo ir usé des choses eu a rtis te  
tro u v e ra  son b ien  en D ieu en jou issan t de sa b eau té  : videns quod 
sit bonus. Au Ciel nous serons to u s  des esthètes e t des artistes.

Sa in t T hom as qu i a vait d it que la  fin  de l'un ivers c est la  v en te  ( 11 
a d it a illeurs 2) que c ’est la  d ivine B onté  qui est la  fin de tou tes  
choses ; ce qui sem ble un  peu  d itféren t. M ais les deux affirm ations 
se concilient, e t  c ’est le  b eau  q u i opère la  synthèse  : T o u t  1 univers 
avec to u te s  ses pa rtie s  e s t ordonné vers  D ieu  com m e v ers sa  tm , 
à savoir en  ta n t  que la  divine B onté  se tro u v e  en quelque m esure 
rep rodu ite  e t im itée  po u r sa  gloire (3). L e b ien  de 1 hom m e 
c ’est d ’en trevo ir le  b ien  suprêm e dans les b iens détic ients e t pas
sagers, p ou r a rriv e r à  ressem bler de fin iti\ em ent à Dieu en jouis 
s a u t com m e D ieu  — sinon dans la  mêm e m esure — de la  v u e  de sa 
gloire : Quum  autem. apparucrit, sim iles eienm us quia videbunus
eum sicuti est (4). ~ .

A to u s  p o in ts  de vue donc le bo n  e t le b eau  se coinpenetren 
dans le réel : pou r D ieu com m e po u r l'hom m e,c ’est p a r  leur beau te  
q u ’elles son t bonnes.

* *
P o u r conclure, nous adm ettons  com m e excellente la  définition 

du  b eau  donnée p a r le R. P . K leu tgen  (5» : bomtas, quatenus
haec. mente cognita delectat . la  bo n té  d ’une chose en ta n t  que sa 
connaissance in te llectuelle  procure  de la  délectation. L e tre  est 
form ellem ent bon  q u a n d  il  v a u t p a r  sa  réa lité ; il  e s t tonnellem en t 
b eau  quand  ü  p la ît p a r  la  connaissance de sa  réalité  e t de sa  bont^e 
D éfinir le b eau  de la  sorte, c ’est affirm er du  m e m e  coup que le 
beau  est u n  tran scen d an ta l, que to u te  chose est belle dans a 
m esure où elle est u n  ê tre  e t douée d ’unité, de v en te , de bonté. 
X e serait-ce  m êm e pas le tran scen d an ta l suprêm e —  j ahais ecnre  
p a r  tru ism e  : le  p lus b e au  de to u s  —  e t le m eilleur ; puisque c es 
com m e b e au té  créée que le  m onde est né pou r que le B eau incree 
devienne u n  jou r no tre  b ien  définitif i

C. bENTROUL.

(1) « Oporiet verüalem esse ul&mum jinem iotius Ü niversi t. S . C. Getiles,

J ’ (2) « Divina bonitas est fin is  rerum omnium  ». Sum . Theol., I ,  44 . 4 - c -
(3) .Xd., ibid., I ,  65, 2.
(4) Epi*'- I  S . Jo a m iis ,I I I ,  2. -pne est  c itée  m ais  re je tée(5) KI.ECTGEX, InsUt. TherJog., I ,  1, 4. c. o- t u e  est o i e e  j

p a r  le C ard. M e r c i e r ,  Ontologie, 5® éd it. p . 533 . n o t J .  t  x k j n té
I l  v a là  m ie confusion  d 'id é e s .. . la  b e a u te  n  est p o in t  o rm d le m m t la  bfliite , 

elle n 'a t t e in t  p as  la  fo rm u le  d u  R . P . K leu tgen . Celle-ci en  e ffe t d éterm iné 
à qu e l p o in t de vue il  f a u t  considérer la  b o n té  in te rn e , p ro p re  a;jun^etre , 
p o u r q u ’elle devienne fo rm ellem en t la  b e a u te . A  ce m om ent, J  . 
q u 'u n  seu l t ra n sc e n d a n ta l.

Conférences 
CARDINAL MERCIER

La prochaine séance aura lieu le m ardi 6 janvier, à

5 heures (Salle Patria).

Lecture par M. JACQUES COPEAL .
SU JE T  :

« Nuit de rois » d e  S h a k e s p e a r e .
(1) S a i x i  T h o m a s , Sum. Theol., I ,  41, 4.
(2) Coiist. de Fide catholice, c. 1.



LÀ r e v u e  c a t h o l i q u e  d e s  i d é e s  e t  d e s  f a i t s

Virgile et la France
Pour nous, Allem ands, le nom  de \  irgile est un  souvenir d ’é tu 

des, pour les F tançais ,il est 1 incarna tion  poétique d ’une tendance 
spirituelle essentielle de to u te  la  c ivilisation la tine . Aussi quand, 
le 25 m ars dernier, la Sorbonne organisa U ne grande m anifestation  
pou r célébrer le deuxièm e m illénaire du  poè te  rom ain, avait-on  
l ’im pression q u ’on fê ta it un  poète  na tiona l de France, un poète 
plus proche qu 'aucun  au tre  du  cœ ur de la n a tion  e t qui exprim a 
un secret de sa force v itale. E n  quoi consiste ce secret e t quel 
rap p o rt a-t-il avec Virgile?

Le secret de la France, e t plus particu liè rem en t celui de la  race 
celtique qui 1 hab ite  e t qui, autrefois, descendit jusque loin dans 
les plaines ita liennes (Gall a C isalpina) réside dans un  a tta ch e 
m ent p rofondém ent enraciné à la  vie agricole, c ’est-à-d ire à la 
form e la plus sim ple e t la  p lus ancienne du bonheur hum ain  e t du 
trav a il hum ain , form e qui u n it le p lus in tim em en t l ’hom m e à la 
natu re , qui ne recherche ni les conquêtes, ni les richesses, n i le 
luxe, m ais qui en tend  tro u v er to u tes  les joies de la  vie dans ses 
rappo rts  avec la  n a tu re  e t dans les re la tions hum aines les plus 
simples e t éternelles.

Il y  a v a it en Ita lie  une race conquéran te  don t l ’esp rit guerrier
1 em porta it su r tou tes  ces conditions-là. Mais l ’hum us dem eurait 
e t ne cessait de p roduire ses fleurs e t ses fru its. C’est de ce sol que 
n aq u it aussi Virgile, qui ch an ta  certes l'em pire  rom ain, m ais 
seulem ent com m e la force o rdonnatrice  chargée de « debellare 
superbos », em pêcher les orgueilleux de nuire, e t p a r là, d ’assurer 
le bonheur tranqu ille  e t le p ro fit m érité  de l ’agriculteur.1 L e v rai 
sens de la poésie virgilienne fu t  la louange de la  vie agricole e t de la 
conception de vie m éd ita tive  e t harm onieuse qui en résulte.

Il n  est pas dou teux  que la san té  de l ’économ ie française ne 
soit une S u i te  de cette  m en ta lité  du peuple français qui aspire à des 
conditions de vie m odeste e t natu relle , à un  équilibre s tab le  en tre  
la technique industrie lle  e t l ’exp lo ita tion  du  sol sous in c ita tio n  
tou jours nouvelle du  c lim at béni du  paysage m é d ite r ra n é e n  
C es t ainsi que Virgile chan te  te l p ay san  roj-al de T aren te  to u t 
fier de n  avo ir sur sa tab le  rien  q u ’il n 'a i t  p ro d u it lu i m êm e e t 
com blant ses v isiteurs de fru its  e t de roses. D epuis que U lysse fu t 
condu it p a r  les Phéaciens su r la  m er v io le tte  e t déposé endorm i 
à 1 orée du  bois d oliviers de son île to u t  près de l ’end ro it où son 
\ie u x  père p lan ta , lui-m êm e, de jeunes a rb res fru itiers, le p e tit  
cu ltiva teu r est le dépositaire  de la  vé ritab le  cu ltu re  m édite rranéen
ne, 1 hom m e ni nom ade, ni conquéran t, ni « ex tensif » qui aim e la 
saine m esure en to u t e t les in s titu tio n s  durables. Ce fu ren t les 
Grecs qui a p p o rtè ren t cet idéal à M arseille,le répand iren t dans tout- 
le Midi de la  F rance y  com blan t un  goû t inné de la  race Celtique.
De nos jours encore', il y  a beaucoup de c itad ins français qui ne 
s adonnen t au x  affaires que le tem ps nécessaire pou r q u ’eux  et 
leurs femmes aien t assez économ isé, po u r ache ter une p e tite  ferm e 
et pour re to u rn e r à la te rre  e t à la vie simple.

D ans son livre Cinquante années de pensée française, P au l Lasserre 
a égalem ent consacré un  chap itre  à Virgile in titu lé  « Virgile e t la 
guerre ».

Quel ra p p o rt en tre  Virgile e t la  guerre m ondiale se dem ande- 
t-on ? E t  Lasserre racon te  com m ent, a y an t dû  fu ir lors de la  décla
ra tion  de guerre, e t se tro u v a n t sur un  po in t de la  côte norm ande, 
il cherchait dans la  b ib lio thèque d ’un ecclésiastique un  livre qui 
le tran sp o rte ra it aussi loin que possible des événem ents du  jour.
 ̂irgile lui tom ba dans les m ains, m ais plus il s ’y  plonga, e t p lus 

clairem ent il lui ap p a ru t que ce que Virgile av a it défendu dans 
es tem ps chaotiques e t a v a it voulu  ressusciter à une époque où 

toute  valeur a v a it perdu  sa p ro po rtion  e t sa stab ilité , c ’é ta ien t la

san té  originelle de to u te  civilisation, la sagesse e t l ’hu m an ité  des 
conditions^ de vie les plus simples, la  véritab le  h iérarchie des v a 
leurs, la  bénédiction du  foyer fam ilial stable, bref to u t  le bonheur 
e t to u te  la perfection  de l ’hom m e, qui se tro u v en t en dehors de la 
technique. E t  c ’est b ien là, d it Lasserre, ce qui constitue  l 'h éritage  
de la  c ivilisation la tin e  e t ce que aucun peuple ne s ’est aussi 
approprié  que le peuple français, qui, p a r  là, assum e la v raie défense 
de 1 O ccident, c ’est la conscience de cela qui poussa it inconsciem 
m e n t  les so ldats français, e n tra n t en guerre, à se sen tir les 
défenseurs de quelque chose de b ien plus im p o rtan t que l ’in tég rité  
du  te rrito ire  national, ou l ’in té rê t français. C’est cette  conscience 
qui leu r donna des forces de résistance to u t à fa it in a ttendues .

Le sud de 1 A llem agne n ’est-il pas dans sa s tru c tu re  sociale 
dans son âme catholique, dans sa trad itio n  hum aine, b ien plus ‘ 
ap p aren te  à ce tte  m en ta lité  française q u ’au  nord  de l ’Allem agne 
superindustria lisé  e t am éricanisé.

L in te rp ré ta tio n  française d e  Virgile ne pourrait-e lle  pas nous 
ta ire  redécouvrir b ien des vérités d o n t no tre  peup le  ne s ’est que 
tro p  éloigné?

C om m ent expliquer que dans la  D ivine Comédie de D an te, ce 
soit \  irgile qui conduise l ’âm e ascendan te?  De même que la v ra ie  
n a tu re  conduit p a r to u t au  C hrist, ainsi la pensée e t la m enta lité  
de Virgile in ca rn en t to u t ce qui fa it  ap p ara ître  comme te ls  aux  

om m es.les biens trom peurs de la  vie e t ce qui les conduit à l ’obéis
sance envers les conditions les plus profondes de sa san té  m orale. 
T rava ille r pacifiquem ent la  na tu re , non pas p o u r édifier orgueil
leusem ent la  to u r  de B abel, m ais sous le signe de la  m odestie, de la  
saine harm onie  de to u tes  les forces, voilà b ien le sens de la  sagesse 
virgilienne. E n  elle se p répare  à  la  venue de la  L um ière parfa ite , 
une n a tu re  arrivée à la conscience de tous ses dangers e t des condi
tions de son salu t.

/-r j  ■ i j  „  ,, F . W. F o e r s t e r .(T ra d u it  de 1 a llem and)

v

La Société des Nations 
et l'opium

D ans une p recedente é tude, nous avons exposé les prem ières 
phases de la lu tte  contre  1 opiom anie e t  m on tré  à quels m isérables 
resu a s e e a abou ti p a r la fau te  de certa ines puissances tro p  
intéressées a 1 exp lo ita tion  de ce vice dégradan t. Les pages qui 
su iven t seron t consacrées à l ’a c tiv ité  de la Société des N ations 
chargee, aux  te rm es du  P ac te  de 1919, du  con trô le  général des 
accords re la tifs au trafic de l'op ium  et autres drogues nuisibles  
(art. 23 c.) Ce que nous en dirons n ’e s t pas, hélas! à  l ’honneur de 
no tre  c iv ilisation  occidentale, où  l ’e sp rit de lucre e t l ’égoïsme 
teroce des tra fiq u an ts  tie n n e n t si souven t e t si longtem ps en échec 
les plus im périeuses revendications de la  conscience chrétienne.

L a C o m m is s io n  c o n s u lta t iv e  d e  l ’O p iu m

Les tra ité s  de pa ix  im posaien t à tous les signataires la  ra tif i
cation  de la C onvention de L a  H aye sur le tra fic  des s tupéfian ts. 
L a  bociete des N ations, à qui incom bait désorm ais le contrôle 
de ces accords, in s titu a  dès 1920 une Commission consultative de 

Opium  ou e ta ien t représentées les na tions spécialement inté-' 
ressees : la  Chine, la  France, la  G rande-B retagne, l ’Inde, l ’I ta  ie 
e Jap o n , les Pays-B as, le P ortugal e t.le  S iam ; les au tre s  m em bres 

de la  Société des N ations e t les E ta ts -U n is  é ta ien t adm is à y  délé
guer des spécialistes; le Conseil enfin lu i ad jo in d ra it tro is”asses
seurs qui ne rep résen tera ien t aucun gouvernem ent.

 ̂ A \ ouons-le sans dé tou r : les nations intéressées, auxquelles 
s a jo u ta  peu après l ’A llem agne, n ’o n t pas fa it œ uvre appréciable



22
LA REVUE CATHOLIQUE DES IDEES ET DES FAITS

d ’assainissem ent. T riste  con sta ta tio n  qui dim inue l ’Occident 
chrétien  a u x  v e u x  de l ’O rien t païen.

Voici en effet la  m arche ré trograde qu  accuse la  lu tte  contre
l ’a b u s  d e s  s tu p é f i a n t s  . .

La Convention de Clmnghai de 1909 te n d a it  à 1 abolition  pure
e t  sim ple de l ’opiom am e;

L a  C o n v e n tio n  de La Haye de 19x2, p a r la  vo lon té  de I Angle
te rre  re je ta  à l ’arrière-p lan  ce noble objectif e t se co n ten ta  de 
la suppression graduelle de Vopiomanie dans la lim ite des conditions 
propres à chaque pays. Les na tions d ite s  civilisées re s ta ien t p ra ti
quem ent libres d ’in tox iquer l 'hum an ité  inférieure; _

E n f in  l a  Commission consultative a  e s t im e ,  e n  1921, 
l ’u s a s e  d e  l 'o p i u m ;  e n  1922 e lle  d é c la r e  im p o s s ib le  l a  p r o h ib i t i o n  
absofue de la  drogue, puisque, selon l ’expression de M. Bourgeois, 

est légitim e to u t  usage de l ’opium  non in te rd it p a r les lois > ■
Le Consed de la  Société des d a tio n s  a v a it consta te , -e

28 ju in  1921 en des te rm es qui définissaient sa  propre  a ttitu d e  
« le désir universel de lim ite r la  production  de l ’opium  au x  besoins 
strictement médicaux et scientifiques . C é ta it  répe ter ce qu  ou 
a v a it si bien d it à Changhai. H élas! l ’Assemblee décida dans 
sa session de 1921, de rem placer les te rm es médicaux et scientifiques 
-nar légitimes e t de supprim er le m o t strictement. I l  é ta it  b ien  besoin 
de prononcer ta n t  de discours e t  de, dépenser ta n t  d ’argen t pour 
en arriver à légitimer un crime de lèse-humanité\

L a Chine e t le  Jap o n  fu ren t douloureusem ent affectes p a r ce tte  
lég itim ation  d ’un vice dég radan t. Les. E ta ts -U n is  s ’ind ignèren t : 
chez eux  en effet, les drogues ten d a ien t à  se su b stitu e r a  1 alcool 
prohibé e t les dé lits  d ’opiom anie consta tés s 'é levaien t au  clnitre 
e ffrayan t de plus d ’un  m illion ! Aussi la  Chine e t 1 A m en que 
s’unirent-elles é tro item en t pou r o b ten ir 1 abo lition  de 1 odieux 
tra fic  Voici les péripéties  de la b a ta ille  livrée contre  1 A ngleterre .

Session de janvier 1923 : les délégués am éricains dem anden t 
eue seul l'usage m édical e t scientifique de l 'op ium  so it reconnu 
légitim e; ce tte  proposition  soulève les p ro tes ta tio n s  énergiques
de l ’A ng le te rre ; . . , , ,  -

Session de juin  1923 : M. Fo rter, le chirurgien  Elue 1 eveque 
B rent rep résen ten t la raison, la v e n té , la  m orale. M. P o rte r saisit 
la  Commission d ’une double proposition  : l ’usage des opiacés 
pour des f i n s  non-m édicales sera considéré com m e abusif; la  pro
duction  sera contrôlée de m anière à préven ir to u t  excedent dispo
nible pou r des fins qui ne seraien t n i m édicales n i scientitiques. 
Les m em bres de la  Commission, qui n  en ten d a ien t pas s engager 
dans cette  voie, s ’en tend iren t pour jouer sur les m ots e t explo iter 
les m alentendus. M. P o rte r ne v it pas avec quel a r t,  to u t en accep
ta n t  sa prem ière p roposition , ses adversaires roués su ren t en deti 
gurer le sens p a r leurs in te rp ré ta tio n s  alam biquées.

La p r e m iè r e  C o n fé ren ce  d e  1 O p iu m  à  G e n t\  e

L a prem ière .conférence de l ’opium  s o u v rit à G enè\e  le 
3 novem bre 1924. E lle  a v a it p e u r  cb je t la suppression de 1 opio
m anie p rop rem en t d ite . M. van  W ettu n , rep résen tan t des Pays- 
B as la  p résidait. I l  p repesa  de d iscu ter le m atin , en seance privée, 
le s ïn té rè ts  des puissances coloniales européennes e t, V après-m id i. 
en séance plénière. la  s itu a tio n  de 'a  Chine. Le délégué chinois 
eu t beau p ro teste r, les in té rê ts  des coloniaux l 'em p o rte ren t sous 
de précieux  p ré tex tes.
• Le rep résen tan t du J apon, M. Sugim ura, sonna hard im en t 
la  charge contre  l ’opiom anie « qui tue  la  volonté, a b ru ti t  1 in te lli
gence, fa it de ses v ictim es un  déchet social e t une hon te  m orale . 
Pu is la plus grande au to rité  nippone, M. K aku, fit un  expose 
concis e t sincère de la  s itu a tio n  en son pays, en Chine, à Formose.
Il fa lla it aider la  Chine qui a fa it noblem ent son devoir : tous les 
E ta ts  devaien t co m b a ttre  su r leur propre  te rrito ire  1 im m onde 
fléau; m ais, pour réussir, il im p o rta it de d istinguer les victim es 

s anciennes qu 'on  tra ite ra  en maladeâv e t les personnes encore 
indem nes q u ’on préservera e t les m esures draconiennes. A Form ose. 
le Jap o n  a sérieusem ent vou lu  e t imposé de force la suppression 
progressive de l ’opionianie; il a réussi. E n  1900 1 île to u t en tière  
fu m a it; en 1908 on n ’acco rda it plus que 256,476 perm is de iu m er, 
en m ai 1924, il ne re s ta it plus que 38,966 fum eurs au tonses. 
Aucun opiom ane 11’est plus adm is dans 1 île; la  ven te  de la  drogue 
est réservée à l ’E ta t ;  le perm is de fum er n ’e s t  accordé, pour des 

'  q u an tité s  s tric tem en t m esurées, q u ’aux  anciens fum eurs.
Le délégué du P o rtugal fu t ban a l, s ’a tta c h a n t su rto u t à expliquer 

que la m arque \Ia c a 0 ne désigne pas nécessairem ent 1 opium  
fabriqué dans les é tab lissem en ts po rtuga is  qui p o rte n t ce nom.

Le rap p o rt néerlandais nous apprend q u ’en 1913 la régie fu t substi
tuée au systèm e du ferm age qui donnait lieu à  des abus. Le> 
Indes néerlandaises, qui ne cu ltiven t pas de p aw  t  . t iren t to u t 
leur stock  de l ’Inde anglaise; l ’usine cen tra le  de B atavia prépare 
la  drogue don t 400,000 Chinois consom m ent les deux cinquièm es.
Le p ro d u it de la  ven te  rep résen ta it en 1914-16 42 °„ des recettes 
de l ’E ta t ,  soit 28,814,637 florins.

L ’Indo-Chine française a  3,500 kilom ètres de frontières m on ta
gneuses e t de côtes allongées p a r où l ’opium  peu t facilem ent 
s in filtre r en contrebande. L ’A nnam  e t le Tonkin n ’o n t pas de 
fum eries ; ailleurs, en 1923 on en a supprim é 54; en 1906. la  consom 
m ation  connue é ta it  de 128 tonnes, à  88 p iastres  le kilo : elle est 
tom bée à 73 tonnes co û tan t 1S7 p iastres  le kilo.

P our l ’Asie anglaise, le délégué Cam pbell su t, sans rire, parler 
à côté de la  question, ne soufflan t m ot des mangeurs d 'opium  si 
nom breux parm i les 230 m illions d ’h ab ita n ts  de 1 Inde anglaise. 
B irm anie non comprise. P our ce dernier te rrito ire , il donna les 
s ta tis tiq u es  su ivan tes :

1920-2 1   42 tonnes à 800,000 francs la  tonne.
1921-2 1  .....  35 » 900,000
1922-23 .   34 »  1,100,000 »
1923-2 4   32 » 1,200,000

Ces tab leau x  confirm ent la po litique adoptée aux  Indes anglaises; 
m axim um  de p rix  e t d im inution  de la  consom m ation. E n  te rm i
nan t, M. Cam pbell accusa la  Chine d ’in trodu ire  p a r an  35 tonnes 
d ’opium  en B irm anie.

A u Siam , l ’usine de B angkok prépare l ’opium  à  fum er dans des 
tu b es  de diverses dim ensions; le p ro d u it s'écoule p a r 946 m agasins 
autorisés où il do it ê tre  consommé. On noos d it que ces fum eries 
é ta ien t 3,000 en 1917. Seuls les anciens opiom ines pourron t, 
passé u n  certa in  délai, ob ten ir les licences sans lesquelles to u t 
fum eur e s t passible d ’am ende e t de prison.

Q uand tous les délégués des pays intéressés eu ren t parlé, le 
p résiden t aborda la question de la  répression de la  contrebande. 
A ussitô t le rep résen tan t de l ’A ngleterre de s ’é tendre  su r 1 immense 
production  de l ’opium  en Chine. Sa d ia tribe  contre un  pays  sans 
défense qui, seul, av a it déployé un  énergique effo .t contre l’opio
m anie, ne m érite  pa  de figurer dans une discussion sérieuse. Les ■ 
fa its  sans doute  sont inconstestables. Les chefs m ilitaires, à court 
d ’argen t pour acheter les arm es e t les m unitions com plaisam m ent 
fournies p a r l ’O ccident, o n t co n tra in t les paysans à cu ltiver le 
pavo t e t  se p rocuren t pa r là  d ’abondan tes ressources, to u t comme 
la vertueuse  A ngleterre dans l ’Inde, la  form aliste  X éerlande à 
Jav a , les au tre s  pays occidentaux intéressés dans leurs colonies 
respectives. A u F rak ien , m algré la  p ro tes ta tio n  de leu r conscience, 
les chrétiens chinois fu ren t ainsi forcés^ sous la m enace des baïon
n e tte s. de se liv rer à la  cu ltu re  des pavots. Seul le Chansi, sons la .| 
d irection  de l ’énergique Yen-Si-Chan, don t le neveu e s t affilié 
à  la  Jeunesse  catholique chinoise, re s ta  in d em ie . A illeurs, m algré 
la résistance des paysans, l ’opium  a é té  im posé, e t b ien des villages 
réca lc itran ts  o n t é té  brûlés, b ien des h a b ita n ts  exécutés par la 
tro u p e . I

Le délégué de la Chine é ta it,  avec les Japonais  p résen ts , le seul J  
c iam p io n  avéré de la  croisade contre lo p ia m . On deyi ’.e s m I 
ind ignation  d ev an t ces in ju s tes  récrim inations. Il déplorait certes ! 
les m alheurs de son pays e t la  recrudescence de la cu ltu re  du  I 
pavo t. C ette  s itu a tio n  ne dispensait pas néanm oins les E t a t s !  
européens de faire leur devoir. Pourquoi se refusaient-ils à suppn- I 
m er le trafic  de l ’opium ? Pourquoi leurs ressortissan ts  continuaient-1  
ils à infecter la Chine avec les p rodu its  de leurs usines ^m orphine, g 
cocaïne, héroïne? Q u’on t fa it les gouvernem ents europeens.J 
dem andait le Dr. Sseu. pour com battre  le trafic  illic ite  de 1 opium . I 
Le Jap o n  a assaini Fom iosë e t ce tte  politique lui assure un e io riu e l 
p rofit économ ique; l ’E urope peu t en faire a u ta n t dans ses colonies 
sans s ’exposer aux  désastres que dénoncent des o rateurs  intéressés, il 

C inglante fu t la  réplique du délégué anglais. De 1921 à 1924 on I 
a  opéré dans les E ta ts  ni dais 6 q i  saisies d ’opium  sur des navires 
don t 617 é ta ien t de provenance chinoise. E t  sir Ma!col 111 Deîevingnetj 
com m uniquait, pour conclure, une note de la délégation b ritan 
nique à Pékin, en d a te  du  30 ju in  1924, où 1 on dénonçait en tenues 
voilés la  m auvaise  foi de la  Chine. I]

La discussion s’enven im ait; l’orage grondait. L a Conierencej 
a lla it s ’effondrer dans un  aveu ridicule d 'im puissance, quand le 
délégué japonais, le fin dip lom ate Sug im ura,fit en tendre  le  langage! 
du  bon sens. Toutes les nations représentées aspiraient à iane.
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œ uvre hum an ita ire ; elles pouvaien t aboutir. La Chine, en dép it 
d un glorieux passé, souffrait d ’un mal qui plonge ses racines dans 
la  vie du peuple. Ce mal est ancien: il faudra, pour l'ex tirper, 
bien du tem ps e t de la  patience. M ieux va len t des expédients 
p ratiques que d ’excellen ts principes qui ne son t pas appliqués 
.Sans doute, sans le concours de la Chine, pas d ’arrangem ent 
définitif. Mais, dans l ’e ta t  actuel de ce pays qui ne m anque n i de 
raison ni de bonne volonté, on ne peu t exiger de lui l ’impossible. 
L n  proverbe japonais  d it : « N e te  préoccupe pas de la neige qui 
couvre le ja rd in  de ^ton voisin a v a n t d ’avoir enlevé la nei°-e de 
ton  to it. » Que les puissances se co n ten ten t pour le m om ent d é fa ire  
crédit a la Chine e t q u e lle s  s ’a tta ch e n t av an t to u t d ’am éliorer la  
S ituation dans leurs propres possessions coloniales.

Se rendan t à ces sages conseils, la Conférence chargea une com 
mission d exam iner les tro is  problèm es soulevés par l ’A ngleterre  : 
consom m ation de l ’opium , contrôle du trafic, répression de la 
contrebande.

Après h u it jours d ’études,il ap p aru t que l ’on ignorait la q u an tité  
exacte  de 1 opium  consom m é e t le nom bre des fum eurs. On d u t 
avouer en tern ies académ iques, que le contrô le n ’é ta it  pas sérieux 
e t que on ne pouvait s ’en tendre  su r la répression de la contrebande. 
Seul le Jap o n  fu t à l ’honneur : il p ro u v a  q u ’il a v a it supprim é 

opiom anie a Form ose; il dém ontra , à l ’encontre des affirm ations 
hindoues, que les p rix  fo rts  favorisaien t la contrebande tan d is  
qu une politique de prix  rédu its , jo in te  à la  vo lon té  d ’abou tir 
av a it fa it d isparaître  les fum eries clandestines à Form ose e t en 
i an c  ̂ourie. L expérience p o u v a it p ro fite r à to u te s  les nations 
« ammees de la ferm e volonté  de v a incre  le fléau ».

Helas! l ’habile dip lom ate  sav a it tro p  bien que, sauf la Chine e t 
les J ita ts -u n is , nul ne se souciait s incèrem ent d ’ex tirp e r rap ide 
m ent un  abus don t il é ta it si facile de tire r  de gros revenus.

Il fa lla it p o u rtan t efi finir e t tâch er d ’arracher à la Conférence du 
moins quelques concessions. Le Jap o n  païen lu tta  ju s q u ’au dernier 
m om ent contre  le démon de l ’argen t qui dom inait l ’A ngleterre 
chrétienne. « La sincérité  seule im porte, d isait le délégué ja p o n a is 
e s  dé ta ils  ne com pten t guère. Il ne suffit pas de penser aux  in to x i
ques actuels , il fa u t a to u t prix  sauver les générations nouvelles » 

conséquence il p roposait les q u a tre  résolutions su ivan tes :
+ti :  ;Soilî  m te rd its  en principe l ’e xpo rta tion , l ’im porta tion  e t le
transbo rdem en t de 1 op ium ;

drogue '1 °e r^ Ca* sPCcial d ’ex p o rta tio n  p e rm e ttra  la  sortie  de la

3 - Un connaissem ent d irect en au to risera  le tran sb o rd em en t;

d o ^ n o iT 111’6^ ? ^ 6 C6SJ pièCCS Une f0is consta tée , les au to rités  
des po rts  s ab stiend ron t de to u te  m esure vexato ire  c o n sti tu an t 
un tra item en t d ifférentiel fondé sur la n a tio n a lité  des nav ires ou 
la p rovenance des m archandises. ~

-U Suginuira développa, ses argum ents avec v igueur e t  clarté 
11 accord in te rn a tio n a l d o it se baser su r la  confiance m u tue lle  lé 

respect réciproque e t la  bonne foi des E ta ts  c o n trac tan ts  T oute
dro1f X VeXat°T e T ? *  ,con tra ire  au  Principe fondam en ta l du 
d ro it des gens. Le délégué anglais p o u rta n t se rebiffa : la  question  
soulevee ne concernait que la G rande-B retagne e t le’Jap o n  e t de
v a it ê tre  reglee d irec tem ent e n tre  ces deux p u issances ' elle ne 
re n tra it pas dans le cadre de la Conférence. « E lle y  ren tre  p a rfa ite 
m ent, riposta  le Japonais , car ex p o rta tio n , im p o rta tio n  e t tra n s 
bordem ent son t term es inséparables qui re lèvent des re lations 
in ternationales. » M. Sugim ura s ’é to n n a it d ’ailleurs q u ’on osât 
con teste r d evan t une réunion d ip lom atique l ’égale valeur des cer- 

icats, au risque de je te r  la suspicion su r certa ins E ta ts . Q uan t 
, a rrangem ent a d eb a ttre  e n tre  l ’A ngleterre e t le Japon  la 

diale rVab a^°-llalse a v a it ordre Précis d ’en saisir l ’opinion nion- 
e n su ite n n  par0e que i a qUeStion in té ressa it tous les pays ■ 
ensuite parce que, p a r voie d accord particu lie r, elle n ’a v a it aucune
n lus'én  3 Utln M- Su§im u ra f it p lus ta rd  une seconde déclaration  as e n e ^ q u e  encore : K NoUs irons ju s q u , m  b o u t au de »

cord T. ne signerons, pas un  accord qui serait p lu tô t un dé<ac- 
o rd  Le respect m utuel e t la confiance réciproque d o i v e n t Ç e

ré^inieSnuiev a 0Dluat1S m te rn a*!°n au x ' Nous perfectionnerons notre 
- 1 p lus loin que 1 a rrangem en t p roposé.1 Le problèm et  LTô'„'st TM-tout r  problè”K de «TESS

«  £ £ £ £ £ * ?  reg" " e deV,“ ” e »  ju s te

I.e Portugal et le Siam  su iv iren t l'A ngleterre  e t T In d é  : la

F rance e t la  Chine s ’ab stin ren t. Le p résiden t eu t le courage de 
déclarer que, a son sen tim en t personnel, le J ap o n  av a it raison 
Ce dernier persista  dans sa m anière de voir, ferm e e t  digne fo rt 

équ ité  e t du d ro it qui 1 insp ira it, l ’A ngleterre lu tta  to u te  une 
sem aine, m ais fin it p a r  se rendre  dev an t l ’irréductib le  in tran s i
geance de son adversaire qm  a v a it pou r lui le bon d ro it e t le prestige  
m oral Londres donna satisfac tion  au cabinet de Tokio- courtois 
e t p ra tique , celui-ci f it alors une concession de forme qui facilita  
la  re tra ite  a la  fie rté  b ritan n iq u e

n,e ^  Pas Possible de s ’en tend re  su r la question  du monopole 
d E ta t .  On se co n ten ta  d ’en a rrê te r à l ’unan im ité  les c o n c S Î T  
m ais sans fixer aucune d a te  pour son en trée  en vigueur.

K , ^ Chlnei 1l e n fm ,U nepr0p0siti0n  d ’une im portance  cap ita le  
E lle  dem andait que les E ta ts  renonçassent à  t ra i te r  l ’exp lo ita tion  
de 1 opium  com m e une source de revenus; to u t  au moins s ’engage 
ra ien t-ils  a en app liquer les recettes à la lu tte  con tre  1 opiom anie 

Cam pbell pou r 1 Inde, 31. Bourgeois pour la  F rance M Fer
ChraaroP0Ur le ,rtUf a1’ van W e t tu â  p o m  les Pays-B as!'le p r i ï e  
Charoom  pour le  Siam , sir D elevingne pour la G rande-B retagne 
fu ren t unanim es a déclarer que, dans les budgets  de leurs Gouverne
m ents respectifs, il n y  a v a it pas de dépenses particu lières inscrites 
a des articles particu lie rs  de re ce ttes ; les som m es destinées aux 
œ uvres indiquées p rovenaien t du  b udge t général. Le délégué jap o 
na is  n  en persista  pas m oins à estim er que les recettes  p rovenan t 

opium  co n stitu a ien t une p a r t  tro p  g rande du revenu des colo
nies. P o u r ne c ite r q u ’un exem ple, à S ingapour elles fourn issen t 
a elles seules, près de la m oitié  des recettes . M. Cam pbell délégué 
p o u r 1 Inde  m it une insistance particu liè re  à énum érer les recettes  
que les chefs m ilita ires  t ire n t, en Chine, de la tax e  sur l ’opium  
don t ils im posent, sous la  m enace des ba ïonnettes , la  cu ltu re  aux  
paysans terrorises. Il n en fa llu t pas davan tage  pou r faire écarter 
a proposition  chinoise. Sim ple argum en t d ’avocat, m is au service 

d in té rê ts  inavouab les ! e
A insi f in it la prem ière Conférence de Genève.

in t,éressés q ;li, y  Priren t P a rt o n t déplacé la question 
'j 5  J aP °n 11 a pas cesse un in s ta n t de sou ten ir que le problèm e 

ev a it se poser su r le te rra in  h u m an ita ire  e t non su r le te rra in
n r o h i b p Ue>  i ^ e n e n -  de Form ose P rouvait d ’ailleurs que la 
p roh ib ition  de la drogue é ta it à la fois possible e t b ienfaisan te  le 
“  f ” 1 du  tra v a il au g m en tan t dans l'ex ac te  m esure ou dim i

n u a ien t la  p roduction  e t la consom m ation dé l ’opium  E n  son 
p ropre  te rrito ire  m étropo lita in , to u t  com m e a u  C anada en Afrique 
du  Sud, en A ustra lie , l ’A nglais n ’hésite  pas à proscrire l ’opiom anie ■ 
m ais il s obstine a in fecter l ’Inde  e t les au tre s  pavs de la drogué 
hom icide. L à  e s t le scandale. . s ue urogue

On s est a jjplique à Genève à form uler des. dispositions qui ne 
an q u en t certes pas d in té rê t, te lles  celles qui o n t t ra i t  au m ono

pole, m ais la  p lu p a rt ne to u ch e n t pas le fond du  problèm e. On a 
auss i,_ p a r des_ additions hab ilem ent calculées, le plus souven t 
énerve la portee  des principes auxquels  on a ffec ta it de souscrire
f î L i T  mamSÀ * Puissances s ’engagent à faire tous'leurs
efforts pour combattre l usage de l'opium préparé. Mais on s ’em presse 
d a jou ter, su r les instances du délégué de l ’Inde  : « à moins que ces 
mesures ne soient inopportunes, en raison d’dne situation spéciale » ' 
Les congressistes ignoraien t apparem m en t l ’adage b ien  connu ! 

D onner e t re ten ir ne v a u t ». Que d ’au tre s  com prom issions révé- 
e ra it encore 1 analyse a tte n tiv e  du  te x te  si pén ib lem ent élaboré!
.1 som m e to u tes  les dispositions v ra im en t u tile s  son t dues à 

T  desmt êressee du Japon . Ce grand e t noble pavs, m algré 
de nom breuses deceptions, a signé la convention dans l'espoir 
qu a la lum ière de 1 experience e t avec le concours de to u te s  les 
bonnes volontés, on fin ira it p a r en am éliorer un  jo u r l ’économie.

L o u is  V a n  H é e ,  S. J .
A ncien  d ire c te u r  de la  « N a tu re  ch ino ise  » 

d i te  Wei-poo; «
Pro fesseur de p h ilo log ie , l i t té ra tu re , e t  lan>me 
chinoise  a  l 'i n s t i tu t  des H a u te s  E tu d es  ch ino ises ; 
A ncien  p ro fesseu r au x  U n iv e rs ité s  « L 'A u ro re  » 

e t N an -y an g .
(La fin de ce tte  é tu d e  p a ra î tr a  dan s  n o tre  p ro ch a in  num éro .)
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Les idées et les taits
Chronique des idées

Monseigneur Van Cauwenbergh
L ’élévation  à l ’ép iscopat de M gr A an  Cauw enbergh ne ré jouit 

pas seulem ent le diocèse où est son cham p d ’action  m ais la  Bel- 
oïque entière où le distingué p ré la t com pte depuis longtem ps de 
nom breuses sym pathies. Q u’il nous soit perm is de nous en ta ire  
l ’in te rp rète , en évoquan t la  carrière ju sq u ’ici parcourue p a r celui 
que Rome, couronnan t ses m érites, v ie n t d  appeler à la  dignité 
d ’évêque auxilia ire  du  card ina l de M alines, au t i tr e  de Sm aus 
(Phrvgie Pacatienne). , ,

X é en 1879 dans c e tte  vieille c ité  de L ierre don t le passe n  est 
pas sans <doire, il ap p artien t à une ancienne fam ille  no taria le  ou 
le panonceau est héréd ita ire  depuis le X V Ie siècle. Is su  d ’u n  père 
flam and e t d ’une m ère w allonne, M me Criquillion de N ivelles, 
qui eu ren t neuf enfan ts  e t donnèren t tro is  fils au  service des autels,
J ean  V an Cauw enberg est redevable  à ce tte  origine e t du  beneiice 
d’une double cu ltu re  e t de ce tte  bénédiction  spéciale que la  P rov i
dence réserve aux  re je tons des fam illes nom breuses. Ce nous est 
u n  devoir de rappe le r ici les titre s  que feu M. \  an  Cauwenberg, 
son père, s ’acqu it à  la  reconnaissance du  p a r ti  catholique, d o n t il 
fu t  l ’an im ateu r à L ierre e t q u ’il représenta , avec un  ta le n t apprécié, 
d ’abord  au Conseil p rovincia l d 'A nvers, ensuite  à la  Cham bre, 
à p a rtir  de 1894, au Sénat, depuis 1920 ju sq u ’à sa m ort, ob je t 
de t a n t  de regrets, survenue en  1923.

Grâce à la  sollicitude éclairée du  card inal Goossens qm  couvrit 
son diocèse d ’établissem ents d ’in s tru c tio n  secondaire, le  jeune 
hom m e n ’eu t pas à  q u itte r sa ville n a ta le  po u r faire d  excellentes 
hum anités e t il eu t la  bonne fo rtune, a u  so rtir de la  rhéto rique, 
d ’e n tre r au  sém inaire Léon X I I I  po u r se form er à  la  philosophie 
e t à la  p ié té  du  sanc tu  aire, sous ,1a h au te  d irection  de M gr Mercier. 
Tous ceux qui on t passé p a r les m ains de ce m a ître  incom parable 
o n t en tre  eux un  air de fam ille qui les îa it  reconnaître  à la  solidité 
e t  à l ’envergure de l ’esprit, à la  délicatesse e t à  1 élévation  de leur 
sens religieux. T ous p o rten t l ’em prein te  de cet éduca teu r ém inent 
qui sav a it parle r à la  conscience e t ouvrir d ev an t le regard intellec
tu e l de ses disciples les larges horizons de la pensée. A près a \ oir 
conquis le doc to ra t en philosophie thom iste , le jeune abbé suivit, 
avec le mêm e succès, le cours de théologie au  sém inaire de Malines, 
à  p a r t ir  d ’octobre 1899. U reçu t la  p rê trise  le 20 sep tem bre 1902. 
Le néom yste connu t la joie de voir, parm i les a ssistan ts  à sa p re
m ière messe privée, se jo indre  à sa fam ille son ancien président 
Mgr M ercier qui lu i donnait ce doux tém oignage de son aflectueux  
e t con stan t in térê t,' com m e il eu t f  honneur, à s a  prem ière messe 
solennelle, célébrée dans la  m agnifique église Saint-Gom m aire, 
de m onter à l ’au te l, en présence du  card inal Goossens qui 1 avait 
investi du  sacerdoce.

Jeune  p rêtre , ü  re to u rn a  à l ’U niversité  de L ouvain, a la  t  acuité  
de théologie, ce tte  fois, pou r y  p rendre, en 1904, le grade du  bacca
lau réa t, équipollent à  la  licence actuelle.

U n ’avait que v ingt-six  ans, lorsque, en dép it de sa jeunesse, 
il fu t choisi com m e d irecteur au Sém inaire, chargé de la discipline 
in térieure  de' la  maison. Sa g rav ité  précoce, la  na tu re lle  dignité 
de sa prestance, su rto u t son ex trao rd ina ire  m aîtrise  de soi e t la 
possession d ’un calm e souverain, ces m érites auxquels s a jo u ta it 
la  fidélité d ’une m ém oire angélique, m ais redoutable , lui v a lu ren t 
d ’em blée l ’ascendan t d ’une au to rité  peu  com m une, déjà m êm e 
un  réel prestige. . . .

E st-il é to n n an t q u ’après avoir, à l ’entière satisfac tion  des supé
rieurs, exercé ces délicates fonctions auprès des sém inaristes, 
il a it été  appelé à déployer les m êmes qualités sur u n  th é â tre  plus 
vaste, plus fertile  en difficultés, parfois mêm e orageux, à 1 L ni\ er- 
sité  de Louvain, en qualité  de \  ice-R ecteur. C est alors qu il fut 
créé chanoine honoraire du chap itre  m étropo lita in  de Saint-Rom - 
b a u t et, quelque tem ps après, rev ê tu  de la  dignité  de P ré la t de la  
la M aison de Sa Sain te té .U  y  eut, à p a rtir  de 1911, le \  ice-rectorat 
du  tem ps de paix ,-qui ne fu t pas sans ag ita tion , e t le v ice-recto rat

du  tem ps de guerre, qui ne fu t pas sans réconfort. D ans 1 exercice 
de ce tte  charge, parfois périlleuse, au  tém oignage de l'ém inent 
R ecteur qui gouverne encore l ’U niversité, comme au  jugem ent 
de celui qui fu t son fervent collaborateur, hélas disparu, Mgr La- 
m inne, le V ice-Recteur, un issan t la  ferm eté du chef au  ju s te  discer
nem ent des situations, fu t de to u t  po in t à la  h au teu r de sa tâche. 
Là. il ap p aru t hom m e d 'au to rité , hom m e de devoir, hom m e de 
justice, e xcita teu r des bons vouloirs, soutien des faiblesses.

Ce que fu t  sa force d 'âm e, son in trép id ité , p en d an t les terrib les 
années de l ’occupation, nous le savons de source certa ine  et le 
vérid ique souvenir nous en est gardé dans 1 Annuaire de . L 111- 
versité 19x5-1919.

A  chaque réunion  du corps académ ique se p ressan t, la  veille 
de Xoël. au to u r de son R ecteur tou jou rs  debout à la barre  au  sein 
des plus furieuses tem pêtes, en 1914, 1915, 1916, 1917, e t, en cette  
dernière année encore à la  réunion antérieure  du  20 m ars convoquée 
pou r congratu ler Mgr Ladeuze de sa prom otion  à la  dignité de 
P ro tono ta ire  apostolique, en  to u tes  ces circonstances, Mgr \  an  
Cauwenbergh, organe de ses collègues, fit en tendre  un  langage 
qui d u t singulièrem ent électriser les courages. Prononcés au milieu 
des ruines, au x  heures les p lus angoissantes, ces cinq discours 
n ’o n t rien  des lam en tations  de Jérém ie. I ls  sont frém issants 
d 'éloquence. I ls  vengen t la  conscience en flé trissan t les violations 
du  d ro it, ils s tigm atisen t la  trah iso n  de ceux qui lâchem ent complo
tè re n t avec l ’ennem i con tre  leu rs  frères, ils ^applaudissent à  la  
m agnanim e a ttitu d e  du  R ecteur se refusant, m algré les offres 
séduisantes ou les m enaces, à rouv rir les cours sous la  censure 
a llem ande —  fier geste don t au ra ien t pu  se souvenir ceux qui 
p lus ta rd  eu ren t l'im pudence de vouloir je te r uue om bre sur cet 
adm irable p a trio te : par-dessus to u t, mêm e a u x  m om ents 
hum ainem ent désespérés, ils resp iren t la  plus sereine e t la  plus 
inébran lab le  confiance dans la  v ictoire finale e t la résurrection 
de l 'U niversité. J e  n ’hésite  pas à écrire que ces cinq discours 
b rilleron t com m e a u ta n t de joyaux  dans la  couronne épisCopa±e 
de Mgr V an  Caiiwenberg.

A là  réunion  du  24 décem bre 1918, la  prem ière  après la  victoire, 
l ’o ra teu r du  tem ps de guerre auquel Mgr Ladeuze donnait 1 élo
quen te  réplique, ne- p a ru t plus, M. \  an  B ie r\lie t, secrétaire de 
l ’U niversité, a v a n t pris sa place pour ch an ter l ’hym ne de la  déli
vrance, car.’ depuis le 8 ju ille t, le V ice-Recteur é ta it nom m é par 
le C ardinal curé-doyen de S a in t-P ierre  à Louvain. I l  n ’y devait 
passer que deux années, très  fructueuses d ailleurs, vers lesquelles, 
a -t-on  d it, se son t souvent reportés les regrets du  vicaire-général. 
U p ré luda  à la res tau ration  de ce splendide m onum ent, 1’éghse 
Sain t-P ierre, qui est devenue, sous la  d irection  a rtis tiq u e  de 
M G ovaerts, l 'u n  des p lus beaux  tem ples de la  Belgique.

Mais il ta rd a it au g rand  Cardinal d ’appeler auprès de lui ce 
co llaborateur, m ûri p a r  l ’expérience, trem pé p a r  l ’épreuve, e t de 
l'associer au  gouvernem ent de son diocèse. C ’est depuis le
29 avril 1920 que Mgr V an Cauwenbergh rem plit les fonctions de 
v icaire-général dans lesquelles il fu t confirm é, à la  m ort de M gr Mer
cier, p a r S. Em . le card inal V an  Roey.

U m ’est d ’a u ta n t plus agréable de rendre ici un  hom m age 
m érité unanim em ent reconnu d ’ailleurs, à cet adm inistra teur 
hors ligne, que m a qualité  de p rê tre  é tranger au  diocèse écarte 
de m a plum e to u t soupçon de fla tteu se  complaisance. E n  quelque 
dom aine que se produise l'in te rv en tio n  de Mgr \  an  Cauwenbergh. 
il tém oigne de cette  pondéra tion  de jugem ent^ de cette  hau te  e t - 
inflexible sagesse, de cet e sprit de décision e t de ce ta le n t d orga 
n isation  qui forcent l ’estim e générale e t gagnent la contiance 
Ce que le  caractérise, c ’est d ’un ir à la  prudence du  conseiller la
pu issance de l'hom m e d  action. . ,  ̂ ^ 1.

Loin  de se laisser absorber p a r  la  gestion du  tem porel du  culte 
pa r le contrôle des budgets  dans ce diocèse qui com pte sept een 
c inquan te  paroisses environ, Mgr V an Cauw enbergh a m erveilleuse
m ent com pris la  g rande pensée qui a ta it  e^ ,ore^ Tî H e^  
zèle en France, la  nécessité de ta ire  regner le Christ dans la  Danlieu 
de nos cités, au  sein de ces agglom érations que leur elol^ e“ ^ ™  
c e n t r e s  paroissiaux expose au fa ta l abandon de .ou te  P™*1* *  
religieuse. U s ’est a tte lé  à c e t te . ecrasante besogne et,
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dizaine d ’années,fil a fa it surgir qua ran te -tro is  églises,succursales, 
chapelles de secours, soit q u ’il en a it  suscité ou so it q u ’il en a it 
secondé l ’in itia tive . I l sem blera que pareil fa it peu t se passer de 
com m entaire.

V ice-président du Comité de la  Basilique na tionale  du  Sacré- 
Cœur, auprès duquel il représente S. Em . le Cardinal, il n ’a cessé 
depuis q u ’il a rem placé le cher M gr V an B allaer, d ’y  ap p o rte r le 
concours de ses lumières, de s ’app liquer à 1 aplanissem ent des 
m ultiples dffficultés auxquelles s est heurtee  la  g rande entreprise 
e t de p réparer les voies à sa réalisation  m a in ten an t enfin assurée 
et, pour bonne p a rt, grâce à  sa coopération.

F au t-il rappeler, enfin, le Congrès eucharistique na tiona l, la 
plus grandiose m anifestation  religieuse e t le p lus im p o rtan t Congrès 
d  œ uvres qu a it vus la  Belgique, couronné p a r la  m obilisation 
de 160,000 hom m es? Ce fu t  assurém ent le triom phe  de l'E ucha- 
ristie, ce fu t aussi l ’honneur de celui qui en a é té  la  cheville 
ouvrière, en a conçu le p lan, donné 1 im pulsion e t d o n t la prudence 
qui to u t prévoit, égala l ’audace qui sa it to u t  oser.

On serait te n té  de dire q u ’il a ram assé sur ce cham p de ba ta ille  
pacifique, où il opéra en général d ’arm ée, en touré  d ’un  b rillan t 
é ta t-m ajor, son bâ ton  de m aréchal, je  veux  dire sa crosse d ’évêque. 
E lle sera dans sa m ain 1 in s tru m en t d ’au tre s  v ictoires. P arvenu  
à  l ’âge de c inquan te  e t un  ans, au  som m et de la vie, il p e u t voir 
s ou\ rir d ev an t sa h au te  raison e t son a rdeu r in fatigab le  de vastes 
perspectives d avenir. Isous les saluons avec une joyeuse confiance 
en red isan t à  1 ém inent aux ila ire  d u  C ardinal le souhait qu ’il 
adressera, lui-m êm e, à  son consécrateur : A d  multos annos.

J . SC H Y R G E X S .

— ------------------- \ -------------------------

ROME
L’élection de Pie X

Dans le deuxième volume des Mémoires du  Chancelier Prince de 
Bülow, qui vient de paraître chez Pion, se trouve révélée cette lettre 
confidentielle écrite par le cardinal K opp de Breslau, le jour même 
de l élection de P ie X , au sujet des incidents du  conclave :

Au cours de 1 é té ,L éon X I I I  envoya à m a femme, p a r l 'in term é
diaire du  card inal Kopp, sa bénédiction apostolique, un  beau 
médaillon avec son p o rtra it e t lui f it dire q u ’à sa m ort, qui ne 
ta rd e ra it plus longtem ps, elle a u ra it un  souvenir de lui. Le 20 ju il
let, ce grand pape m ourut. On eut raison de l 'en te rre r auprès d ’in 
nocent I I I ,  au  L a tran , om nium  ecclesiarum urbis et orbis mater et 
caput. M aintes légendes on t en touré l ’élection de son successeur. 
J ’aurais, mais c ’est absolum ent faux, agi sur l ’A utriche  pour obte
n ir son veto  contre Ram polla. Lors de no tre  dernière rencontre 
av an t l'élection, j ’avais d it au  contra ire  au  card inal K opp, que 
nous avions à garder la  plus grande neu tra lité  possible. Personnel
lem ent, j 'é ta i t  en très  bons rappo rts  avec R am polla  e t je  crois que 
nous nous serions entendus avec lui. De plus, comme le d it un  
proverbe italien  : « Tel en tre  noir au  conclave, qui en so rt b lanc », 
e t parfois c’est l ’inverse.

. Sur les “ cidents du conclave, le card inal K opp m ’adreSsa le 
jour de l ’élection (4 août 1903) une le ttre  détaillée que je reproduis 
tex tueüem ent ici :

« Aprèt> la m ort de Léon X I I I ,  la noncia ture  de M unich inv ita  
les deux card inaux  allem ands à se rendre le plus p rom ptem ent 
possible à Rome. Les au tres card inaux  étrangers y  fu ren t éga
lement appelés e t s ’y  trouvèren t si exactem ent pour la p lu p a rt 
qu’ils pu ren t encore prendre p a r t à quelques-unes des d ix  congréga
tions générales réunies chaque jou r à 10 heures pou r l ’expédition 
des affaires ecclésiastiques urgentes. Parm i les questions à l ’ordre 
du jour, la plus im portan te  é ta it de savoir à quel endroit le nou
veau pape se m on trera it pour la  prem ière fois au peuple afin 
de le bemr. On^sait q u ’a v an t 1870, c ’é ta it à la loggia ex térieure 
donnant sur la place Saint-Pierre. Mais Léon X II I ,  su r le con

seil de quelques card inaux, donna la  bénédiction  de la  loggia 
in térieure  du  côté de l ’église Sain t-P ierre. I l  in d iqua it a in si 'd ès  
1 abord son a tti tu d e  dans la  nouvelle organisation pohtique. Les 
card inaux  ne jugèren t pas o p po rtun  que le successeur de Léon X I I I  
s é ca rtâ t de cet usage. I l ne fa lla it pas exciter d ’un côté des espé
rances irréalisables e t de l ’a u tre  le soupçon. E n tre  tem ps, les 
card inaux  itahens av aien t le loisir de s ’en tendre  su r le choix 
d un successeur. D ivers groupes s ’é ta ien t form és.’ Le plus fo rt 
favorisa it le card inal R am polla. U y  a v a it d ’au tres  cand idats  : 
\  anutelli, de P ie tro  e t G otti. Les card inaux  étrangers n ’avaien t 
d ’a u tre  ressource que d ’essayer aussi de form er des groupes 
e t de les renforcer le plus possible. Les card inaux  au trich iens et alle
m ands (5 e t 2) se réun iren t donc e t te n tè re n t de p rendre  de l ’in 
fluence sur les au tres  card inaux  étrangers. Ils  réussiren t auprès du 
card inal G ibbons de l ’A m érique du  N ord, qui n ’en tra  pas dans leur 
groupe, m ais v o ta  avec eux. A u débu t, le card inal Goossens, 
archevêque de M alines, p a ru t vouloir se rapprocher des A ustro- 
Allem ands, m ais il sem ble avoir penché plus ta rd  du côté français. 
L ne prise de con tact avec les card inaux  français ne réussit pas. 
L eur chef é ta it le cardinal Langénieux, m ais leur d irecteur 
p roprem ent d it é ta it le card inal M athieu, cardinal français de 
curie. Ils  avaien t reçu de Delcassé l ’in s truc tion  de vo te r en bloc 
pou r R am polla  et, si sa cand idatu re  n  a v a it aucune chance, pou r 
V anutelli. Les card inaux  espagnols avaien t été inv ités p a r leur 
gouvernem ent à  se rallier aux  card inaux  au trich iens. Le change
m en t de m inistère à  M adrid les f it hésiter et, sous la  conduite  du  
card inal espagnol de curie, \  ives y  Tuto, ils se jo ign iren t tous les 
c inq aux  Français. Le card inal portuga is  N e tto  e t celui d ’Irlande, 
Logue, ne p riren t pas position. Le conclave s ’o u v rit dans ces 
conditions le soir d u  31 ju illet. Les card inaux  austro-allem ands 
a vaien t p rim itivem en t décidé de v o te r pou r le card inal V anutelli, 
car 1 am bassadeur d ’A utriche-H ongrie  ou p lu tô t le p o rte u r de
1 exclusive im périale, le card inal Puscyna, a v a it annoncé que les 
cand idatu res  du  card inal R am polla e t du  card inal G otti n ’avaien t 
pas 1 ag rém ent de l ’A utriche, les deux cand idats  s ’é ta n t m ontrés 
hostiles à ses in té rê ts  : to u t  dern ièrem ent encore, le card inal G otti 
s 'é ta it signalé p a r sa m alveillance ou son incapacité  dans une affaire 
albanaise. Mais dans le dern ier conciliabule des évêques austro- 
allem ands précéden t le conclave, le card inal F ischer (Cologne) ém it 
ta n t  d ’objections graves contre la  cand idatu re  du  card inal V anu- 
telli que la  m ajo rité  se décida pou r G otti. E n  d iscu tan t la  c an d i- ' 
d a tu re  Ram polla, on proféra m alheureusem ent bien des accusations 
e t des critiques in justes  e t sans m esure contre l ’ad m in istra tion  
ecclésiastique e t poh tique  de Léon X II I .  Elles on t été refutées, 
mais o n t te rn i la  m ém oire du  grand  pape. L e p rem ier scru tin  
eu t heu  le I er août, à 10 heures du  m atin  : R am polla e u t 24 v o ix  
G otti 17, Sarto  5, V anutelli 4, de P ie tro  2, Oreglia 2, A gliardi et 
les au tres  chacun une. A u deuxièm e to u r de scru tin , à 5 heures de 
l ’après-m idi, R am polla e u t 29 voix, G otti 16, S arto  19, quelques 
voix s ’éparp illèren t su r les au tres. A près ce vote, le card inal 
A gliardi v in t trou v e r le s ignataire  de la p résente le ttre  e t lu i signala 
la  g rav ité  de la  s itua tion . I l affirm a en tre  au tres  choses que R am 
polla te n a it la  tia re , m ais ne serait, il. le sav a it très  bien, q u ’u n  pape 
p a r la  grâce de L oubet e t de Combes. C’é ta it de plus u n  ennem i 
acharné  de l ’A utriche e t nu llem ent un  am i sincère de l ’Allemagne.
Il la craignait, m ais la  haïssa it to u t  a u ta n t. G otti, com prom is dans 
la  banque Pacelli, é ta it impossible. I l  recom m anda la cand idatu re  
de Sarto , qui, sous tous les rapports, m érita it confiance. Im m édia
te m e n t je  com m uniquai to u t cela au  card inal F ischer e t nous nous 
réunîm es a \ ec les card inaux  autrich iens. A près avoir pesé long
tem ps le pou r e t le contre, nous résolûmes d ’abandonner la candi
da tu re  G otti e t de donner nos vo ix  à Sarto . Seul le card inal V aszari, 
d on t la  b izarrerie  su rp rena it souvent, resta  en dehors de ces tra c 
ta tions. On s ’en rem it au  card inal Puscyna du  soin de procéder
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à  la  rem ise de l’exclusive contre  R am polla. Le soir encore il 
h ésita it. C ependant sur m on conseil, l ’am bassadeur d A utriche 
près du  Saint-Siège a v a it fa it savoir, a v a n t 1 ouvertu re  d u  conclave, 
q u ’il a v a it une m ission de son E m pereu r e t d em andait à ê tre  reçu 
en audience. Comme on ne p o u v a it p lus la  lu i accorder, je  lui dis 
de faire savoir p a r écrit au  cam erlingue que le card inal Puscyna 
a v a it reçu de l ’em pereur F ranço is-Joseph  la  m ission de déposer 
l ’exclusive con tre  le card ina l R am polla. J u sq u ’à ce m om ent, 
Oreglia a v a it gardé le silence. L e  2 ao û t au  m atin , le cardinal 
P uscvna  me p rév in t q u ’il a v a it rem is p a r  écrit l ’ob je t de sa m ission 
au  card inal Oreglia, m ais que celui-ci se re fu sa it à en donner 
connaissance a u  Sacré Collège. L e  2 ao û t au  m atin , nous é tions 
donc réunis dans la  chapelle Six tine po u r le troisièm e tou r. Le 
card inal P uscvna  v in t à moi e t me dem anda to u t bas : O u allons- 
nous faire e t que fe ra i-je?Je  lu i répondis : S a rto ; m archez im m é
d ia tem en t. Cet inciden t ne fu t p as  rem arqué. L a  séance ouverte, 
le card ina l dem anda au ss itô t la  paro le  au  cam erlingue e t com m uni
qua  a u  conclave ce q u ’il av a it rem is a u  cam erlingue. Celui-ci fu t 
obligé de donner rom  m n n i cation au  Sacré-Collège de 1 exclusive de 
la  couronne d ’A utriche con tre  le card ina l R am polla e t f it  donner 
lecture  de la le ttre  de P uscyna. C ette com m unication, j ’en eus 
l'im pression, causa m oins d ’ém otion  que je  ne l ’avais appréhendé. - 
J e  craignais, en effet, que le nom bre de card inaux  hostiles à  une 
im m ix tion  é trangère  ne s ’accrû t, q u  ils p rissen t p a r t i  pour R am pol
la, e t vo tassen t pou r lui. Mais personne n ’éleva d ’objection  contre  
l ’exclusive, sauf R am polla lui-m êm e. I l  p ro te s ta  avec une ind igna
tion  passionnée con tre  ce procédé, nouvel ictus contra libertatem  
Ecclesiæ. Sa colère ne  fit aucune im pression, car au  troisièm e 
to u r  il conserva 29 voix, S arto  en eu t 20 e t G o tti descendit à  9. 
A u quatrièm e, le 2 ao û t après-m idi,R am polla  n ’o b tin t qu  une voix 
de plus, donc 30, Sarto  24 e t G o tti 3. A u cinquièm e, le  3 aoû t, à
10 heures du  m a tin  R am polla n ’e u t plus que 24 voix, b a rto  27 e t 
G o tti 6. A u sixièm e, l’après-m idi, S a rto  m o n ta  à  25 voix , tan d is  
que R am polla to m b a it à  16 e t G o tti en o b ten a it 7. S u r ces en tre 
faites, S arto  s ’avança  e t dem anda, avec in stance  e t  ém otion  qu  on 
l ’é c a rtâ t; tous fu ren t touchés de son angoisse e t de son h um ilité, 
m ais personne n ’en t in t  com pte. Ses am is le p ressèren t fo rtem en t 
de reven ir su r sa décision. L e septièm e to u r  fu t définitif. L e  4 août, 
à 10 heures d u  m atin , S arto  e u t 50 voix, R am polla  10, G o tti 2. 
Sarto  é ta it  élu. A la question  du  cam erlingue, s ’il a ccep ta it l ’élec
tion , il répond it d une vo ix  trem b lan te  q u ’il se so u m etta it à la  
vo lon té  de D ieu, si ce calice ne p o u v a it lui ê tre  épargné. I l  p r it  
alors le nom  de P ie  X . E x térieu rem en t, le pape ne fa it pas une 
im pression particu liè re  de supério rité ; il est m odeste e t hum ble, 
aim able e t plein de bonhom ie: m ais il passe en général pou r un  
évêque actif e t il a adm in istré  les diocèses de M antoue e t  de Y emse 
de façon m agistrale. Xé en 1834 sous la  dom ination  au trich ienne 
dans les environs de Trévise, il conserve encore des a tta ch es  avec 
l’A utriche, e t i l lu i  reste  quelques souvenirs de la langue allem ande.
11 a  en tre ten u  de bonnes re la tions avec le gouvernem ent ita lien . 
L a  reine douairière M arguerite  l ’honore beaucoup. I l  a é té  p résen té  
une fois à  Venise à S. M. l ’E m pereur d ’Allem agne. I l  a, po u r les 
raisons déjà dites, donné la bénédiction  de la loggia in térieure . 
J e  fera i rem arquer que depuis sep t ans, de nom breuses fois, 
e t cet h iver encore lors de l ’affaire de Sam assea, j ’avais p réd it au  
card inal R am polla  q u ’u n  coup de l ’A utriche le m enaçait. Le jo u r 
mêm e de son arrivée, le 23 ju ille t, je  lu i ai c la irem ent déroulé son 
destin : il d isa it ne  chercher que le repos com plet; m ais il espérait 
ê tre  élu, c ’é ta it visible, e t il en é ta it  si sûr, q u ’il n ’accorda aucune 
créance à  mes paroles. J e  n ’ai p ris  aucune p a r t  a u x  in trigues our
dies con tre  lui.
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