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L E  G L A N E U R
REVUE MENSUELLE

S o m m a ir e  : Sym bolistes et décadents (V. D elaporte). —  En route, poésie (E .-H . G illew y tens). —  
Don Lorenzo Perosi, suite (Fr. D ufour). —  Epitaphe, poésie (Louis Veuillot). —  L 'ennui, fin  
(Guy D es Chaum ettes). —  F iat voluntas tua (Pierre l'Erm ite). —  Pour l’objectif, fin  (F. Auto- 
Graf). —  L e  roman du jou r (Fr. D ufour).—  Récréation. —  Une héroïne (R**). —  Mémento cu li
naire (Tante Louise).—  U n grand m ariage en 18o5 (J. M antenay).—  Le mois littéraire (Lector). 
—  L e  coin des rieurs. —  L e  concert sur la m ontagne (S.). —  Carnet m usical (Fr. Dufour). —  
Petites nouvelles. —  R evue des revues.

S Y M B O L I S T E S  E T  D É C A D E N T S
Cette savoureuse page de critique fut 

publiée pariM. l ’abbé Victor Delaporte, 
dans un récent numéro des « Etudes ».

L E  S Y M B O L I S M E

Après avoir narré les origines de cette 
nouvelle école et cité le péruvien Verga
lo, l'uruguayen Laforgue, le grec M o
réas, l ’anglo-saxon Merrill, le juif Kahn, 
le belge Maeterlinck, etc., qui ont préten
du rénover la poésie française, l ’auteur 
explique ainsi le caractère de la nouvelle 
école et ce qu ’il faut entendre par son 
symbolisme :

« Ainsi donc, en résumé, à côté d ’un 
déséquilibré, Verlaine, et d ’un pauvre 
fou, Mallarmé, les fondateurs de l’école 
nouvelle de poésie française nous vien
nent du Pérou, de l ’U ruguay, de la Grè
ce, de la Judée, des Etats-Unis, de la 
Belgique, et peut-être d ’ailleurs encore.

L ’historien passionné de cette floraison 
de génies et des créateurs de l ’art de de
main, s’écrie avec une admiration atten
drie : « Il y  a parmi eux des spiritualistes 
et des matérialistes, des catholiques et 
des nihilistes, des tristes et des gais, des 
visionnaires luxueux et d ’humbles obser
vateurs de la réalité quotidienne ( 1). 
" Somme toute, c ’est une véritable tour 
de Babel, où s’agitent, crient, en essay
ant de se faire entendre, les « sym bo
lards », comme M. J. Lemaître nomme

avec compassion ces « adolescents téné
breux et doux ». Au début, ils s’appelèrent 
(nous l ’avons dit) les « décadents ».

Ce juste nom, que tel ou tel primitif de 
l’école adopta pour éblouir les « Philis
tins », c ’est le nom que la voix commune 
leur a conservé et qui restera ; c ’est le cri 
du bon sens. Quelqu’un qui n ’était pas 
un philistin, mais un honnête poète de 
l’ancien Parnasse, les nomma " déliques
cents ». et le nom ne manquait pas d ’à- 
propos. L ’opuscule de Gabriel Vicaire 
parut sous ce titre : « Déliquescences » 
d’Adoré Floupette, publié chez Léon 
Vanné, bibliopole à Byzance ». Il fît quel
que bruit, en ce temps-là.

Après quoi, les maîtres de la critique 
essayèrent, soit de définir le but où visent 
ces don Quichottes du symbole, soit la 
maladie particulière dont ils sont secoués 
jusqu’à cette frénésie qu’ils prennent pour 
le « sacré délire », comme on parlait jadis 
chez les poètes, nourrissons des Muses. 
L e  cas était nouveau, puisque c ’était la 
première fois qu’on écrivait des grimoires 
sans raison et d ’ordinaire sans rime, qu’on 
s’obstinait à intituler « poésie ». M. Jules 
Lemaître a finement débrouillé l’art con
fus de ces jeunes rêveurs —  peu importe 
l ’âge —  qui enveloppent de nuages leurs 
semblants d ’idées, par la raison qu’ils ne 
sont point capables d'écrire proprement 
une page dans la langue de tout le mon
de ( 1) ».

(i) B eaunier, « op. cit. », p. 7. (1) « Contem porains », t. IV , p. 66.
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P l u s i e u r s  les re g a r d è r e n t  d ’a b o r d  c o m 
m e  d e s  m y s t i f ic a te u rs  ; s e lo n  to u te  a p p a 
re n c e ,  q u e lq u e s -u n s  d e s  p re m ie r s  d é c a 
d e n ts  v o u lu r e n t  tout  b o n n e m e n t  se m o 
q u e r  du  m o n d e  ; m a is  les  s y m b o l a r d s  o n t  
fini p ar  se p r e n d r e  e u x -m ê m e s  a u  s é r ie u x ,  
p a r  c ro ire  v r a im e n t  c e  q u ’i ls d is e n t  très 
m a l ,  n et c o m m e  il n e  leu r  est ja m a is  
é c h a p p é  un  so u r ir e  ( 1 ) », p a r  a d m e ttre  la 
s in c érité  d e  le u r  n é v ro s e .  N é v r o s e  m y s t é 
r ie u se ,  sorte  d e  n o c t a m b u l i s m e  en p le in  
j o u r ,  d o n t  M .  J .  L e m a î t r e  d o n n e  la g e n è 
se l o g iq u e  et  l ’e x p l ic a t io n  c ru e lle .

L ’état  s e m i- lu c id e  de  n o c t a m b u l e  a 
p o u r  d o u b le  c a u s e ,  dit-il ,  « l 'a b u s  d e s  
ve i l le s  et  d e s  b o is s o n s  e x c i t a n t e s ,  p u is  le 
dé sir  d ’être  s in g u l ie r  (2). » Q u a n t  à c e  
q u ’ils é c r iv e n t ,  ce  so n t  d e s  « r é b u s  f a l l a 
c ie u x  », c e  so n t  d e s  « c h a r a d e s  d o n t  le 
m o t  n ’e x is tera it  p as  » ; s y s t è m e  « e x t r ê 
m e m e n t  c o m m o d e  p o u r  les  p o è te s  qui 
n ’o n t  p a s  b e a u c o u p  d ’ idées  ». O n  p e u t  se 
m e ttr e  au  d ia p a s o n  d e s  c h a n s o n s  o b s c u 
re s  q u ’ils  f r e d o n n e n t  ; m a is  « il faut  être  
iv r e  p o u r  c o m p r e n d r e  ».

C e s  ta r d -v e n u s  d a n s  la  l it té ra tu re  ont 
s im p le m e n t  « d é c o u v e r t  la  m é ta p h o r e  et 
l ’h a r m o n ie  im ita t iv e  » ; a v e c  l ’a l lé g o r ie  
qui a fa it  c o u le r  tant d ’e n c r e  d e p u is  le 
« R o m a n  de  la  R o s e  », ou  a u t o u r  de 
« L a  P u c e l l e  ». Q u e l q u ’un d ’e n tre  e u x  
a-t-il ja m a i s  lu  la  p r é fa c e  d u  b o n h o m m e  
C h a p e l a i n  ? L ’a l lé g o r ie  n ’est, c o m m e  on 
sait ,  q u ’u n e  m é ta p h o r e  c o n t in u é e ,  c ’est 
u n e  f ic t io n  qui offre  à  l ’esp rit  un  o bjet ,  
d e  m a n iè r e  à  en fa ire  c o m p r e n d r e  un 
au tre ,  o u ,  c o m m e  disait  L e m i e r r e  : 

L ’allégorie h ab ite  un pala is d iaphane.

D ia p h a n e  aussi le  p a la is  de  la  p a r a b o le  
o ù  se  j o u e n t  le  soleil  et le g é n ie  d ’O r ie n t ;  
d ia p h a n e  l ’a p o l o g u e  q u i  se sert  d ’ a n i
m a u x  p o u r  in str u ire  les  h o m m e s  ; d i a 
p h a n e  le s y m b o l e  tel q u ’on l ’e n te n d  d a n s  
le  l a n g a g e  c o m p r is  d e  tout  le  m o n d e .  
D i r e  u n e  c h o s e  p o u r  en  fa ir e  e n te n d r e  
u n e  a u tre ,  c ’est un  s e c r e t  c o n n u  s o u s  
to u tes  les  la t itu d e s ,  et  d a n s  to utes  les 
la n g u e s  et les l it tératures.

L e  « s y m b o l i s m e  » a d ’a utres  v isées , 
q u ’ ils d é fin is s en t  fort  m a l,  leu rs  d é f in i
tions  étan t  " im p r é c is e s  », c o m m e  tout  
le u r  l a n g a g e .

O y e z  c e c i  :
« L e  s y m b o l e  est e s s e n t ie l le m e n t  la

(:)  « C ontem porains », t. IV , p. 64 « sq q ... ».
(2) Voir à  ce propos, dans les « E tudes », l’a r

ticle  docum enté du P . H . M artin , « Névrose et 
poésie », 5 février 1898.

re p ré se n ta t io n  d u  m y s t è r e  ; u n e  a l lé g o 
rie  se d é ch if fre  c o m m e  u n  ré b u s .  L e  
s y m b o l e ,  au  c o n tr a ir e ,  n e  se  p e u t  in ter
p r é te r  a insi  p u i s q u ’il s ig n if ie  l ’ in ef fab le ,  et 
c ’est p o u r q u o i  ce r ta in s  p r é te n d e n t  qu'il  
n e  s ign if ie  rien d u  to u t.  L ’a l lé g o r ie  est 
a rt i f ic ie l le ,  le s y m b o l e  e st  v r a i .  L ’a l lé g o 
rie  est in u t i le ,  le  s y m b o l e  est in d is p e n 
s a b le  (1 )  ».

I n d is p e n s a b le ,  à  q u i ,  à  q u o i  ? A u  lieu 
d ’a ff irm atio n s  q u i  d isen t  p e u  et  n ’é c la ir
c issen t  a u c u n e  o m b r e ,  m i e u x  v a u d ra it  
n o u s  d é fin ir  ce  q u e  c ’est q u ’un s y m b o le ,  
é q u iv a le n t  d e  l ’ « in e f fa b le  »; m a is  les in 
te l le c tu e ls  d u  s y m b o l i s m e  ig n o r e n t  m êm e 
c e c i ,  « q u ’u n  s y m b o l e  n ’e x is te  c o m m e  
tel , il n' e n  m é r i t e  le  n o m ,  q u ’a u t a n t  q u ’il 
est c o m p r is  (2) ».

D a n s  le u r  v e r b i a g e  in effa b le ,  ce  que 
l ’o n  p e u t  d e v in e r  o u  saisir, c ’ est q u e  le 
s y m b o l e  n e  re p ré s e n te  r ien , m a is  q u ’il 
suggère , u n e  fo u le  d e  c h o s e s  ; c ’est un 
p h é n o m è n e  d e  s u g g e s t i o n .  L e  tout,  p o u r  
q u e  la s u g g e s t io n  se  ré a lis e ,  est  q u ’il faut 
un m é d iu m  c a p a b l e  d e  la  p r o d u ir e ,  et 
d e s  su jets  a p te s  à  la r e c e v o i r , —  « rata 
a v is  ».

O n  a im e  le  m y s t è r e ,  p o u r v u  q u ’ il soit 
e x p r im é ,  tra d u is ib le ,  in te l l ig ib le  ; les 
s y m b o l is t e s  v e u le n t  un  m y s t è r e  v a g u e 
m e n t  p e r ç u  au  m o y e n  d u  son q u ’i ls m e t
tent d a n s  les s y l la b e s  et d e s  co u leu rs  
q u ’ils fo n t  m ir o ite r  a u t o u r  des  sen sat io n s. 
Ecoute!? p lu tô t  : il n e  fau t  p a s  c o n c e v o i r  
la  p en sée  « en soi », m a is  en f ig u r e ,  en 
s y m b o l e ,  et  tra d u ire  ce la ,  dit  l ’ u n  d ’eux, 
en te u n  v e rs ,  u n e  s tro p h e ,  d o n t  l ’unité 
fû t  p lu tô t  p s y c h i q u e  q u e  s y l la b iq u e  et 
va r ia b le  en  n o m b r e  et en d u r é e ,  s e lon 
les n éce s s ité s  m u s ic a le s » .  N é c e s s i t é s  m u 
s ica le s  d e  q u o i  ? L à  est  le  p o in t  o b scu r ,  
ou  m i e u x  l ’ un  d e s  p o in ts  les p lu s  o b scu rs  
d ’ un  s y s t è m e  q u ’on d ira it  é c la ir é  p a r  le 
« so le il  n o ir  » d e  V .  H u g o  et p r o m u lg u é  
p a r  la  « b o u c h e  d ’o m b r e  ».

U n  v i e u x  m o in e ,  p o è t e  d u  sixièm e 
s iè c le ,  d is a it  : «. N u l  n ’a i m e  la  p o és ie ,  
s a n s  a i m e r  la lu m iè r e  (3). ».

L e s  S y m b o lis te s ,  e u x ,  a im e n t  la nuit  ; 
c ’est d a n s  la n u it  q u ’ils c h a n te n t  c o m m e  
l ’o isea u  de  M in e r v e  ; et a lors  ils tro uven t 
les  n éce ssité s  m u s ic a le s  d o n t  ils garden t 
le secret .

M a is ,  p o u r  a u ta n t  q u ’on les  c o m p re n d ,  
ce  q u ’ils é c r iv e n t  est u n e  m u s iq u e .  L e

(1) B eaun ier, « op. cit. », p. 21.
(2) B runetiè re , « op. cit. », t, I I ,  p. 277.
(3) Sain t C adoc, m oine et poète du sixième siè

cle.V oir « Les M oines d’O cciden t », t. I I I ,  p, 61.
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m orceau m u s ic a l  f a m e u x  des  « H o r a c e s  
et des C u r ia c e s  », c h e z  J é r ô m e  P a t u r o t ,  
représentait , a v e c  les  in str u m e n ts  de  
l’orch estre , les  p é r ip é t ie s  d u  c o m b a t  
raconte  p a r  T i t e - L i v e  ; il y  a va it  m ê m e  
un solo d e  f lû te  qui d isa it  d ’ u n e  m a n iè re  
évidente  : « R ir a  b ie n  q ui r ira  le  d e r 
nier. » L e s  s y m b o l is t e s  v o n t  p lu s  au  fo n d  
des ch o se s.  P a r  la m u s iq u e  des  s y l la b e s ,  
co m m e  p a r  l ’e x p re s s io n  d e s  m o ts ,  ils ne 
représentent p as ,  ils in s in u e n t  et s u g g è 
rent : a ff ich an t  a u  s u rp lu s  la  p ré te n tio n  
d ’im iter l ’art  i n a u g u r é  p a r  W a g n e r ,  a v e c  
sa m u siq u e  si p ro f o n d e ,  m e tta n t  u n e  â m e  
dans les c h o s e s  et é v e i l la n t  des  é m o t io n s  
souvent in c o m p r is e s ,  ou  très d iv e r s e m e n t  
com prises d e  c e u x  qui c o m p r e n n e n t .

W a g n e r  o u ,  c o m m e  p ar le  M a l la r m é  
en son l a n g a g e  c a b a l is t iq u e ,

L e  dieu R i c h a r d  W a g n e r ,  i rr ad ian t  un  sacre,

voilà, leu r  idéal ; san s  o u b l ie r  V e r la in e .  
Verlaine et W a g n e r ,  dit  M .  B r u n e t iè r e ,  
ce sont les in itia teurs  d u  s y m b o l is m e ,
« L ’école  qui s u c c é d a i t  au  P a r n a s s e ,  
écrit le c h r o n iq u e u r  d u  s y m b o l is m e ,  se 
recruta d a n s  l ine  g é n é r a t i o n  qui fut ,  e lle, 
submergée d e  m u s iq u e  : c ’e st la je u n e s s e  
symboliste qui r e ç u t  le  g r a n d  c o n t re 
coup de  ce  q u e  l 'œ u v r e  w a g n é r ie n n e  
apportait d e  n o u v e a u  d a n s  l ’art  ( 1 ). » 
W a gn er ,  c o m m e  d it  M .  F a g u e t ,  leu r  
apprit, du  m o in s  ils se l ’ im a g in e n t ,  à 
saisir « le  r y t h m e  in tr in sè q u e  et  i m m a 
nent d ’une l ig n e  d e  p r o s e  c o u r te  ou l o n 
gue ». E t  q u a n d  ce tte  l ig n e  est j u g é e  
rythm iqu e, en effet, ils d é c la r e n t  q u e  
c ’est un v e rs  (2).

E t  la m u s iq u e  im m a n e n t e  d e  le u r  p r o s e  
déterm ine des  im p re s s io n s ,  p araît- i l ,  très 
profondes, d e  c o u le u r s ,  d e  so n s ,  v o ire  
d ’odeurs ; ca r  on j u g e  de  l 'art  s y m b o l i 
que m ê m e  p a r  le  n e z .  A u t r e fo is ,  la m i s 
sion d e  l 'art, c ’é ta it  d e  d ire  en b o n  sty le  
de très b e lle s  c h o s e s .  M a is  c h e z  les s y m 
bolistes, vo ic i  c o m m e n t  la défin it  S t é 
phane M a l la r m é ,  d a n s  so n  « T r a i t é  du 
V erb e  », e n r ic h i  d e  s o n  f a m e u x  « A v a n t  
dire » : « L ’art  n o u v e a u . . .  d o n n e  la s e n 
sation d ’ un p a r f u m  d ’ iris e x h a lé  p a r  q u e l 
que tissu idéal,  ou  d ’un m issel  d a n s  sa 
gaîne  d ’or, précieuse, re l iq u e  d ’un a r c h e 

(1) B e au n ie r ,  « o p .  c it .  », p. 107.

(2) « H is to ire  de la  l i t térature  f r an ç a is e  », p u 

bliée sous la  d irect io n  de M . P e t i t  de Ju llev il le ,  
t. V I I I ,  p. 435.

v ê q u e  d e  P e r s é p o l i s  (1). » Q u a n t  à la 
sen sat io n  des  c o u le u r s  é v o q u é e s  p a r  des  
s y l la b e s ,  tout  le m o n d e  a lu les vers  c l a s 
s iq u es  en cette  m a tiè re  d ’A r t h u r  R i m 
b a u d ,  un des  o r a c le s  :

A noir. E b leu , I rouge, U vert,
Je dirai quelque jo u r vos naissances latentes ;
A, noir corset velu des m ouches éclatantes 
Qui bom billent au tou r des m ouches cruelles, 
Golfe d ’om bre ..

L ’a u te u r  d e  ce  « g o l fe  d ’o m b r e  » n ’est 
p a s  to ujo urs  d ’ une c larté  éb lo u issa n te ,  
m a lg r é  la c o u le u r  d e  ses vo y e l le s .  Il y  a 
un l ivre  d e  lu i,  in titu lé  « I l lu m in a t io n s  », 
l ivre  si p eu l u m in e u x  q u e  l es a d ep tes  
e u x -m ê m e s  a v o u e n t  n ’y  v o ir  g o u tte .  Il 
serait  s o u v e n t  diff icile  d e d é te rm in e r  le 
sen s  e x a c t  d e  ce s  petits  m o r c e a u x ,  et 
V e r la in e  en p erso n n e  a v o u a it  n ’en  p a s  
très b ien  d is t in g u e r  l ’« i d ée p r in c ip a le  ». 
I ls  sont,  parait-i l ,  o b scu rs ,  « faute  de  c o m 
m e n ta ire  (2) ».

(A  s u iv r e .)  V .  DELAPORTE.

E N  R O U T E  *

P a s  re d o u b lé

A l lo n s ,  am is, m a r c h o n s  ! en ro u te  ! 
S e rr o n s  les ra n gs  a v e c  e ntra in  :
L e  so leil ,  qu e  p lu s  d ’un redoute,
N o u s  m et,  à n o u s ,  le coeur en train ! 
L ’a z u r  est p u r ,  le ciel serein ,
C h a n t o n s  g a îm e n t  n otre  refrain  :

(Comme ritournelle, un motif quelconque : 
tra la la, etc., ou une tyrolienne.)

A  l ’a te l ier ,  la  tâ c h e  e s t  ru d e,
L e  travail  a r o m p u  nos  b ra s  ;
M a is ,  p o u r  v a in c r e  la lassitude,
N o u s  tro u v e r o n s  p o u r  n os  repas,
A  l ’o m b r e  des  v ie u x  a cacia s ,
J a m b o n s  fu m é s  et p â té s  g r a s . . .

D a n s  q u e lq u e  p a is ib le  gu in g u e tte ,  
A p r è s ,  q u a n d  n o u s  sero n s  d isp os ,
N o u s  d a n s e ro n s  so us  la c o u d re tte

(1) Un critique irrévérencieux de m ande : 
« Fau t-il absolum ent que l’archevêque soit de 
P ersépo lis?  Celui de T rébizonde ou d ’Alep t e  
ferait-il pas aussi bien l’affaire ?»  (M. Jeanrey- 
Félix , « H isto ire  de la littéra tu re  française »; 
t. II I ,  p. 2 45).

(2) B eaunier, « op. c it. », p. 64.
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Et nous ferons remplir les pots ;
Puis nous reviendrons, au soir clos, 
Goûter un bienfaisant repos.

(On peut répéter la V e strophe.)
E .-H . G i l l e w y t e n s .

* M is en m usique, avec texte français et flamand, 
pour chœ ur à 4 voix d ’hommes, par H enry 
W eyts. E d iteur : C ranz, B ruxelles.

Don Lorenzo Perosi
(Suite.)

L e  chef-d’œuvre le plus beau, le plus 
imposant de don Lorenzo Perosi, est la 
R is urresione d i Cristo. Nous lui consa
crerons de ce chef une étude plus détail
lée.

L e  texte de l ’oratorio, divisé en deux 
parties, est emprunté aux évangiles de 
saint Mathieu et de saint Jean. L a  pre
mière partie, d e  la mort du Christ à  l a  mise 
au tombeau, comprend à peu près inté
gralement les versets 5o à 66 du chapitre 
XXVII de saint Matthieu. L ’auteur y  a 
intercalé la première strophe de l ’hymne 
C r u x  f id e lis  et les répons du Vendredi- 
Saint : P la nge quasi virgo, —  Recessit 
fa s lo r  noster et Ecce quomodo m oritur 
ju s tu s .

L a  seconde partie, la Résurrection, est 
entièrement tirée du chapitre xx de saint 
Jean ; le compositeur y  a ajouté l 'Ecce  
vobiscum stetn de saint Matthieu, et la 
séquence de Pâques : Victim œ  paschali.

Un premier prélude décrit l ’agonie de 
Jésus ; il est basé surtout, comme d ’ail
leurs toute l ’œuvre, sur le quartetto. 
C ’est un long et douloureux gémissement 
qui impressionne profondément. Non 
moins grandiose, dans sa simplicité, est 
le récit des derniers moments de l ’H om 
me-Dieu, l'E m isit sp iritual de l 'E van
gile.

U n  rapide p izzica to  des violons, aux
quels viennent se joindre les éclats reten
tissants des cuivres, nous rappelle le ter
rible, tremblement de terre qui a secoué 
le monde après le sacrifice du Golgotha : 
nous y  reconnaissons l’épouvante du cen
turion et de la foule, superbement décrite 
par l’orchestre et le chœur des Juifs qui 
s ’écrient : Vere F i l iu s  D e i erat iste. 
Nous avons retrouvé un passage d ’effet 
analogue dans le Quia vadit de la R is u r 
rezione d i Lazaro.

Ce thème original de la nature terrifiée: 
• continue à se dérouler lentement et  

s’achève dans un imposant murmure des 
cuivres et des contrebasses, aussitôt suivit 
par le chœur des saintes Fem m es à la. 
Croix, mélodie suave et délicate, toute, 
parfumée d ’amour et de foi. Leur Crux  

f id e l i s, chœur pour soprani et contralti, 
revêt une expression d ’immense douleur, 
surtout dans la phrase D u lce  pondus.

L ’auteur reprend ensuite le récit évan
gélique : C um autem  sero fa ctu m  esset. 
Dans une admirablè fugue, il retrace les 
douloureuses péripéties de la. mise au 
tombeau, l ’ensevelissement dir  Christ, le 
désespoir des assistants.

Après un prélude de cors anglais, les 
deux Marie nous redisent leur déchirant 
désespoir à la vue du corps inanimé de 
leur Sauveur bien-aimé. « P la n g e , plan
ge  », chantent douloureusement Marie et 
Marie-Madeleine : leur tristesse s’épanche 
dans une mélodie mystique, émouvante, 
dont les accents plaintifs sont admirable
ment dessinés par l’orchestre. L  ’ U lu la  te 
pastores est un immense cri de douleur 
qui arrache les larmes. Disons en passant 
que, lors de l ’exécution de l ’oratorio à 
Milan, l’auditoire tout entier se leva, en 
proie à une émotion intense, indescrip
tible, et réclama une seconde audition 
de ce passage.

Les Pharisiens viennent alors réclamer 
du proconsul romain la garde du top- 
beau sacré. Dans un chœur énergique, 
don Perosi nous fait sentir toute la co
lère, toute la haine des ennemis du 
Christ : leurs éclats de voix, leurs vio
lentes objurgations y  revivent dans des 
accords brefs, entrecroisés, désordonnés 
même : tout le passage est d ’un grand 
effet, et sa sombre virulence contraste 
avec le cadre douloureux de cette partie 
de l ’oratorio.

Tout est consommé. Les fidèles se 
réunissent autour eu  sépulcre, pour y 
chanter ensemble leurs espérances dé
çues. « R ecessit pastor noster », pleu
rent-ils dans leur désespoir. Tout ce 
chœur nous rappelle Gluck, par sa sa
vante polyphonie et l’élévation mystique 
des sentiments qu ’il exprime. Il con
stitue le grandiose couronnement de la 
première partie, le dernier épilogue du 
drame sanglant de la Croix. Ecce quomo
do m oritur ju s tu s .

La seconde partie, moins austère, plus 
dramatique, prélude par un vibrant ada
g io  : c ’est une invitation à la joie, un près-
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sentiment des glorieux événements qui 
vont se dérouler bientôt, les premières 
modulations du thème triomphal de la 
Résurrection.

Et tout à coup l 'A l lelu ia  éclate, gran
diose, vibrant, solennel : plus de deuil, 
plus de larmes, le Christ est ressuscité, 
A l lelu ia , A l lelu ia .

Le récit évangélique reprend la divine 
épopée au tombeau du Christ : M aria  
venit v ian e..., récitatif bien écrit, simple 
cependant, mais d’un grand effet. Marie 
ne trouve plus le corps du Maître, et 
elle pleure : « T u leru n t D om inum , » 
s’écrie-t-elle angoissée. E t deux anges 
s’approchent : avec une suave douceur, 
ils essuyent les larmes de l ’éplorée : 
« M ulier, quid ploras  ? » chantent-ils 
doucement ; et Mairie de leur répondre 
encore : « Q uia tu leru n t Dom inum  ! » 
Comme les sentimepts sont bien e x p a 
nsés, dans ces périodes musicales em 
preintes de charm e et de bonté.

Et Jésus entre en scène : M a r ia !  
s’écrie-t-il à dem i-voix ; et la sainte Fem 
me, reconnaissant le Maître perdu : 
,« Rabboni !  ô mon Maître ! » Que 
d ’amour, que de foi intense, que d'affec
tueuse confiance l ’auteur a su mettre 
dans ce cri du cœ ur ! Son talent musical 
traduit tous ces sentiments dans un 
simple accord : l ’orchestre frémit tout 
entier, l 'A l lelu ia  résonne de nouveau, 
plus joyeux, plus grand, plus divin.

Puis viennent les promesses du Christ 
à son E glise, son apparition aux D isci
ples, la dernière Bénédiction. Il faudrait 
rappeler chaque phrase de cet inimitable 
travail, relever toutes les beautés dont 
sont émaillées ces pages magnifiques. S i
gnalons simplement l 'Accipite Sp iritum  
sanctum, mélodie empreinte d ’une telle 
mysticité que l ’âme est profondément 
remuée.

Le chœur final de l ’œuvre est emprun
té à la, liturgie de la fête de Pâques, 
hymne triomphal du Christ ressuscité : 
Victimæ p a schali, etc. C ’est une de ces 

fugues m erveilleuses dont le maëstro 
Perosi a le secret. L 'A llé lu ia  qui la 
termine est un petit chef-d’œuvre : con
ception large et élevée, magnifiquement 
harmonisée et d ’un effet puissant.

Nous connaissions déjà don Perosi par 
ses admirables oratorios de la Passion  
et de la Transfiguration, nous n ’hésitons 
pas à affirmer que sa Résurrection  dénote 
de nouveaux progrès. L e style est plus 
élevé, la variété de l’invention mélodique

est plus grande et plus riche, la forme 
est moins académique, mais plus saisis
sante. On sent l’influence latente de Bach 
et de W agner, les auteurs préférés du 
jeune maëstro italien ; pourra-t-on le lui 
reprocher ? Je ne le crois pas ; l ’auteur 
d ’ailleurs a su garder partout sa person
nalité.

*
*  *

« P ar cet oratorio, écrivait le Resto del 
Carlitlo, qui forme le couronnement de 
la magnifique épopée chrétienne consti
tués par la Passions, la Trasfigurazione  
et la R isurrezione d i  Lazaro, le maëstro 
Perosi a mis le sceau à sa réputation de 
génie. Il y  a eu la vision plus nette des 
mystères de la religion, la ferveur de sa 
foi s’est traduite avec une sincérité plus 
grande, plus entière. Le draine mystique 
s’y  élève aux plus hauts sommets du 
grandiose; dans l ’anéantissement de la 
mort et dans le triomphe de la gloire ; 
de même le sentiment de, l'artiste se 
maintient au faîte de l ’idéal, dans les 
sphères les plus pures de l ’incomparable 
beauté. »

Parm i les autres œuvres du maître, 
il convient de citer :

1° L a  M issa pontificalis, à trois voix 
inégales et avec accompagnement d’or
gue. Richem ent harmonisée, elle ne 
présente pas cependant de difficultés in
surmontables, et peut facilement être 
exécutée par nos, maîtrises d ’églises et les 
sections chorales de nos cercles ouvriers;

2° L a  M issa  « Te D eum  laudam us  », 
écrite pour deux voix égales, avec accom 
pagnement d ’orgue. P lus simple, bien 
écrite, elle renferme des passages d ’une 
indiscutable beauté ; citons notamment 
l 'In carnatus est et le Sanctus, qui sont 
d’un bel effet ;

3° Diverses messes, notamment : la 
M issa  patriarchalis, à quatre v o ix ; la 
M issa davidica, à 3 voix ; la messe de 
sa int Ambroise et la messe du bienheu
reux Charles, à 2 voix ;

4° Une magnifique M esse de Requiem, 
pour 3 voix d’hommes, avec accom pa
gnement d’orgue ;

5° Différents motets : l ’Ecce sacerdos 
magnus, à 6 voix ; le Confitebor tibi 
Domine, à 4 voix ; le Te Deum  lauda
mus, à 4 voix ; et huit motets pour 
Noël, à 2 voix mixtes ;

6° Citons enfin un magistral Miserere, 
exécuté pour la première fois à Venise, 
dans la basilique de Saint-M arc. Cettç
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c o m p o s i t io n ,  de  f a c t u r e  im p o s a n te ,  d ’un  
p u r  sty le  l i t u r g iq u e ,  c o m p l è t e  d i g n e m e n t  
la l o n g u e  série  d e s  œ u v r e s  d u  j e u n e  m a î
tre.

(A  suivre.)  F r . D u f o u r .

EPITA P HE

P l a c e z  à  m o n  cô té  m a  p l u m e  ;
S u r  m o n  c œ u r  le  C h r is t ,  m o n  o r g u e i l  ; 
S o u s  m e s  p ie d s  m e tt e z  ce  v o l u m e ,
E t  c l o u e z  en  p a ix  le c e r c u e i l .

A p r è s  la d e rn iè r e  p r iè re ,
S u r  m a  fosse  p la n te z  la  c r o ix  ;
E t  si l ’o n  m e  d o n n e  u n e  p ie r re ,  
G r a v e z  d e ssu s  : J ’ai  c ru ,  j e  vo is .

D i t e s  e n tre  v o u s : « Il  s o m m e i l le  ; 
S o n  d u r  la b e u r  est a c h e v é ."
O u  p lu tô t  d ites  : « Il  s ’é v e il le  :
Il  v o it  ce  q u ’il a  tant rê v é .  »

J ’e sp è re  en Jésu s .  S u r  la  terre ,
J e  n ’ai p a s  ro u gi  d e  sa foi :
A u  d e rn ie r  j o u r  d e v a n t  so n  p è r e ,
I l n e  ro u g ir a  p a s  d e  m o i.

L o u i s  V e u i l l o t .

(Son épitaphe écrite par lui-même.)

L ’E N N U I
( F i n .)

C r o y e z - v o u s  q u ’e lle  s ’e n n u y a i t ,  la d o u 
c e  b e r g è r e  de  D o m r é m y  p e n d a n t  les nuits  
é to i lées ,  se u le ,  p e r d u e  d a n s  la c a m p a g n e  
s o lita ire ,  tan tô t  p r ia n t  sa  ten d re  m è re  du 
cie l ,  tan tô t  é c o u t a n t  les v o ix  m y s té r ie u s e s  
qui lui p a r la ie n t  d e  d é v o u e m e n t  et de  sa
cr ifice  ?

E x a m i n e z  to ute  v ie  o c c u p é e  d u  soin  des  
a u tre s ,  to ute  e x is te n c e  d é v o u é e  et n o n  
a b s o r b é e  p a r  le  « vil  é g o ïs m e  », v o u s  n ’y  
t r o u v e z  ja m a is  l ’en n u i .

Si m a in te n a n t  n o u s  q u it to n s  c e s  c o n s o 
lants  s p e c ta c le s  p o u r  j e t e r  n os  re g a rd s  sur 
u n e  n a tu re  p e r v e rt ie ,  au  c œ u r  v i c ie u x ,  le 
tra va il  des  c h a m p s  d e v ie n t  p lu s  i n s u p 
p o rta b le  q u e  to u t  a u tre  p o u r  ce s  â m e s  
d é g r a d é e s ,  et l ’e n n u i  les r o n g e  du  m a tin  
a u  soir.

P e n d a n t  l ’u n  de  m e s  v o y a g e s  en S u i s 
se, j e  m e  tr o u v a is  u n  soir  s u r  les h a u teu rs  
q u i  d o m in e n t  le  la c  d e s  Q u a t r e - C a n t o n s ;

le  soleil  v e n a it  d e  d is p a r a ître  à  l ’ h o r izo n  ; 
les m o n t a g n e s ,  c o m m e  le c ie l ,  se  n u a n 
ç a ie n t  d e s  d o u c e s  lu e u r s  ro sé es  d u  c r é 
p u s c u le  et, se  re f létant  d a n s  les  e a u x  du 
la c ,  p r o d u is a ie n t  le  c o u p  d ’œil  le p lus  
m a g n i f iq u e m e n t  b e a u .

L e  s i le n ce  r é g n a it  d a n s  la n a tu r e ,  a u 
to u r  de  m o i,  et j e  c o n te m p la is ,  rê veur , 
c e  s p e c t a c le  s u b l im e ,  lo rs q u e  j ’e n te n d is  
v e n ir  v e rs  m oi ; un  t r o u p e a u  d e  v a ch e s  
a g i t a n t  le u rs  c lo c h e tte s .

L e  b e r g e r ,  un  to u t  j e u n e  h o m m e ,  vint 
à p a s s er  d e v a n t  m oi;  j e  lui dis  c o m b ie n  il 
d e v a it  être  h e u r e u x  d e  v iv r e  ainsi au  m i
l ieu  d ’u n e  si b e l le  n a tu r e  ; m a is  ce lui-ci  
se  ré c r ia n t ,  m e  fit  p a r t  au c o n tr a ir e  de 
ses s o u ffra n ce s  m o r a le s  et m ’a v o u a  q u ’il 
é ta it  r o n g é  to u t  le  j o u r  p a r  un im p la c a b le  
e n n u i .  Il é ta it  d o m e s t iq u e  c h e z  un  rich e  
n é g o c i a n t  d e  L u c e r n e ,  m a is  so n  père  
m a la d e  l ’a v a it  ra p p e lé  a u p r è s  d e  lu i,  et il 
n e  rê va it  q u ’au j o u r  h e u r e u x  o ù  il p o u r 
rait enfin  fu ir  les c h a m p s  et  re p r e n d r e  sa 
v ie  d e  c i ta d in .

L ’en n u i p e u t  d o n c  a tte in d re  le  s im p le  
art isan  c o m m e  le  r ic h e  « s n o b  » et le 
b o u r g e o i s  d é s œ u v r é ,  si le  v ic e  a p r is  p o s
session  d e  son  â m e . . .  E t  si un d e  ce s  m i 
s érab le s ,  r o n g é s  p a r  l ’e n n u i ,  v o u s  d e m a n 
dait  c o m m e n t  il p o u r r a i t  se  g u é r i r  de 
cette  m a la d ie  terrib le ,  e n g a g e z - le  à  sortir 
d e son  é g o ïs m e ,  à  e s s a y e r  d e  se  d é v o u e r  
à q u e lq u e  c h o s e  ou à  q u e l q u ’un ,  à  t r o u 
ve r  un  b u t  à  sa v ie  ; s ’il p a r v e n a i t  à é p u 
re r  a insi  s o n  â m e ,  si c e  c œ u r  q u i  ne 
b a tta it  q u e  p o u r  lui d e v e n a i t  c a p a b le  
d ’a im e r ,  d e  se d é v o u e r  p o u r  a u tru i ,  
s o y e z  a ss u ré  q u e  l ’e n n u i  fu ira it  à  ja m a is  
loin  d e  lui et q u ’ il n ’e n  é p r o u v e r a i t  p lus  
les  a tte intes.

G u y  D e s  C h a u m e t t e s .

Fiat voluntas tua !...
  E l l e  se ten a it  d e v a n t  la  M è r e  su

p ér ie u r e ,  l ’a ir  a n é a n t i ,  e n r o u la n t  son  gro s  
c h a p e le t  s u r  son d o i g t . . .

—  M a  p a u v r e  p e t i t e . . .  a l le z  !  j ’ai le
c œ u r  p lu s  b r isé  q u e  v o u s  ! . . .

—  E t  il n ’y  a p a s  u n  m o y e n  d e  m e  g a r 
d e r  ?.. p a s  un  p e t i t  t ro u ,  o ù  j e  p o u rra is  
m e  b lo tt ir . .?  S o n g e z ,  m a  M è r e  !..  j e  vis  
a v e c  r ien  et j e  c o u c h e  s u r  u n e  p l a n c h e ! . .

M a is la  M è r e  h o c h a i t  la tête.
—  J ’ai to u rn é ,  r e to u rn é  la  q u e stio n
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sous toutes scs faces avec Monseigneur... 
C ’est Sa décision que je  vous apporte : la 
communauté ne peut plus que se dissou
dre... les quelques centaines de francs 
qu’on nous remettra seront consacrées 
aux Sœurs âgées et infirmes... les jeunes, 
comme vous, travailleront dans le monde, 
en attendant des jouis meilleurs pour re
constituer notre pauvre Congrégation !... 
Que la sainte volonté de Dieu soit faite !

—  ... F ia t voluntas tua, répéta la 
Sœur...

Et elle s’en était allée, serrant la ram
pe de l’escalier pour ne pas tomber, com 
me une personne q u i a reçu un grand 
coup...

Sans doute, souvent, devant elle, on 
avait parlé « persécution», mais la foudre 
atteint surtout les grands arbres et oublie 
le brin d’herbe, la tige de lierre qui se 
cache au bas des murs...

Sa Congrégation était ce brin d ’herbe 
là, et Sœur Marie avait cru que l’U niver
sité les protégerait...

Car la religieuse, tout humble qu ’elle 
était, ne concevait pas le collège sans la 
petite communauté avec la calme cou
rette plantée de quatre tilleuls... et la 
Communauté sans la lingerie qui était 
son domaine... à elle, Sœur Marie !...

Et quel domaine !
Une vaste salle avec de grandes fenê

tres Louis X I V ,  qui éclairaient d’immen
ses armoires, aux ferrures scrupuleuse
ment astiquées, et les trois cents petites 
cases où chaque collégien avait son trous
seau, et la Vierge de Lourdes qui priait, 
les mains jointes, entre deux bouquets de 
fleurs-en papier découpé...

Sœur Marie avait toujours vécu là, et 
pour mieux y  remplir ses fonctions dans 
l’esprit de la sainte règle, elle avait ané
anti son initiative et sa volonté., elle avait 
contracté l’habitude de l ’obéissance pas
sive.., elle pensait, parlait, se taisait selon 
l’inspiration de la Révérende Mère.

Et ainsi désarmée, il fallait rentrer 
dans ce monde qu ’elle avait cru quitter à 
tout jamais et prendre part, elle aussi, à 
la lutte pour la vie, sans laquelle le mor
ceau de pain est inaccessible aux trois 
quarts de l’humanité !...

Fiat voluntas tua !

Et, comme on monte les marches d ’un 
calvaire, elle dit adieu au collège désert, à 
la petite chapelle intime de la com mu
nauté, aux enfants dispersés aux quatre

vents du ciel, et qui s’écrieraient à la ren
trée : « Tiens ! la Sœur Mouchoir n’est 
plus là...! » Et puis —  les ingrats ! —  ils 
penseraient à autre chose !...

Car, pour les enfants, elle n ’était pas la 
sœur Marie, mais la sœur qui ouvre le 
guichet de la lingerie et, tour à tour clé
mente ou impitoyable, donne ou refuse le 
linge supplémentaire demandé la veille 
par billet...

Enfin, tristesse suprême, elle quitta le 
voile mis sur son front par l ’Evêque ; et, 
comme si le Christ la répudiait, endossa 
une toilette quelconque, pas à sa taille, 
prêtée par uns vieille demoiselle de la 
paroisse.

Puis, la mort dans l’âme, la petite Sœur 
entra dans la banalité du monde et, pour 
la première fois de sa vie, pauvre oiseau 
chassé du nid, se posa le matin la ques
tion : Où et comment pourrai- je manger 
ce soir...?

F ia t  voluntas tua !...

La réponse fut difficile.
L a  petite religieuse n ’avait, pour tout 

parent, qu’un beau-frère qui tenait un hô
tel de quatrième ordre.

Elle se présenta à lui, bien humble. 
Mais dès les premiers mots, il leva les 
bras en l ’air : « Ah non !... vous n’êtes 
pas taillée pour ça !...

—  Mais je suis pleine de bonne volon
té... essayez toujours !...

—  Non... Vous êtes partie... vous êtes 
partie !...

Alors ce fut la course aux lettres de 
recommandation... les stations émotion
nantes dans les antichambres, dans les 
bureaux de placement, le frôlement de 
tout un monde ignoré... la honte de se 
sentir examinée par des yeux défiants, 
soupçonneux...

Elle avait pensé conduire une jeune 
fille au cours, ou tenir compagnie à une 
dame pieuse ; elle fut obligée d’accepter 
une place de bonne à tout faire dans un 
petit ménage bourgeois, qui lui offrit un 
franc par jour..

F ia t voluntas tua !..

Et maintenant c ’est là qu’elle s’exerce à 
pratiquer les vertus de sa Congrégation.. 
Parfois, en délayant ses bouillies ou en 
cirant les souliers, elle songe à la petite 
communauté du collège, a la chapelle 
intime, aux heures d ’idéal où le ciel fut 
sur la terre... à l’avenir aussi qui se fait 
de plus en plus noir..,
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Mais elle est vite rappelée à l ’ordre, 
car pour peu qu ’une sauce soit mal liée, 
une mayonnaise manquée, ou qu ’un bébé 
crié, elle entend aussitôt le  mari dire à sa 
femme : 

— .. Je t’avais prévenue !.. songe donc!.. 
une défroquée !!..

F i a t  v o lu n ta s  tu a  ! . . .  
P i e r r e  l ’ E r m i t e .

Pour l’Objectif...
(s u i t e  e t  f i n )

- Nous avons parlé, dans le fascicule 
précédent, des premiers volumes de l ’in
téressante B ib lio th è q u e  d e  la  P h o to  R e 
v u e . Malgré leur brièveté forcée, ces notes 
flous ont v alu de nombreux remercîments, 
preuve qu’elles ont été lues avec plaisir 
par nos lecteurs photographes ; nous con
tinuerons donc aujourd’hui ce rapide ex
pose, en parcourant les derniers ouvrages 
de la collection : ils ne le cèdent pas en 
intérêt aux premiers.

N° 10 : E s sa i  d e s t éreoscopie r a t io n n e l
le .  L a  stéréoscopiè est devenue l ’une des 
branches les plus fécondes de l ’utilisation 
des clichés photographiques. L e  docteur 
D estot a donc fait chose utile en nous dé
voilant le mécanisme de la vision stéréos
copique par rapport à la vision binocu
laire normale ; l ’exposé est u n peu scien
tifique, mais facilement intelligible pour 
tous.

N° 11 : L e s  c a r te s  p o sta le s , l e t t r e s  e t  
m e n u s  p h o to g r a p h iq u e s . Les applica
tions de la photographie sont aussi multi
ples qu ’imprévues d e  nos jours, la carte 
postale illustrée est devenue la source 
d’une industrie prospère, et la mode élé
gante est aux lettres et aux. menus ornés 
de clichés artistiques. M. Clayette nous 
parle des meilleurs sensibilisateurs à em
ployer pour créer ces jolies merveilles ; 
nos amateurs pourront tirer un bon parti 
de ses conseils.

N° 12 : L es  o r ig in e s  d e  la  p h o to g r a 
p h ie .  Très originale, cette petite étude, 
qui noms dévoile certains côtés tout à  fait 
inédits des origines de la photographie ; 
nous espérons bien que ce commence
ment d ’enquête sera continué par l’au
teur : le. sujet en vaut la peine.

N° 1 3 : L e s  p h o to  b i jo u x .  Qui n ’a admi
ré ces-charmants produits de l’industrie

moderne, broches, médaillons, vases, sur 
lesquels la science photographique est 
parvenue à fixer des pellicules impres
sionnées ? V o u s  seriez, bien aises, chers 
lecteurs, de pouvoir à votre tour créer des 
jolis souvenirs pour vos amis. Lisez donc 
le travail dé M. Quentin sur les photo
bijoux, a vec un peu de patience vous 
réussirez facilement.

N° 14 : L e  c l ic h é  n é g a t i f . M. U nder
berg veut bien nous communiquer ici le 
résultat de ses expériences personnelles ; 
ce ne sont pas des procédés nouveaux 
que l ’auteur expose. Il a tout simplement 
voulu éviter au débutant l ’ennui de tâton
nements longs et coûteux à travers le dé
dale des formules, en établissant un mode 
d ’action général, détaillé, précis, qui per
mettra d ’obtenir un bon cliché. A  con
seiller aux débutants.

N ° 15 : L a  p h o to g r a p h ie  a u  cha rbon  s im 
p li f ié e .  C e  procédé n ’est pas nouveau : 
en 1854, Poitevin l’utilisait ; mais il a été 
modifié depuis, et M. Tranchant signale 
dans son opuscule d ’heureuses améliora
tions, notamment la méthode de Manly. 
Cependant, que le tirage se fasse avec ou 
sans transfert, il présente de sérieuses 
difficultés, et nous engageons fort tous 
ceux qui l’utilisent à lire avec soin les 
développements de M. Tranchant.

N° 16 ; N o te s  p r a t iq u e s  s u r  l ' o rth o 
c h r o m a tis m e . L ’auteur, M. Quentin, ré
sume très clairement toutes les données 
indispensables sur l ’orthochromatisme et 
la théorie des ondulations. D eux points 
surtout sont d ’une pratique constante : 
l ’emploi des antihalos et la disposition 
des écrans. Cet ouvrage s’adresse surtout 
aux professionnels, par son côté exclusi
vement scientifique.

N ° 17 : N o tio n s  é lé m e n ta ir e s  d e  p r a t i 
q u e  sté réo sco p iq u e . Cette étude, formée 
des travaux d ’auteurs importants, est des
tinée aux débutants ; elle leur fait con
naître les principes du développement et 
du montage du cliché stéréoscopique. 
A vec un manuel aussi précis, ils pourront 
sans trop de difficultés obtenir des épreu
ves parfaites et intéressantes.

N° 18 : P h o to -g o m m e . Le procédé à la 
gomme bichromatée n ’était guère appli
qué jusqu’ici qu’aux grandes épreuves; 
M. Renault s ’attache à nous démontrer 
qu ’il est facilement utilisable pour les 
épreuves de petites dimensions, et les ré
sultats qu ’il fait entrevoir valent bien la 
peine d ’essayer. Nous avons beaucoup
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rem arqué  un n o u v e a u  p r o c é d é  d e  c o u 
ch a ge , q u e  l ’a u te u r  r e c o m m a n d e  a v e c  
raison.

L ' in té re ss a n te  B ib lio th è q u e  d e  la  P h o 
to -R evu e  en est là a u j o u r d ’hu i  ; e lle  p r o 
met un e  n o u v e l le  sér ie  d ’o p u s c u le s  v u l 
garisateurs  d a n s  un  a v e n i r  r a p p r o c h é .  
N o u s  n o u s  e m p r e s s e r o n s  de  les s ig n a le r  
à nos  a m is  d è s  le u r  sortie  de  p re sse .

F .  A u t o - G r a v .

Le Roman du jour
A v e c  la fro id e  sa iso n  n o u s  sont r e v e 

nues les l o n g u e s  s o iré es  p r o p ic e s  à la  l e c 
ture. N o s  le c tr ic e s  s e r o n t  c o n te n te s  d e  
retrouver la g r a c ie u s e  Collection Hermine, 
dont les p r e m ie r s  v o lu m e s  le u r  o n t  p r o 
curé tant d e sa in es  é m o t i o n s ;  le d e rn ie r  
en date  est u n e  œ u v r e  d e  C l a u d e  S a in t  
Jean : L e Bonheur passait ( 1 ). Q u i  d ’en 
tre n ou s  n ’a fait  d e s  rê v e s  d e  b o n h e u r  ? 
qui n ’a bâti so n  c h â t e a u  en  E s p a g n e  ? 
L ’a u teu r  n o u s  r a p p e l le  c e s  v a g u e s  a sp i
rations, en  m e tta n t  en  s c è n e  u n e  c h a r 
mante thé or ie  d e  j e u n e s  filles, f ra n ç a is e s  
et a m é r ic a in e s ,  à la p o u rs u ite  d u  P r i n c e  
c h a rm a n t  id é a l .  E n  u n e  sér ie  d e  lettres 
exquises,  il d é r o u le  un e n c h e v ê t r e m e n t  
d ’id y l les  p u re s ,  to utes  d e  p o é s ie  ; d iso n s  
en p assa n t  q u e  l ’é c r iv a in  est d o u b l é  d ’un 
fin psy c h o l o g u e  : il c o n n a î t  son  m o n d e ,  
et ses c a ra c tè r e s  Sont fo r te m e n t  b u r in é s .  
N o u s  ne lui fe r o n s  q u ’un r e p r o c h e ,  c ’est 
d ’avo ir  re fu s é  le  b o n h e u r  à son  h é ro ïn e  
p rin cipa le ,  d o n t  la n o b le s s e  d e  c œ u r  m é 
ritait b ien  un  s o u r ir e  d e  la P r o v i d e n c e .

A  cô té  de  c e tte  œ u v r e  d é l ic a t e ,  hâtons- 
nous de  p la c e r  Constance (2), d e  M m e  
B e n tz o n  : c ’est le p r e m i e r ja lo n  de  la 
Bibliothèque choisie, de  l ’é d ite u r  H a t ie r .  D u  
talent d e  l ’a u te u r ,  n o u s  n ’a v o n s  p lu s  rien 
à dire : d e p u is  p lu s  d e  tre n te  a n s ,  la c r i 
t ique ne lui a d é c e r n é  q u e  d e s  é lo g e s .  
S on  l ivre  a p o u r  su jet  l ’ in f lu e n c e  d e  la 
fo i-re lig ieu se  s u r  la c o n d u it e  d e  la v ie ,  
la lutte d ’un c œ u r  d e  j e u n e  fille  d é c h ir é  
entre la p a s s io n  et  le d e v o ir .  L a  q u e s tio n  
du d iv o r c e  est a b o r d é e  f r a n c h e m e n t  et 
résolue d a n s  le  s en s  c h r é t ie n  ; c e  p o in t

( 1 ) S a i n t - J e a n  (Claude).  —  Le bonheur tassait. 
U n v o l . in-16 de 346 p a g e s .  P a r i s ,  1905, H a t ie r .  
Pr ix  : ;) fr. 5o.

(2) B e n t z o n  (T h .) .  —  Constance. U n  v o l .  in-16 
de VI-336 p a g .  P a r is ,  1905, H a t i e r . P r i x  : 3 fr. 5 o .

m é rite  d ’ê tre  s ig n alé ,  en ce  tem po de 
r e lâ c h e m e n t  m oral.

D a n s  cette  m ê m e  Bibliothèque choisie a 
p a ru  é g a le m e n t  Une jeune Anglaise à Paris  
(1), de  M is s  C .  M a u d ,  l ivre  d e  fantaisie , 
d ’h u m o u r  et d e  f ine o b s e r v a t io n .  C e tte  
j e u n e  p e r s o n n e  n o u s  c o m m u n i q u e  ses 
im p re s s io n s  su r  la  g r a n d e  v ie  p ar is ie n n e :  
les m a r ia g e s ,  les re p a s  d e  fam il le ,  les s a 
lons, les s p e c ta c le s ,  les c h â t e a u x ,  la  p l a 
ge  ; c 'e s t  u n e  su ite  d ’iro n ies  sp ir ituelles ,  
g a ie s ,  v iv e s ,  qui p a s s e n t  au  cr ib le  de  la 
satire  les petits  et les g r a n d s  d éfa uts  du 
m o n d e  r ich e. L a  m o q u e r ie  n ’e x c lu t  pas 
n é a n m o in s  l ’é m o t io n ,  v o ir e  la ten dresse , 
et l ’ u n io n  h e u r e u s e  d e  c e s  é lé m e n ts  d i
se r s  d o n n e  au  v o l u m e  un c a c h e t  n o u v e a u  
et p r im e s a u t ie r  q ui lui a ssu rera  un s u c 
cès  de b o n  aloi.

*
* *

M . P ie r r e  L e  R o h u  s ’est fait une s p é 
cia lité  des  q u e s tio n s  p s y c h o l o g iq u e s  ; son 
d e rn ie r  r o m a n ,  La fa illite  de Jacques L e
blay (2), é tu d ie  l ’u n e  d e s  id é es  les p lus  
d is c u té e s  de  n os  j o u r s  : la m o ra le  h u 
m a in e  suffit-elle  à la p ra t iq u e  jo u r n a l iè r e  
du d e v o ir  ? N o n ,  ré p o n d  l ’a u te u r  ; et,  à 
l ’a p p u i  d e  sa n é g a t io n ,  il n o u s  ra co n te  
un de  ce s  d r a m e s  in tim e s ,  où  l ’â m e  est 
é tre in te  p a r  les p lu s  p o ig n a n t e s  a l te r n a 
tives.  L a  m o ra le  p r é te n d u m e n t  h u m a n i 
taire n ’a eu d ’a utre  effet q u e  de  p r o v o 
q u e r  ici u n e  c h u te  h o n t e u s e  ; et L e b l a y ,  
le p h i lo s o p h e ,  se  vo it  o b l ig é  d e  p l ie r  son 
o rg u e i l  d e v a n t  la g r a n d e u r  de  l ’ idée c h r é 
t ienne : c ’est la fa il l ite  c o m p lè t e  des  t h è 
ses rationalistes.

*
* *

D a n s  la série  des  r o m a n s  h isto riques, 
n ou s  a v o n s  à ra n g e r  Les Martyrs de Lyon 
(3), d e  M . A n t o i n e  B a u m a n n .  B ie n  q ue  
p o sit iv is te ,  l 'a u te u r  re c o n n a ît  d e  b o n n e  
g r â c e  l ’in f lu e n ce  s o c ia le  et m o ra le  de  la 
foi c h r é t ie n n e  ; c ’est dire  q u e  l ’esprit  du 
v o lu m e  est ir r é p ro c h a b le .  N o u s  a jo u te 
ro n s m ê m e  q u e  p e u  d ’ historiens  ont p ar lé  
aussi r e s p e c tu e u s e m e n t  d e s  g l o r i e u s e s  
v ic t im e s  d e  L y o n  ; l ’e x a c t i tu d e  h is t o r i 
q u e  est d ’a i lleurs  l ’u n e  d e s  é m in e n te s

(1) M a u d  (Constance). — Une je u n e  A nglaise  
a P a r is . U n vol. in -10 de 296 pa g es ,  P a r i s , 1905, 
H atie r. P rix  : 3 fr. 5o.

(2) L e R o h u  (P ierre). l.a f a i l l i t e  de Jacques 
L ebla'y. Un vol. in-16 de 33o pages. P aris , 1905, 
P e rrin . P rix  : 3 fr. 5o.

(3) B a u m a n n  (Antoine); — Les M artyrs de 
L y o n . Un vol. in-16 de vm -3z8 pages. Paris, 
1903, P e rrin . P r ix  : 3 fr. 5o.
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q u a l i té s  de  M . B a u m a n n ,  q u i  n ’a d m e t  
p a s  la fan ta is ie  en d e s  su jets  si t o u ch a n ts .  
A u s s i  p o u v o n s - n o u s  d ir e  q u e  son œ u v r e  
est d o u b l e m e n t  é lo q u e n te  p o u r  n o u s ,  et 
p a r l e s  faits qu ' i l  ra c o n te  a v e c  t i n t  de  
c h a r m e ,  et p a r  les  le ç o n s  p ro f o n d e s  q ui 
s ’en d é g a g e n t  p o u r  n o tre  v ie  re l ig ie u s e .

M . P a u l  G o u r m a n d ,  d a n s  ses  Plaies  
sociales ( i ) ,  a ré u n i  h u it  n o u v e l l e s  ré a l is 
tes,  d o n t  le b u t  e st é v id e m m e n t  d e  s t i g 
m a tis e r  la l â c h e t é  , c o n t e m p o r a in e .  L ’a u 
te u r  a du  ta lent,  et sa v i r u l e n c e  s ’a tta q u e  
h a r d im e n t  à  to u s  c e u x  qui a b u s e n t  de 
le u r  p u i s s a n c e  san s  s c r u p u le  ni  re m o rd s .  
M a is  c e  ré a l is m e  é v o c a te u r  s ’o u b l ie  p a r 
fo is  en d e s  s c è n e s  d ’u n  t r a g i q u e  fort osé; 
et, b ie n  q u e  le  b u t  d e  l ’o u v r a g e  so it  s in 
cè re  et m o ra l ,  n o u s  n e  c r o y o n s  p as  
q u ’ il p u is s e  être  m is  san s  d i s c e r n e m e n t  
so u s  to u s  les y e u x :   s a  l e c tu r e  p r é s u p p o s e  
u n e  c o n n a is s a n c e  a p p r o f o n d i e  d e  la p h i 
lo s o p h ie  et d e  la m o ra le .

F r . D u f o u r .

E/ÉCE/ÉATIOIT
Énigme

N o u s  s o m m e s  d e u x  q u ’o n  m et e n s e m b l e ;  
C e  rt’est p a s  un b o n h e u r ,  c e  s e m b le ,
C a r  en tout  tem p s  n o tr e  u n io n  
N ’o p è r e  q u e .d iv is io n .

Carré syllabique
1. V ê t e m e n t  d e  f e m m e  ;
2. I n s t r u m e n t  d e  j e u  ;
3 . S o c ié t é  d e  g e n s  d e  m ê m e  o p in io n .

Réponses au dernier numéro : 
Charade : Orage.

Mots en triangle
R  O  S  E  
O  I E

S  E  

E

—  -

! i )  G o u r m a n d  (P a u l) .  —  L e s P la ie s  soiia/rs. 
U n  vol.  in -16 de  1 34 p a g e s .  P a r is ,  1905, B i b l i o 
th èq u e  de l ’A s s o c ia t io n .  P r ix  : 2 fr.

Une Héroïne
C ’était  en  l ’A n n é e  t r a g iq u e .  D a n s  une 

salle  d e  fe r m e ,  e n  q u e lq u e  v i l la g e  de 
F r a n c e ,  un  officier, g r i è v e m e n t  a tte in t,  a 
é té  tra n s p o rté .  N i  m é d e c in s ,  ni c h i r u r 
g ie n s ,  en ce  c o in  d e  b a ta i l le  ; se u le m e n t  
u n e  p a u v r e  j e u n e  S œ u r  d e  ch a r ité  qui 
d o it  s u b v e n ir  à  to u t ,  s o u la g e r  les  souffran 
c e s ,  c o n s o le r  les a g o n ie s ,  ê tre  habile  
c o m m e  un v i e u x  m a jo r  d e  r é g im e n t ,  être 
t e n d re  c o m m e  u n e  m a m a n ,  à  ces  g r o 
g n a r d s  et à ce s  c o n s c r i ts  qui a p p e l le n t  leur 
m è re  q u a n d  ils s e n te n t  la m o r t  a rr iv er .

E l l e  est-la  s e u le  f e m m e  d a n s  ce t  enfer; 
n u lle  p r o t e c t io n ,  n u l le  a id e  ! T o u t  a u to u r  
d e  la m a iso n ,  on se  b a t  : les  râ les  d u  d e 
h o rs  r é p o n d e n t  a u x  râ les  d u  d e d a n s  ; la 
m a r e  d e  s a n g  qui ro u le  le n t e m e n t  vers  la 
p o r t e  se  r e n c o n tr e  a v e c  la  m a r e  d e  sa n g  
q u i ,  à  l ’e x té r ie u r ,  a d é jà  fra n c h i  le  seuil.

E t ,  d e  t e m p s  à au tre ,  u n e  b a l le  t ra ve rs e  
la  p iè c e  en  sifflant, et  v a  fa ire  ta ire ,  sur 
s o n  m a te la s  d e  p a i l le ,  un  d e  c e u x  qui 
g e i g n e n t  tro p  fort.

D u  s a n g  p le in  le sol ! d u  s a n g  p le in  les 
m e u b le s  ! p le in  les  m u r s  ! d u  s a n g  p a r 
tout  !

P a u v r e  p et ite  S œ u r  ! Il  y  a un  mois  
e n c o r e ,  e lle  était  p eu t-ê tre  u n e  ca lm e  
n o v i c e  à  l ’ o m b r e  d e  s o n  c a l m e  c o u v e n t ,  
en q u e lq u e  p a is ib le  c i t é  d e  p r o v in c e .

L a  g u e r r e  est v e n u e  : il a fa llu  fo u rn ir  
d e  p e r s o n n e l  les  a m b u l a n c e s  : la n o v ic e  
est  m o n té e  en g r a d e  —  la g u e r r e  d o n n e  
d e  l ’a v a n c e m e n t  a u x  fils d e  M a rs  et a u x  
filles d e  S a in t - V i n c e n t  de  P a u l  !

* *

M a in t e n a n t  la  v o i là  iso lée  p a r m i  cette  
t u e r ie ,  et c h a r g é e  d e  r e s p o n s a b i l i té s  si 
h a u te s  q u e  s o n  c œ u r  en d é fa i l le  s o u s  sa 
g u i m p e  d e  b u r e .  Si  e lle  a l la it  m a l  s o ig n e r  
c e lu i - c i ,  si e lle  a l la it  la is s e r  m o u r i r  celui- 
là  en d é s e s p é r é  !

L e s  p et its  d o ig t s  s ’a g i te n t  p a r m i la 
c h a r p ie ,  les  b a n d e s  d e  to i le ,  les  f laco n s 
de  c a lm a n t s .  E l l e  a re tro u s s é  ses  larges 
m a n c h e s ,  p o u r  n e  p o in t  les te in d re  de 
p o u r p r e ,  et  ses  m in c e s  b ra s  d e  fillette  ont 
u n e  f o r c e  d ’h o m m e  p o u r  s o u le v e r  ses 
b lessé s ,  les  c h a n g e r  d e  p o stu r e ,  s o u la g e r  
le u r  a tro ce  a n g o is s e .

D e  ses p u d e u r s  d e  v ie r g e ,  e lle  à  fait l i
t ière  —  la d o u l e u r  s a n c t i f ie  l ’h u m a n ité  ! 
Il lui s e m b le  être  p a r m i d e s  e n fa n ts  qui 

| ont m a l,  en  q u e lq u e  in firm e r ie  d ’école,
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E lle ,  q u ’u n  m o t  v i f  e û t  fait  r o u g ir ,  cir-  j  

cu le ,  san s  y  p r e n d r e  g a r d e ,  p a rm i les j u 
rons, p an se  d ’e f f r o y a b le s  p la ie s  !

E t  d î  sa b o u c h e  t o m b e n t ,  d o u c e  corn- | 
m e un b a u m e ,  le s .p a ro le s  d e  c o n so la t io n .  | 
U n  in stihct  la m i n e  et  la  sert  ; e lle  p ar le  
à c h a c u n  d e  ce  q u ’ il fau t  p ar le r ;  d u  p a y s , . 
du h a m e a u  lo in ta in ,  d e s  v i e u x  p a r e n ts  
qui e sp è re n t . . .

U n  m o t, l ie n  q u 'u n  m o t,  j e t é  en p a s 
sant, je té  v i te  —  il y  a  tan t  d e  b e s o g n e  ! 
—  m ais  qui e n t r ’o u v r e  le c ie l  à  c e s  d a m 
nés !

M a in te n a n t ,  la  v o ic i  p e n c h é e  sur l 'officier 
dont le to rse  d é fa i l le  c o n tr e  le  do ss ier  du 
gran d fau teuil  o ù  o n  T a  d é p o s é .  L a  p o i 
trine n u e  d u  m a l h e u r e u x  s u e  r o u g e  p a r  
de u x  b é a n te s  b le s s u r e s  : s e u le m e n t  le 
cœ u r n ’a p as  c e s s é  d e  b a ttre .

E t  la S œ u r  
s ’ e m p r e s s e ,  
l a v e  cette  
chair  m e u r 
trie , tan d is  
q u ’il lè v e  sur 
elle ce  r e g a rd  
i n o u b l i a b l e  
d ’h u m ilité  et 
de  r e c o n n a is 
san ce  q u ’o n t  
c e u x  d o n t  on 
a llège  le m al.

T o u t  à c o u p ,  
d e va n t  la p o r 
te, u n e  g a l o 
p ad e  se d é 
roule: au lo in 
tain, un r o u 

le m e n t  d ’a rt i l ler ie  q u i  a rr iv e ,  les  h o u r ra s  
féroces  d u  v a in q u e u r ,  un h e u r t  d e  sabres  
et de fusils , la p o rte  qui v o le  en  é c la ts  et 
les A l le m a n d s  q u i  se ru e n t  d a n s  la  salle .

C ’est fini, o n  v a  to u t  m a s s a c r e r  !

L a  p ét ite  S œ u r  s ’est r e le v é e  to u te  p âle;  
son a m b u l a n c e  est m e n a c é e ,  ses b lessé s  
sont en  p é i i l  ! D é j à  d e s  P r u s s i e n s  c o u 
ch e n t  en j o u e  l 'o ff ic ier  d o n t  l ’é p a u le t te ,  
dans  la p é n o m b r e ,  t r a c e  u n e  c ib le  d 'o r .

D 'u n  g r a n d  g e s te ,  la p e t i te  S œ u r  a  a r 
ra ch é  son c r u c i f ix  a u x  d o ig ts  t ièd e s  d ’ un 
trépassé. E t  e lle  le lève', c o m m e  un  b o u 
clier entre  la  m o rt  et les  d é s a r m é s  qui 
sont sous  sa f rê le  p r o t e c t io n .

A u x  b a ïo n n e tte s  m e u rtr iè r e s ,  a u x  b a l 
les h o m ic id e s ,  e lle  o p p o s e  c e  m o r c e a u  de  
bois  —  et les b a ïo n n e t t e s  se r e lè v e n t ,  et

les b a l le s  restent a u x  c a n o n s  d e s  fusils ,  
p a r c é  q u e  ce s  d e u x  b ra n c h e s  è lo u é e s  l 'u n e  
à l ’a u tre  re p ré se n te n t  le seul idéal  a c c e s 
sib le  à l ’à m s  h u m a b iè ' :  la sa in te ,  s u b l im e  
et d iv in e  f ra tern ité  ! '

Q u e  nul n e  m 'a c c u s e  d e  fa ire  d u  l y 
r is m e  et d e  V o ir ,1 e n  c e  t a b le a u ,  a utre  
c h o s e  q u e  ce  q u ’y  m e t  la réalité .

. *
* '*

L ’autre  jo u r ,  à  E fan oï,  d e v a n t  toutes  
les tro u p e s  de  la  g a r n is o n ,  le gé n éra l  
c o m m a n d a n t  la p la ce  a rem is  la, c r o ix  de  
la L é g i o n  d ’h o n n e u r  à la S œ u r  Marie- 
T h é r è s s ,  s u p é r ie u r e  des  F i l le s  d e  Saint-  
V i n c e n t  d e  P a u l  au T o n k i n .

C e  q u ’elle  a  fait, ce lle-là , je  m ’çn va is  
v o u s  le  d ire ,  et v o u s  ve rrez  c o m b ie n  p eu  
d ’e x is te n ce s  m é rite n t  a u ta n t  d e  re s p e c t  et

d ’irrésistible  
s y m p a t h ie .

A  v in gt-cin q  
ans, on voit  
p o u r  la p r e 
m i è r e  f o i s  
S œ u r  M a ric-  
T h é r è s e  en 
C r im é e ,  su r  le 
c h a m p  de  b a 
taille  de  B ala-  
k la va .  E l l e  y  
s o i g n e  l e s  
b lessé s  tout le 
lo n g  du jo u r ,  
et la nui t ,  les 
m é d e c in s  la 
ram è n e n t ,  elle  
aussi,  le l ian e  

tro ué  p a r  u n e  ba lle .

E l l e  fait  en su ite  la c a m p a g n e  d ’ Italie, 
p ré se n te  p a r to u t  où  il y  a des  so uffrances, 
p arto u t  o ù  il y  a du  d a n g e r .  L e  so ir  de 
M a g e n t a ,  des  a m b u la n c ie r s  la ra m a sse n t  
su r  la l is ière  d ’un c h a m p , f ra p p é e  à so n  
p o ste  c o m m e  so u s  S é b a s to p o l .

O n  la  re tro u v e  en S y r ie ,  p u is  en C h in e  
et enfin  au  M e x iq u e .  Q u e ls  q u e  so ien t  
leu rs  e n n e m is ,  quel q u e  soit: le ciel sous 
leq u e l  ils co m b a tte n t ,  n o s  t ro u p ie rs  n 'o n t  
q u ’à t o u rn e r  la tête p o u r  v o ir  derr ière  le 
r é g i m e n t  cette  d o u c e  f igu re ,  va i l lan te ,  
ga ie ,  h é ro ïq u e .

L e s  m a u v a is  j o u r s  s u r v ie n n e n t  p o u r  
la F r a n c e .  A p r è s  ’ a c h a r g e  des  c u ir a s 
siers d e  R e ic h s h o f fe n ,  o n  ap e rço it  à
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te rre ,  p a rm i  les horr ib les  épaves de  la 
défaite, une  robe  no ire .  O n  cro it  que 
c ’es t u n  au m ô n ie r  ; quelques-uns  on t 
pitié,  von t le chercher .

Ce n ’ést pas  u n  p r ê t r e , , c ’est la Soeur 
M arie-Thérése ,  qui,  p o u r  m oins  faire  a t 
te n d re  les blessés, a suivi la ch a rg e  et s ’y 
est trouvée m êlée !

S itô t guér ie  de  cette tro is ièm e b lessure,  
elle p re n d  la d irec tion  d ’une  am b u la n c e .  
E t  c ’est ici que  se trouve le fait le plus 
a d m irab le  d e  sa ca r r iè re  de  d é v o u e m e n t  
et de  sacrifice.

 U n e bo m b e  to m b e  dans  l ’am b u lan c e .  
L a Soeur M arie -Thérèse  ne  se je t te  pas  à 
te rre ,  c o m me les au tres  infirmiers, p o u r  
laisser passer  le dan g e r .  E l le  a eu le 
te m p s  de  voir  ses m alades ,  les yeux  
agrand is  p a r  l’épo u v a n te ,  r eg a rd e r  avec 
h o r re u r  ce péril  nou v ea u  auque l,  eux, 
n e p eu v e n t  se soustra ire .

E lle  m a rc h e  d ro it  su r  le projectile ,  
l’em p o r te  à deux  m a ins  et le tr an sp o r te  à 
quatre-vingts  m è tres  de  ses blessés ! Là, 
la b o m b e  écla te  et tue à moitié celle qui 
v ien t  de  sauver  les au tres .

E t  dès q u ’elle est rem ise, dès  q u ’elle 
t ient à  peu  près  debou t ,  la S œ u r  Marie- 
T h é rè s e  p a r t  p o u r  le T o n k in  !

Q u e  sont les m ots  au p rè s  de  se m b la 
bles actes,  e t q u ’en peu t-o n  d ire  ?..

R * *

Memento culinaire

Dîner de famille

Consommé Gauloise 

Barbus sauce blanche 

Haricots verts au ju s  

Dessert.

C o n s o m m é  G a u l o i s e .  —  G a rn i r  le c o n 
so m m é  d e  crêtes d e  coq cu ites  au  b lanc  
et déta il lées  en  ju l ien n e ,  de  ro g n o n s  de  
coq é p lu ch é s  et coupés  en lam es très m in 
ces.

H a r i c o t s  v e r t s  a u  j u s .  — L e s  h a r i 
cots cuits  à l’eau bou il lan te  et égouttés  
so ig n e u sem en t ,  faites fond re  d u  beu rre  
d a n s  u n e  cassero le  et sau tez-y  les harico ts  
p e n d a n t  que lques  instants ,  a jou tez  q u e l 
q ues  cuillerées de  bon  jus .

T a n t e  L o u i s e .

Un grand Mariage en 1805
L e s  jo u r n a u x  a n n o n ç a ie n t ,  il y  a cent 

ans , que  M lle Mu r aire, fille du  conseil ler  
d ’E ta t ,  p re m ie r  p ré s id e n t  d e  l a  C o u r  de 
cassa tion  et grand-officier 'd e  la L ég ion  
d ’h o n n e u r ,  vena it  d ’é p o user u n  jeune  
h o m m e  d e  v ing t-c inq  ans ,  u n  Bordelais  
à  p e in e  c o n n u  du  m o n d e  par is ien  et qui 
s e n o m m a i t  M. E l ie  D ecazes.  O n a jou 
ta i t  que  L e u r s  M ajestés im périales  
ava ien t  s ignés au  con tra t .

P o in t  d ’au tre s  ren se ig n em en ts  su r  la 
cé rém on ie .  A u jo u rd ’hu i,  les toilettes de 
tou tes  les fem m es  c o m p o s a n t  le cortège 
se ra ien t m in u t ieu sem e n t  décr i tes  et on 
n ous  d ira i t  q u ’elle é ta it  la d im e n s io n  de 
la t r a în e  d i  M m e L o u b e t ;  m a is, il y  a un 
siècle, le r e p o r ta g e  n ’exista it p o in t  ; et il 
m ’est im poss ib le  de  vous d ire  quelle  to i
lette  sensa tionnelle  J o s é p h in e  ava it  a rb o 
rée p o u r  la c i rconstance .  Tou te fo is ,  il est 
à  c ro ire  (ceci dit  à  l ' in ten tion  de m es lec 
t r ic es) q u e  la p lu p a r t  des é légan tes  p o r 
ta ien t  une robe de  crêpe  n o ir  avec  des 
renoncules, rouges  et des  b ijoux  de corail 
m on tés  su r  o r  et émail noir .

S ingu liè re  toilette p o u r  un  m ariage  ! 
d irez-vous .  D ’ac co rd  ; m a is  c ’é ta it  la 
m ode .  Oui, c ’est ainsi q u e  les fem m es 
s ’hab i l la ien t  au  m ois  d ’a o û t  1805, lors
q u ’elles é ta ien t  en  « g ran d e  p a ru re  », 
c o m m e on  disa it  en  ce tem ps  là.

E n  effet, le Journal de P a r i s  d isa it  g ra 
v em en t  d ans  son ar tic le  consac ré  aux 
M odes :

« L a  cou leu r  de  tou t  te m p s  rése rvée  à 
la m élancolie ,  est m a in te n a n t  celle de la 
gaieté, de la d anse et des fêtes. »

D ès lors, il es t p e rm is  d e  p en se r  que 
les invités d e  M m e M u ra ire  é ta ien t  en 
crêpe  no ir ,  —  sau f  Jo sé p h in e ,  laquelle , à 
l ’ins ta r  de  tou tes  les fem m es qui p ro lo n 
g en t  b e a u c o u p  leu r  jeunesse ,  n ’aimait 
pas  les cou leu rs  foncées et d ev a i t  ê t r e  en 
b lanc ,  ou en gris ,  m ais  un  gris si clair  I 
si c lair  !.. .

L e  m ariage  de  M. E l ie  D ecazes  lui ou
v ra i t  les p o r tes  de  la m ag is tra tu re .  Il fut, 
en effet, n o m m é  ju g e  au  tr ibuna l civil de 
la Se ine  ; et, l ’a n n é e  su ivan te  (b ien  q u ’il 
eû t vingt-six  ans  à peine) ,  conseil ler  à  la 
cour .

P e u  de tem ps  ap rès ,  il p a r t i t  pou r  la 
Hollande,  en qual i té  de  sec ré ta ire  intime 
du  roi L ou is .  I l  g ag n a  d an s  ce poste  la 
b ienveil lance de  la re ine  H o r te n se  et fut
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ensuite choisi p a r  M a d a m e  m ère  com m e 
secrétaire d e  ses co m m a n d e m e n ts  ; mais 
en 1814, il se rall ia  aux  B o u rb o n s .

O n sait quelle  ,fu t la p rod ig ieuse  for
tune du favori de  L o u is  X V I I I .  I l  v é c u t  
j u s q u ’à  q u a t r e -v i l l e s  an s  et p u t  voir ,  p a r  
conséquent,  les d ix p rem iè re s  années  du 
règne de N ap o lé o n  I I I .

L e  rô le  jo u é  p e n d a n t  la R estau ra tion : 
par  M . Decazes, qui était  un  des p lus  
hauts d ign ita ires  de  la f ranc-m açonner ie ,  
est en c o re  très o bscu r .  P e u t - ê t re  le 
connaîtra-t-on un  j o u r  ; j e  crois savoir  
que des Mémoires, encore  inédits  et qui 
ne p a ra î t ro n t  q u ’ap rès  la m o r t  de leu r  
au teu r ,  d o n n e ro n t  su r  le p e rso n n a g e  des 
détails fort cu r ieux .  J e  m e b o rn e  à c o n 
stater que  lorsque  le d uc  D ecazes m o u 
rut en 1860, des  cé rém o n ies  solennelles 
furent cé lébrées en  son  h o n n e u r  dans  
plusieurs Loges.

Les  p o m p e u ses  ora isons  funèbres ,  p ro 
noncées p a r  des  F . .. du  défun t,  fu ren t  
im prim ées et tirées en p laquette  à peu  
d ’exemplaires,  mais deux de ces b r o c h u 
res son t conservées au d é p a r te m e n t  des 
im prim és de  la B ib l io thèque  nationale.

Au milieu du « g ra n d  silence du  se
cond E m p i r e » ,  ces m a n ife s ta t io n s  m a 
çonniques p a s sè re n t  à peu  près  in a p e r 
çues. E lles dev ron t  ê tre  re tenues  c e p e n 
dan t p a r  l’écrivain  —  vér i tab lem en t indé
p endan t  — qui v oud ra  é tud ie r  le rôle 
que tin t M. D ecazes au p rè s  de  L ou is  
X V I I I ,  de  18 15 à 1820.

J .  M a n t e n a y .

LE MOIS LITTÉRAIRE

A d h é m a r  ,(vte R .  d ’). —  L e  t r i p le  c o n f l i t . 
U n vol, in-18 de 64 pages.  P a r is ,  1905, 
B loud . P r ix  : 0 fr. 60

C e vo lu m e est u n e e x c e lle n te  in tro d u ctio n  à  l ’é
tude du tr ip le  co n flit : sc ie n c e -p h ilo so p h ie  ; s c ie n 
ce-relig io n  ; p h ilo so p h ie  et p en sée  r e lig ie u s e . 

L ’auteu r a  ten té  de p ro u v e r  q u e c e s  co n flits , s ’ ils 
existent, sont a va n t tout d es co n flits  de m éthode, 
des co n flits d 'o rd re  p s y c h o lo g iq u e . S c ie n c e , p h i

losophie, re lig io n  : tro is  o rd res b ien  d istin cts , 
p arce  q u e, au fon d , ce  son t, d e v a n t l ’u n ivers, 

trois a ttitu d es , tro is  o rie n tatio n s de re c h e rc h e s  
essen tiellem en t d ifféren tes. M ais  s 'il in siste  sur 

certa in es d ifféren ces b ie n  c a ra c té r is tiq u e s  d e  ces 
trois ord res, l 'a u te u r n 'en  estim a p a s  m oins q u e 
ch acu n  d 'eu x  a sa  v a le u r  p ro p re , q u 'o n  ne sa u ra it

 in firm er de p ar la  p réten d u e  su p é rio r ité  des 

au tres.

***

A lm a n a c h  d u  P é le r i n. 1906. In-8° de  128 
pages.  P ar is ,  1905 , M aison de la B o n 
ne P resse .  P r ix  : 0 fr.  5o

L ’A lm a n a ch  du P è le rin  est tou jo u rs attendu 
a v e c  im p atien ce . L ’éd ition  de 1906 ne le  cèd e  pas 
en in térêt à  ses d ev a n c iè res  ; le  fam eux b lo c  m a
ço n n iq u e  C o m b es et C ie  y  est v igo u reu sem en t 

m alm ené. A  cô té  de cette  p artie  p olitico -h u m o ris
tiq u e , la  r e lig io n , la  littéra tu re, les ren seign em en ts 
u tiles ont leu r p la ce  déterm in ée, et form ent un 
en sem b le  a in s i u tile  q u ’ in téressant.

* *
A n d r é e  (Jacques) .  — P iè c e s  à d ir e .  

T ro is  vol. in-16 de  5o, 56 et 32 pages .  
Bruxelles,  1905, chez l’au teu r .

P r ix  : 1 fr. le vol.
O n dem and e so u ven t, p réciso n s, les  su p érieu res 

de m aisons d ’éducation dem andent souvent des 
recueils de pièces, m onologues, m orceaux litté 
ra ires, à  récite r pa r leurs jeunes disciples aux 
jours de fêtes. L ’un (ou plu tô t l’une, car ce pseu
donym e cache une gracieuse personnalité  fémi
nine) de nos m eilleurs poètes a réuni à  cette in
tention des œ uvres de circonstances, inspirées 
par les g ran d s événem ents de notre chère patrie.

N o u s ne feron s p as de ces  p iè ce s  un é lo g e  su 

perflu , la  c r itiq u e   s’est tro u vée  un an im e pour 
a p p la u d ir  ch aleu reu sem en t la  n o b lesse  d e  sen ti
m ents q u i les a in sp irées . Q u a lité p réc ie u se  : 

l ’a u te u r est ch rétien  co n va in cu  et il ne cra in t p as 
d ’a rb o rer fièrem ent' son d rap eau . N ou s reco m 

m an dons vo lo n tiers c e s  ch arm an ts vo lu m es, dont 
l ’ u tilité  et l ’o p p o rtu n ité  seront partou t reco n n u es 
et ap p ro u vées .

A  tr a v e r s  l ’ A fr iq u e  é q u a to r ia le , p a r  un 
an c ie n  de  la C am bre .  U n  vol. in-16 de 
364 pages. L iège,  1905, Im p r im er ie  de  
la M euse.  P r ix  : 3 fr. 75

P o u r  un  hom m e au q u el les m éd ecin s ne d o n 
n aien t p lu s  q u e  q u elq u es  h eures de v ie, (a tra ve r
sée d e  l ’A fr iq u e  n ’est p as un fa it b an a l et nous 

est la  m eille u re  p reu v e  q u e  l’ in fa illib ilité  de la  
F a c u lté  d em eu re u n  vain  m ot. C e c i d it sans 

v o u lo ir  b lesser en q u oi q u e  ce  soit les d isc ip le s  

d ’ E s c u la p e , ven o n s en à  n o ire  o u v ra g e .
L ’a u te u r nous était con n u  p ar ses B a lla d e s  

autour du monde, b r illa n t tra va il q u i fi t en Son 

tem ps les d é lic e s  des b ib lio p h ile s . Sa  p lum e ne 
s'est p as ém ou ssée d ep u is  lors : rares sont les 
d escrip tio n s de v o y a g e s  q u i p résen ten t l'in térét 

soutenu d e  ce lle s-c i ; à  travers ces 400 p ages, l ’é 
c riv a in  n o u s fa it littéra lem en t v iv re  de sa vi e, 
ta n t il y  a  de ch arm e et d 'h u m o u r qu i ja illisse n t
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de sa narration. D ’un bout à l ’autre du livre, cet 
intérêt ne se dément pas un seul instant ; au m i
lieu des plus ém ouvantes péripéties, la  bonne hu
meur garde ses droits : les maladies, la faim, la 
soif, les m auvais traitem ents ne parviennent pas 
à l’altérer. lit  ce voyage, si instructif par lui-m ê 
me, en garde un tel cachet de sincérité d ’obser
vation qu 'il peut sans contredit être présenté 
comme un modèle du genre.

Il ne m anque à ce bel ouvrage qu'une seule 
chose, la docum entation photographique : il est 
bien regrettable que la perte d ’une partie de ses 
bagages n’ait pas permis à l'auteur de couronner 
son oeuvre par une abondante illustration.

***

B a u d r i l l a r t  (André ).  —  L a religion ro
maine. U n  vol. in-32 de 6 4  pages. 
Paris,1 9 0 5, B loud. Prix : 0 fr. 60

lin  ce petit opuscule, M. B audrillart nous parle 
de la religion  de Rome depuis les origines ju s
qu ’à la chute de l’ Em pire ; il en suit les grandes 
étapes historiques : l’idéalism e prim ordial, les in
fluences étrangères, la  décadence répu blicain e, 
la  renaissance sous l’Em pire, et enfin l ’intrusion 
des cultes étrangers après A uguste, pour aboutir 
à la fin du paganism e, définitivem ent écrasé par 
la religion chrétienne.

C e rapide exposé est d ’une netteté d ’autant 
plus m éritoire que le sujet est fort com plexe en 
lui-m ême ; il n 'était pas facile de donner en un 
aussi court espace l'historique com plet des cro y
ances de la Rome ancienne : l ’auteur a réussi ce 
petit tour de force, sans rien enlever à la  clarté 
d ’exposition qui lui est coutum ière.

***

B e n o ît  (Dom). —  Vie de M gr Taché, 
archevêque de Saint-Boniface. Deux 
vol. in-12 de x-610 et 936 pages. Mont
réal, 1904, Beauchemin. Prix  : 20 fr.

L es lettres canadiennes, dont le Glaneur a si
gnalé à m aintes reprises les productions intéres
santes, viennent de se rappeler à l'attention du 
monde littéraire et religieu x par un travail consi
dérable, dont l'auteur, dom Benoît, supérieur des 
Chanoines réguliers de l'Im m aculée-Conception 
du Canada, mérite les plus vifs éloges.

D 'abord, considérée en elle-même, la vie de 
M gr T ach é  est certainem ent le modèle le plus ex
traordinaire que nos Ages modernes puissent con
tem pler, de ces évêques-m issionnaires, dont le 
type a disparu en Europe depuis mille ans, mais 
que nous retrouvons bien vivants dans les immen
sités g lacia les du Canada et de la M ongolie. L 'ar
chevêque de Saint-Boniface n’est pas de ceux 
dont on peut dire qu ’ ils ont perdu leur tem ps; 
encore adolescent, il était déjà à la tâche : l ’a rri
vée des prem iers oblats à M ontréal décide sa vo

cation, il entre au noviciat de L ongueuil et son 
vœu le plus ardent est de courir au plus vite à la 
R ivière-R ouge, au milieu des sauvages Sauteux. 
Son arrivée en ces contrées désertes est le point 
de départ d’une série de pérégrinations apostoli
ques dont la simple énum ération jette le lecteur 
dans un profond étonnement ; en présence d'une 
aussi dévorante activ ité ; on se demande com
ment les facultés de M gr T ach é n’ont pas été 
épuisées en quelques mois. C ’est que les facilités 
de locomotion sont bien rudim entaires dans ce 
N ord-O uest canadien. On peut dire, sans crainte 
d’exagération, que l ’éminent prélat est un miracle 
incarné et perpétuel, tant sa vie est laborieuse, 
tant ses jours sont surchargés.

U n  second intérêt de ce bel ouvrage, c'est que 
l'existence que nous remémore dom Benoît est in
timement liée à l'histoire des immenses régions 
de l'O uest. A vec  M gr T aché, nous parcourons le 
cyc le  des événem ents qui ont eu pour théâtre ces 
contrées lointaines ; la R ivière-R ouge et les ré
gions voisines, d'abord propriété de la  Com pagnie 
de la B aie d 'H udson, deviennent partie intégrante 
du Dom inion, et nous touchons du doigt le rôle 
important du saint évêque dans ces changem ents 
politiques, de même que nous assistons presque 
jour p ar jour à sa lutte contre les m auvaises in
fluences anglaises.

Cet immense travail de 1600 pages, enrichi de 
près de 200 gravures hors texte, est, nous le répé
tons, l'une des plus belles contributions à l'h is
toire du C anada ; nous en félicitons l’auteur, dont 
la p lu me talentueuse vient de jeter un nouvel 
éclat sur les lettres canadiennes.

B e r n a r d  (Augustin). —  Une M ission au 
Maroc. U n vol. in-12 de 132 pages. 
Paris, 1905 , Comité du Maroc.

P rix : 2 fr.
Ce rapport, présenté au G ouverneur de l'A lgé

rie par M. A ugustin  B ernard, est plus qu’un sim
ple récit de voyage ; l ’auteur s’est rendu compte 
par lui-mème des m oyens d ’augm enter la péné
tration européenne au M aroc. Ne se contentant 
pas de vagues données recueillies au hasard des 
chem ins, il a étudié consciencieusem ent le pays 
visité, collationnant les observations les plus pro
pres à activer le mouvement colonial et commer
cial. A  retenir surtout ses vues sur le rôle de 
l'A lgé rie  au M aroc : le gouvernem ent français 
tiendra certainem ent compte des conclusions du 
rapporteur.

***

B e r t h i e r  (A.). —  L es  petits tra va ux de 
l ’am ateur photographe. Trois vol. in- 
16 de 48 pages chacun. Paris, 1905, 
Mendel. P rix  : 1 fr. 80
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Voici trois opuscules vraim ent p récieux pour 
les débutants et les am ateurs photographes ; 
beaucoup de bonnes volontés sont arrêtées dés 
les prem iers pas par le prix élevé des appareils 
et des m ultiples accessoires indispensables dans 
la pratique courante. L 'au teu r a tourné l’obstacle 
en nous enseignant des petits moyens qui nous 
permettront de construire nous-mêmes et l'ap p a
reil photo et la plupart des objets utilisés en pho
tographie.

Les matières prem ières q u ’il propose, tout le 
monde les a sous la main ; il sera donc facile, en 
suivant scs indications, de se m eubler un labora
toire sinon com plet, du moins suffisamment éten
du pour pouvoir aborder avec succès les travaux 
d'amateur et certaines récréations artistiques 

d’un grand intérêt, telles que le kinéloscope, le 
stéréoscope, le pantoscope et d 'autres encore.

B r u g e r e t t e  (J.). —  Grégoire V I I  e t 
la réforme du XIe siècle. Un vol. in-18 
de 64 pages. Paris, 1905, Bloud.

Prix  : 0 fr. 60

B r u g e r e t t e  (J.). —  Innocent I I I  et 
l ’apogée du pouvoir pontifical. Un 
vol. in-18 de 64 pages. Paris, 1905 , 
Bloud. Prix  : 0 fr. 60

L a collection Science it  religion  a réserve une 
place spéciale à l'histoire des grands papes ; 
parmi ceux-ci figurent en prem ière lign e G ré
goire V II  et Innocent I I I ,  dont M. B rugerette 
nous parle aujourd’hui.

Le prem ier est reste célèbre par ses démêlés 
avec les em pereurs allem ands, à propos de la 
querelle des investitures ; et son nom rappelle 
invinciblement la défaite de l'em pire à Canossa. 
Innoncent I II  eut égalem ent un rôle politique 
prépondérant ; son pontificat m arque l’apogée 
du pouvoir temporel des papes.

Ces deux biographies sont écrites de ce style 
entraînant qui caractérise  les ouvrages de M. 
Brugerette ; l ’auteur a pour principe de ne s’ap
puyer que sur des docum ents certains et incon
testables, ce qui donne à  sa double étude une 
haute portée historique. Il démolit, en passant, 
nombre d!idées fausses qui se sont accréditées 
au cours des temps sur les de ux grands pontifes.

*
*  *

Chevalier (le) de L a  Barre. In -16  d e  30 
pages. Paris, 1905 , Maison de la Bonne 
Presse. Prix  : 0 fr. 10

L ’athéisme avait m obilisé ses troupes, il y  a 
quelques mois, à propos de l ’inauguration, à 
Montmartre, du monument du chevalier de L a  
Barre ; dans la pensée des organisateurs, cette 
fête devait être une éclatante m anifestation contre

la prétendue main-mise de l 'E glise  sur les cons
ciences. Or, des pièces du procès, il appert que 
le chevalier en question lut bel et bien victim e 
d'un déni de justice, et qu'il n'eut d ’autres défen
seurs qu ’un prêtre, une religieuse et un prélat. 
Un four de plus à l ’actif de la libre-pensée.

L a  présente brochure rétablit les faits d’après 
les dossiers jud icia ires eux-mêmes et réduit à rien 
la m ascarade du 3 septembre 1905.

** *

C o l s o n  (Oscar). —  Zénobe Gramme. Un 
vol. in-16 de 86 pages. Liège, 1905 , 
M. Thone. Prix : 1 fr. 5o

L ’éminent électricien auquel la B elg ique recon
naissante vient d’élever un monument, est une 
des grandes figures de ce siècle, et sa biographie 
est intéressante à de nom breux points de vue. 
M . Colson, directeur de la Wallonia, a pris l ’ ini
tiative de nous retracer cette vie vraiment peu 
banale. Il nous montre Gramme, parti d’une 
situation plutôt modeste (il n’était qu’un simple 
ouvrier menuisier), luttant jour par jour avec une 
indom ptable énergie pour arriver à la réalisation 
de ses projets. Du moment où les plans de sa 
dynam o furent soigneusem ent établis, il n’a pas 
de relâche qu’ il n’ai ! vaincu le m auvais vouloir 
et l ’envie de ses com pagnons et. de ses chefs ; 
après avoir souffert de la faim, il arrive au but, 
et quel triomphe !

M. Colson narre tout cela avec un charme 
particulier ; sans rechercher les grandes phrases, 
il parle très simplement, ex intima corde. Il s'at
tache à montrer comment le petit ouvrier liégeois 
est parvenu à la glo ire, et vraim ent son ouvrage, 
si jolim ent écrit, mérite l'attention  il renferme 
des enseignem ents moraux dont il faudrait faire 
profiter nos populations ouvrières ; qu'on leur 
distribue abondamment cette instructive b iogra
phie d'un génie qui fut leur frère.

Contemporains (les). Vingt - septième 
série. Un vol in-8° de 400 pages. Paris, 
1905 , Maison de la Bonne Presse.

Prix : 2 fr.
L e  succès toujours croissant des Contempo

rains montre bien que cette publication répon
dait à un besoin réel de connaître nos grands 
hommes racontés et appréciés par une plume 
im partiale et catholique. Nos lecteurs ne goû
teront pas moins que le; volumes précédents 
cette 27e série qui  contient les biographies sui
vantes : B arnave, de Saussure. Alfred de V igny, 
B allanche, B arye, Mme de Lavalette, Grétry, 
L homond, Gramme, G éricault. Claude Bernard, 
le général D aum esnil, D ickens, la princesse de 
Lam balle, M illevoye, C am ille Jordan, le R. P . 
Siméon L ourdel , D upu y de Lôme, l'amiral
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B o u e t-W illa u m e z , B o n a ld , P a u l D e la ro c h e , B a r 
th élém y  de L e ss e p s , W e b e r , T o p ffe r  et lé R . P . 

T h é o b a ld  M a th ew .

*

C o r n e t  (P au l) .  — L ’a r t  d ’a l im e n te r  les  
m a la d e s  et le s  c o n v a le s c e n ts . U n  vol. 
in-16 de 124 pages.  P a r is ,  1 9 0 5, S te in 
heil.  P r ix  : 2 fr.

L ’a u te u r a  g r o u p é , en un petit m an u el p o rtatif, 
c e  q u ’ il est in d isp e n sa b le  de co n n a ître  en m atière  
d 'alim entation d iététiq u e. J u sq u ’ ic i, nos a u teu rs  
d é d a ig n a ie n t u n  p eu  de d escen d re  ju s q u ’a u x  

m en u s d éta ils , a lo rs  q u e  tou tes ' le s  p erso n n es 
p rép o sées à  l ’a lim en tatio n  des m ala d es (in fir
m ières, g a rd e-m ala d e s, e tc .)  n e  sa u ra ie n t r e c e 
v o ir  trop  d ’e x p lic a tio n s  su r ce  su je t. S ig n a lo n s  

les d éta ils  su r les effets n ocifs et c u r a tifs  des a l i
m ents, sur  la  cuisson  et la  préparation, là  position  

du m alade , son état p sychiqu e , e tc ., et enfin  les  
138 fo rm u les a lim e n ta ire s , q u i ren d en t ce  liv re  

vraim en t p ratiq u e  et en font un  e x c e lle n t g u id e  
d e  cu isin e d iététiqu e.

** *

C o u r t o i s  (A lph .)  et V i d a l  (E m m an u e l) .  
— T r a ité  d e s  o p é r a tio n s  de b o u rse  et  
de ch a n g e . U n  vol. in-18 d e  XII-716 
p a g. P a r is ,  1904, G arn ie r .  P r ix  : 5 fr.

V o ic i  un  tra ité  co m p let su r les o p éra tio n s de 
b o u rse . A p r è s  n o u s a v o ir  d on né, en m an ière  
d ’ in tro d u ctio n , des c o n sid é ratio n s g é n é ra le s  su r 

le  rô le  éco n o m iq u e  des v a le u rs  m o b iliè re s , les 
a u te u rs  nou s p a rle n t des o p é ra tio n s q u i sont 

tra itées  d an s les  b o u rse s  d e  co m m erce , de l ’o rg a 
n isatio n  de ce lle s -c i, des titre s  ou v a le u rs  de 

p a p ie r  n é g o c ié s  à  la  b o u rse , en fin  du c h a n g e . 
U n e  seco n d e  p a rtie , très d év e lo p p é e, c o n tie n t la  
lé g is la tio n  co m p lète  en m atière  fin an cière .

L e s  a u te u rs  ne se sont p as co n te n té s  d e  liv r e r  

au p u b lic  un  tra v a il irr é p ro c h a b le  et san s la
c u n e s  ; ils  ont v isé  p lu s  h au t, et le u rs  étu d es sont 
so u v en t a cco m p a g n é e s  d e  ré flex io n s de la  p lu s  

h au te  m o rale. I ls  ont co m p ris  q u ’au -d essu s du 
p o rte-m o n n a ie  de c h a c u n , il y  a v a it  d an s tou te 

q u estio n  fin a n c ière  un  cô té  m oral à  re sp e c te r  et 
à  s a u v e g a rd e r  : le u r  o u v r a g e  en  est d o u b lem en t 
in stru ctif.

***

D é s e r s  (L é o n ) .  — L a  m o r a le  d a n s  ses  
p r in c ip e s . U n  vol. in-16 de XII-248 
pages. P a r is ,  1905, P ouss ie lgue .

P r ix  : 2 fr. 5o

L ’o u v r a g e  d e  M . l ’a b b é  D é se rs  v ie n t à  son 

h e u re  ; en n os jo u rs  de tou rm en te  m o rale, la  
v ig u e u r  du c a ra c tè re  s’est s in g u liè re m e n t ém ous
sée  au  co n ta c t d es sop h ism es sp é c ie u x  q u i ont 

c o u rs  d an s le  m onde. I l s 'a g it  de retrem p er les

âm es, en les ram en an t a u x  sa in es e t  fortes d o c tr i

n es du c h ris tia n ism e . L ’a u te u r a  e n tre p ris  dans 
ce  b u t u n e série  d ’ in stru ctio n s , o ù , d an s un  la n 

g a g e  c la ir , p ré c is , b ien  in form é, il ab o rd e  les 
n o m b reu ses q u estio n s ‘co n te m p o ra in e s. S o n  p ré
sen t o u v r a g e  tra ite  su rto u t de la  m orale  et du 

lib re -a rb itr e , de la  c o n sc ie n c e  et d e  son rô le , des 
lo is , de l ’o b lig a tio n  e t  de là  sa n c tio n  de la  m orale. 

A  lire  su rto u t se s  d év e l o p p em e nts su r la  "  m orale 
la ïq u e  », dont les  fu n estes m axim es ont fa it de la  
so c ié té  m odern e ce  m on Je b o u le v e rs é  q u e  nous 
d ép lo ro n s tou s les  jo u rs .

D e v è s  (M arins) .  — Le d r o it  d iv in  e t la  
s o u v e r a in e té  p o p u la ir e . U n  vol. in-18 
de 6 4  pages.  P a r is ,  1905, B loud .

P r i x  : o f r .  60 
E n  ce  m om ent où les d ro its  de la  so u verain eté  

d iv in e  et h u m ain e  son t b a ttu s  en  b rè c h e  p a r  une 

éco le  s o c ia le  q u i p réte n d  s 'in sp ire r  du b ien  du 

p e u p le , il é ta it  bon de p ré c is e r  la  fo rm u le  ch ré
tien n e du p o u v o ir  et de la  c o n fro n te r a v e c  les 
a sp ira tio n s m odern es. M . D e v è s  a fait ce  tra va il 

a v e c  u n e sû reté  de v u e s  q u i m érite  de fixer l ’a tten 
tion ; il inet d ’abo rd  le  d ro it d iv in  en présen ce  

des d ive rses  r e lig io n s  ; p u is, il le  co n fro n te  a vec  

les  id ées s o c ia le s  co n te m p o ra in e s, et il term ine 
p a r  u n e co m p ara iso n  a v e c  l ’a b so lu tism e.

C e tte  é tu d e  a  trop  d ’ im p o rta n ce  p o u r passer 
in a p e r ç u e ;  n o u s en reco m m an d o n s v ive m en t la

le c tu re  a u x  é co n o m istes d es d iverses, é co les.

** *
D ’ H u g h e e r  ( R . ) .—  D a n s  le s  ja r d i n s  d 'o c 

tobre. I n - 1 6  d e  4 0  p ages .  A r m e n t i è r e s .  
1 9 0 5 ,  R a m o n .  P r i x  : o f r .  7 5

O cto b re , c ’est l ’au to m n e ; et l ’au to m n e, c ’est la 

p o é sie  s p é c ia le  d es fe u ille s  m o u ran tes, des fleurs 
fan ées, d es a rb re s  e n d e u illé s . L ’a u te u r n o u s p arle  
de to u t c e la  en v ers  fo rt a g ré a b le s , un p eu  jeu n es 
p a rfo is , m ais p le in s  d 'a v e n ir . A v e c  l ’exp érien ce  

v ie n d ra  l ’h a b ile té , et n o u s ne n o u s a v a n ço n s pas 
en p ro m ettan t au p o ète  de b e a u x  s u c c è s  ; il a  une 
àm e q u e les ém o tio n s forte  est p u res  sa ven t é tre in 

dre, et sa  p o ésie  y  g a g n e  un  ch arm e p a rtic u lie r .

N o u s  esp éro n s q u ’un e p lu m e  a u ss i b ie n  taillée  
n ’en restera  p as à c e s  d éb u ts.

***

E r m o n i  (V .).  — L e s  p r e m ie r s  o u v r ie r s  
d e l ’ E v a n g i le . D eu x  vol. in-18 de 64 
pages.  P a r i s ,  1905, B loud .  P r .  1  fr. 20 

P a r  p rem iers o u v r ie rs  de l ’ E v a n g ile , l ’au teu r 

en ten d  n on seu lem en t les  A p ô tre s , a u x q u e ls  re
v ie n t évid em m en t la  p la c e  d ’h o n n eu r, m ais en co

re  tou s le u rs  c o lla b o ra te u rs  im m éd iats : les  évan 

g é lis te s , les  p r ê t e s ,  le s  d ia c r e s , les  d o cteu rs de 
la  p r im itiv e  é g lis e . L e  b u t  d e  ce t o u v r a g e  est
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de nous donner une connaissance plus étendue 
de la hiérarchie ecclésiastique aux prem iers temps, 
de nous in itier aux détails de la  vie chrétienne 
d’alors, en nous mettant sous les yeux quels étai
ent le rôle et les fonctions spéciales de chaque 
degré du sacerdoce.

Nous y  avons trouvé des renseignem ents gé 
néralement peu connus su r c es  matières impor
tantes, et nous avons constaté avec l ’auteur que, 
dès les prem iers siècles, grande fut l'intensité de 
la vie religieuse chez les peuples nouvellem ent 
convertis. C ’est un docum ent de plus à l ’appui 
de l ’apostolicité du christianism e.

G e v e l l e  (Hector). —  Un cours d 'esthé
tique a rtistiq u e. In-8° de 44 pages. E n 
ghien, 1905 , S p in et . , Prix  : 0 fr. 5o 
L 'auteur, de cet essai a tenté d'innover en ma

tière d’esthétique, et son initiative originale mérite 
des encouragem ents. M . G evelle écrit pour les 
classes supérieures d ’humanités modernes; sa mé
thode consiste essentiellem ent à faire l ’éducation 
approfondie du sens artistique. Il prend comme 
premier sujet la célèbre statue d’A uguste dite de 
Prima- Porta. Pour éduqu er le goût de ses audi
teurs, il s’efforce, par l ’étude com plète des plus 
minimes détails du sujet, d 'exciter le goût esthéti
que au m oyen d'aperçus nouveaux et pratiques. 
Nous recomm andons instamm ent cette brochure 
à tous: ceux qui se destinent aux beaux-arts : ils 
y  trouveront une méthode jud icieu se qui aura 
une importance capitale dans la direction de leurs 
études.

***

I w e in s  (Henri-Marie). —  L es Frères 
Prêcheurs. U n vol. in-18 de 64 pages. 
Paris, 1905, Bloud. Prix : 0 fr. 60 

L'auteur ainsi qu 'il nous en avertit' dans sa 
préface, n 'a d'autre but dans cet ouvrage que 
de faire connaître au p u b lic  une des grandes fa
milles de ces re ligieu x contre lesquels la  persé
cution s’acharne de nos jours.

Dans une prem ière p a rtie , il étudié la  pensée 
qui a donné naissance à l’ordre de saint D om i
nique, dont il rappelle rapidem ent les règles 
dans leurs grandes lignes. Il passe dans la  se
conde partie, à l ’histoire de l'ordre, en s'atta
chant surtout à prouver dans quelle mesure les 
Dom inicains sont restés fidèles à la direction de 
leur fondateur.

Nous voudrions voir, p ou r chaque fam ille reli
gieuse, un exposé aussi sincère et aussi bien écrit; 
nos religieu x ont tout à gagn er à être plus inti
mement connus, et peut-être une connaissance 
moins superficielle écarterait-elle de leurs insti
tutions m aintes suspicions absurdes et la  persé
cution qui ne leur est pas m énagée aujourd 'hui.

J o r a n  (Théodore). —  Le mensonge du 
fém inism e. U n vol. in-16 de 458 pag. 
Paris, 1905 , Jouve. Prix  : 3 fr. 5o

Il faut un certain courage pour tenter d'en
rayer le mouvement féministe, et lui dire : Halte-
là  ! vous vous trompez de route. M. Joran, dont 
les ouvrages antérieurs ont été tant remarqués, 
essaie d 'endiguer ce mouvement, ou plutôt, sous 
le couvert d ’un ami, il fait le procès du fém inis
me grotesque et tapageur dont les tenants se 
débattent au m ilieu d'incohérentes déclam ations.

Comme il y  a fagot et fagot, il y a féminisme 
et féminisme ; malheureusem ent le mouvement 
égalitaire des sexes s'est fourvoyé dans l’excen
trique, voire même l ’immoral. A  l'appui de sa 
thèse, l ’auteur,  tel un ju g e  d'instruction; fait 
com paraître le féminisme devant de nombreux 
témoins qui ont nom l'histoire, la statistique, 
l ’économie politique, " là  loi, la morale, la reli
gion ; a v e c  une logique non dénuée d’une fine 
ironie, l’écrivain montre les exagérations rid icu
les, les conséquences antisociales, l ’immoralité 
même d’une idée poussée trop loin par des cory
phées sans scrupules.

V o ilà  certes un réquisitoire qui fera réfléchir 
les esprits bien pensants ; espérons qu’ ils y  pui
seront le courage do crier le holà ! à cette anar
chie d’un nouveau genre : le féminisme.

***

L a  F o n t a in e  (Henri). —  Bibliographie  
de la p a ix  et de l ’arbitrage internatio
nal . Tom e Ier : Mouvement pacifique. 
Un vol. in-8° de XIV-280 pag. Monaco, 
1904, Institut international de la paix..

Prix : 5 fr.

L 'Institut international de la paix  a été fondé, 
comme chacun le sait, à Monaco, en 1903, sous 
le patronage de S. A . S. A lbert 1er prince ré
gnant. Son but est la  publication de travaux do
cum entaires concernant le droit international, la 
solution des différends entre nations, la statisti
que des guerres et des armements, etc.

Son prem ier travail a pour objet la b ib liogra
phie de la paix. M. Henri L a  Fontaine, sénateur 
belge, y  classe près de 23oo fiches b ib liographi
ques, conçues d ’après le système adopté par 
l 'Institut international de bibliographie. L ’auteur 
range ses renseignem ents sous qu atre titres : le 
mouvement pacifique en général, le mouvement 
pacifique dans les divers pays, le mouvement 
pacifique sous ses formes diverses, le mouvement 
pacifique dans ses rapports.

Cet important travail sera continué pour l’ar
bitrage international.
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M a i l l a r d  (Firmin). — L a  c ité  des in te l
lec tu e l s . Un vol. in-18 de 526 pages. 
Paris, 1905, Daragon. Prix  : 3 fr. 5o 

P our autant que nous puissions nous en rappe
ler, il n’existe aucun livre sem blable à celui-ci ; 
c ’est comme qui dirait l'histoire anecdotique de 
la littérature ; c ’est encore une philosophie litté
raire fournie par les m ille riens qui sont la  vie 
courante des gens de lettres. L ’auteur a mis en 
ordre ses souvenirs personnels, représentés en 
l'occurrence par des m illiers d ’in ciden ts dont il 
fut le témoin ; il a relié tout cela  par des consi
dérations hum oristiques, parfois mordantes et 
incisives, mais toujours bon enfant. Il fallait du 
talent pour faire d’objets si disparates un ensem
ble  présentable ; M . M aillard a réussi ce tour de 
force, et son travail dégage un tel intérêt qu 'il est 
absolument im possible d’en passer non pas une 
p age, mais même une ligne.

Cet éloge pourrait paraître exagéré ou inté
ressé : que ceux qui doutent de nous lisent le vo
lume, et ils seront édifiés sur sa valeur littéraire 
et son hum eur de bon aloi.

* * *

P e n j o n  (A.). — A v ig n o n . La ville et le 
palais des Papes. U n vol. in-16 de 142 
pages. Avignon, 1905, Roumanille.

Cette m onographie n ’est pas, comme on pour
rait le croire à  prem ière vue, une sèche nomen
clature à la B aedeker ; l’auteur nous promène à 
travers A vignon  d’une façon charm ante et récréa
tive. C haque curiosité de la  v ille  possè
de une histoire propre qu 'il est intéressant de 
connaître, parce que l'ensem ble de ces rensei
gnem ents constitue lui-même le récit vivant de 
l’existence, à travers les siècles, de la cité des 
Papes

D e' nom breuses gravures hors texte, des plans 
anciens et un plan général de la  v ille  actuelle, 
donnent à ce travail une intensité d'intérêt toute 
à la  louange de l ’auteur. N ous devrions avoir, 
sur ce modèle, une série de m onographies popu
laires) où chaque v ille  de F rance, et même d ’E u
rope, nous serait présentée dans le cadre p arti
cu lier et pittoresque de son histoire politique et 
monumentale.

* * *

P ré d estin a tio n  ( la )  e t  le  s o r t  final des 
p a ïe n s .  Un v o l .  in -32 d e  64 p a g e s .  P a 
ris, 1905, Bloud. Prix  : 0 fr. 60

D ans cet opuscule, un professeur de théologie 
a brièvem ent résum é la  doctrine catholique sur 
la  prédestination et le sort final des païens. Ces 
deux questions, assez com plexes en elles-mêmes, 
ont suscité à certaines époques de violentes con 
troverses, parmi lesquelles la dispute des thomis
tes et des molinistes est restée célèbre.

L ’auteur traite ce sujet épineux avec une clarté 
au-dessus de tout éloge ; son travail est à répan
dre : il rectifiera nombre d ’idées erronées qui se 
sont m alheureusem ent accréditées dans les mi
lieux chrétiens.

** *

R é c it  (le)  de M arc S éch a u d , ex-forçat sibé
rien. In-18 de 48 pages. Paris, 1905, 
Daragon. Prix  : 1 fr.

N ous ne connaissons rien de plus lam entable, 
de plus effrayant, qué cette triste épopée de 
M arc Séchaud. Déporté en Sibérie  sans motif, 
sans jugem ent, le m alheureux y  souffre pendant 
vingt-h uit ans, parvient à s'évader, et rentre au 
v illage  natal, en Suisse ; ce n’est plus un homme, 
c ’est un débris sans nom, les souffrances l ’ont 
tué. A  la  demande d’am is, il a dicté ce terri
ble récit, acte d’accusation  contre les ignobles 
procédés de l'autocratie russe ; nous recomm an
dons à tous nos lecteurs cette brochure : elle se 
vend au profit de M arc Séchaud.

*
* *

R e n é - L e c l e r c  (Ch.). — L e  com m erce et 
l 'in d u s tr ie  à F e z .  U n  vol. in-12 de 
216 pages. Paris, 1905, Comité du 
Maroc. P rix  : 2 fr.

L a  ville  de F ez est l ’une des v illes im portan
tes du M aroc, et ses relations avec l ’Europe sont 
assez développées pour justifier le rapport de 
M. R en é-L eclerc. P u isq u ’il est plus que jam ais 
q uest ion de la  pénétration pacifique française 
dans l ’em pire m arocain, il est utile, au point de 
vue com m ercial et industriel, de connaître les 
ressources vitales du pays. D ans cette étude, 
l'auteur s’attache à F ez ; avec une grande m inu
tie de détails, il expose le com m erce de cette 
v ille  avec l'extérieur et l ’étranger, son commerce 
local, et les différentes industries qui y  pros
pèrent. Ces renseignem ents forment un travail im
portant, qui contribuera largem ent à la mise en 
exploitation des ressources m arocaines.

*

R i c h e  (Jules). — L e s  a rtic le s  org a n i
ques. Un vol in-32 de 64 pages. Paris, 
1905 , Bloud. Prix  : 0 fr. 60

L es récents événem ents de F ran ce, la sépara
tion voulue de l’ E g lise  et de l ’Etat, donne une 
singulière actualité  à cette étude de M. l ’abbé 
R iche sur les articles organiques. Il était bon de 
rappeler qu ’au double point dé vue historique et 
juridique, cette série de 77 articles n 'a jam ais eu 
aucune valeur, attendu q u ’ils constituent une 
sim ple m anœuvre frauduleuse ; à aucun moment, 

j  l ’E g lise  ne le s  à  acceptés : ses protestations se 
sont heurtées au parti-pris d ’un im périal despote,
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m ais e lles  n 'en  g a rd e n t p as m oins to u te  leu r 
valeu r.

L 'a u te u r  é ta b lit  sa  th èse  su r  u n e su ite  d e  d o 
cum ents sé rie u x , irré fu ta b le s  ; m alh eu reu sem en t, 

cette d ém on stration  n 'o u v r ira  p as les  y e u x  des 
sectaires q u i c o n d u is en t la  F r a n c e  a u x  p ires  
aven tures ; la  lu m ière  n ’est p a s  fa ite  p o u r ce u x  
qui vo lo n tairem en t re fu sen t de la  v o ir.

R o t t e c k  ( K ) -  e t  K i s t e r  (G.).  —  N o u 
v ea u  d ic t io n n a ir e  a l lem and-français  et 
frança is-a llem and. U n  vol. in-18 relié 
toile de  1124 pages .  P a r is ,  1906, G a r 
nier.  P r ix  : 5 fr.

L ’im m ense su c c è s  d u  D ic tio n n a ire  de R o t t e c k  

a décidé les  é d ite u rs  à  le  refo n d re  d ’a p rè s  la  m êm e 
m éthode p e rfec tio n n é e . M . G . K i s t e r  s’est c h a r 

gé  de ce tte  re fo n te  ; il a  a p p o rté  à  l ’exé cu tio n  
de ce  tra v a il n on  seu lem en t u n  soin  c o n s c ie n 
cieu x, m ais e n co re  d es é c la irc isse m e n ts, des 
docum entations p ra tiq u es , fru its  de ses p ro fo n 
des étud es et de sa  lo n g u e  ex p é rie n ce .

C ette éd itio n  est d o n c en tièrem en t n o u v e lle , et, 
à tous les p o in ts  d e  v u e , sa tis fa it  a u x  e x ig e n c e s  

des p ro gram m es d e  l ’e n se ig n em en t. E lle  co m 
prend tou s les m ots récem m en t in tro d u its  dans 
l'a llem and et le  fr a n ç a is  p a r  le  p ro g rè s  des sc ien 
ces et des in d u str ie s , p a r  les  h a b itu d e s , la  m ode, 
les je u x , les  in n o va tio n s d e  la  v ie  m o dern e. L e s  

sens d ivers de c h a q u e  m ot sont g ra d u é s  et n u 
mérotés de m an ière  à  fa ire  d is tin g u e r  d 'u n  co u p  
d’œil ra p id e  les m u ltip le s  a c c ep tio n s  du term e.

S a in t - P a u l. (A n thym e) .  —  A r c h ite c tu r e  
et c a th o lic is m e  
1 9 0 5 , B lo u d .  P r .  : 0 fr.  60

L 'a u te u r  tend à  d ém o n trer, d an s cet o p u sc u le , 
la  p u issa n ce  c ré a tr ic e  d u  g é n ie  ch ré tie n  dans 

la  form ation d e s  s ty le s  au m o yen  â g e . L ’a rc h ite c 
ture rom an e, le  s ty le  g o th iq u e , la  re n a is sa n c e  
ont p ro d u it d es ch e fs-d ’œ u vres  im m ortels ; les 

cath éd rales de P a r is , d e  R e im s, et tan t d ’au tres, 
sont de p u rs  jo y a u x  q u i sy m b o lise n t la  v iv a c ité  
de la  foi à  ces  ép o q u e s lo in ta in e s . I l é ta it  c u r ie u x  

et in stru c tif de p r é c is e r  la  re la tio n  in tim e de 
l’ordre r e lig ie u x  et de l ’o rd re  a rc h ite c tu ra l dans 
ces m onum ents : c 'e s t  ce  q u e  fa it  l ’a u te u r a v e c  

une co n victio n  fort lo u a b le . Il d éfin it n ettem ent 

l’in flu en ce d es id ées re lig ie u s e s  su r l'é lém en t 
artistique et a rc h ite c tu ra l ; ce tte  é tu d e , n o u velle  
dans sa form e, p résen te  d e  n o m b reu x  a p e rç u s  
intéressants q u i en font une p r é c ie u se  c o n tr ib u 
tion à l'h isto ire  de l'a rt  d an s  l'E g lise  c a th o liq u e .

Santo (J .) .  —  L a  fr a n c -m a ç o n n e r ie  
v o ilà  l ’ e n n e m i !  In-18 de 32 pages. 
Bruxelles , 1904, chez l’au teu r .

P r ix  : 0 fr. 10
Santo (J .) .  —  L a  s é p a r a tio n  de l ’E g l is e  

et d e  l ’E t a t .  In-18 de 36 pages.  B r u 
xelles, 1905, chez l ’au teu r .

P r ix  : 0 fr. 15 
Santo (J .) .  —  I l  f a u t  s a u v e r  la  F r a n c e .  

In-18 de 80 pages.  Bruxelles , 1905, 
chez l’au teu r .  P r ix  : 0 fr. 25

L ’a u te u r d e  ces  d iv e rs  o p u scu le s  de p ro p ag an d e  

est un e v ic tim e  de C o m b es ; sa h ard iesse  à com 
b attre  les id ées du b lo c  lu i a v a lu  de v iv re  ex ilé  
parm i nous. M ais il a du cœ u r, et il sa it ten ir 

 u n e p lu m e : com m en t dès lors p o u rrait-il a b d i

q u er  son d ro it de F ra n ç a is  de tra v a ille r  à  la  d é 
liv ra n c e  de sa  p a trie , écra sé e  sous le  jo u g  m a

ç o n n iq u e  ?
N o u s recom m an don s ces  o p u scu le s  à  nos le c 

teurs. Il n ’y  est q u estio n  q u e de la  F ra n c e , m ais 
le  m êm e d a n g e r  nou s g u e tte , et la  B e lg iq u e  fera 
b ien  de p ren d re  ses p réca u tio n s, si e lle  ne veut 
se  tro u v e r  a c c u lé e  a u x  d ifficu lté s  de sa vo isin e.

***

Turmel (J .) .  —  L a  d e scen te  d u  C h r is t  
a u x  e n fe r s . U n  vol in -32 de 64 pages. 
P a r is ,  1905 Bloud . P r ix  : 0 fr. 60

L a  d escen te  du C h ris t a u x  en fers est un dogm e 

d on t nou s re tro u vo n s les traces dès les p rem iers 
siè c le s  de l 'E g l is e .  D é jà  sa in t I g n a c e , saint 

Ju stin , sa in t Irén ée, C lém en t d ’A le x a n d rie  la 
sig n a le n t. Il é ta it d o n c im p ortan t d 'en  é ta b lir  

la  d ém on stration  tan t p ar les d ocu m en ts scrip tu 
ra ire s  q u e p ar les sym b o les.

L ’au teu r a fa it ce t in téressan t tra va il, en y 
jo ig n a n t des ren se ign em en ts su r l ’œ u vre  du S a u 

v eu r au x  en fers d ’ap rès l'en se ig n em en t des théo
lo g ien s sco la stiq u es  ; il je tte  ainsi un jo u r  n o u 
vea u  su r un su jet q u i a  un e g ra n d e  im p ortance 

au p o in t de v u e  d o g m a tiq u e .

** *

V an Hassei. (Valentin).  —  M o n  ca rn et  
d ’A u v e r g n e . U n  vol. in-8° de  60 pag. 
D o u r ,  1905, V aubert .

C o n s a c re r  ses v a c a n c e s  à  des e xcu rsio n s m éd i
ca le s  et liv re r  au p u b lic  le  résu lta t de ces  v o y a 

g e s  d 'étu d es, v o ilà  ce rte s  u n  em p loi du tem ps 

peu  b an al ; c 'e s t  ce  q u e fait ch aq u e  année l 'é m i
n ent d ire c te u r  des Annale s médico-chirurgicates, le 
d o cteu r V a n  H asse l. C ette  ann ée l'a u te u r a v isité  

l'A u v e r g n e  : N é ris , B a rè g e s , L a  B o u rb o u le , 
R o y a t, V ic h y , et les  au tres so u rces cé lèb res  du 
p a y s . O n  p o u rra it  cro ire  à  p rem ière  vue que, le 

su je t est d 'u n e séch eresse  d ésesp érante ; pas du
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tout : l 'au teu r sait m anier la  plum g aussi adro ite
m ent que le b istou ri, et sa n a rra tio n  est réelle
m ent a ttach an te  au tan t q u ’instructive.

*
*  *

Veuillot (F ranço is ) .  —  L e s  p r é d ic a 
te u r s  d e  ta  scèn e . U n  vol. in-16 de  viii-
33o pages.  P a r is ,  1904, R e taux .

P r ix  : 3 fr.  50

L es p réd ica teu rs  de la  scène ! Oui, si le théâ tre  
é ta it resté  fidèle à  sa m ission m oralisa trice  ; 
hélas ! il n 'en  est rien . Si no tre  expérience pe r
sonnelle n ’é ta it pas suffisam m ent avertie, l’ou
vrage de M. V euillot se c h arg e ra it de n o u s  ouvrir 
les yeux. Q u 'est-ce que  le th éâ tre  actuel, si non 
une école de dévergondage, où les p ires instincts 
de la bête  hum aine sont déifiés dans des apo
théoses g ran d iloquen ts ?

L 'au teu r nous le prouve, en d isséquan t sous 
nos yeux les p lus récen tes pièces à  thèse ... et à 
succès (quel succès !). D ans toutes, l’im m oralité 
s’affiche, d ég radan te , lib e rtin e  ; le m ariage  et 
l’am our honnête sont écrasés de sarcasm es, tan 
dis q u ’à  côté l 'adu ltère , le divorce, l’un ion  lib re  
sont exaltés comme des panacées infaillib les. L a  
p lum e acérée de M. V euillot stigm atise comme 
il' convient ces honteux écarts de la m orale à  la 
m ode ; hélas ! sa  voix, quelque v igueur qu ’elle 
possède, n ’a pas g ran d e  chance d’être  écoutée : 
nos au teu rs  scéniques on t trop  d’in té rê t à  flatter 
les m auvaises p a ss io n s , de leurs contem porains, 
il y a  pour eux la  question  d ’argen t, et c ’est triste 
à  constater, elle prim e tout, même le souci d e la 
m orale la  plus élém entaire. L e c t o r .

L e  coin des rieurs
L e  je u n e  T o to  d ine  en  ville avec ses 

p a re n ts .  I l  a co p ieu sem en t ,  t rop  co p ieu 
se m e n t  m a n g é .  Q u a n d  est servi u n  su
p e rb e  e n t re m e ts ,  sa m è re  a r rê te  la m a î 
tresse de  la m aison  qui alla i t  se rv ir  son  
je u n e  convive.

—  O h  ! ch è re  am ie,  ne  lu i en  d o n n ez  
pas  ; il a te l lem en t m a n g é . . .  Il n e  p o u r 
ra i t  pas  l’avaler.

— O h  ! si, m a m a n ,  in te rcèd e  le g o u r 
m a n d ,  en m e te n an t  d ebou t .

U n  m o n s ie u r  au  nez  violet, vou lan t 
m o n te r  d an s  u n  t ra m ,  se re n c o n tre  avec 
u n e  re lig ieuse  qui en  descendait ,  ay a n t  
au  f ron t ,  b ie n  a p p a re n te ,  la cro ix  q u ’on 
ven a i t  d ’y  tracer  à  l’église.

— B igo tte  ! b o u g o n n e  le v ieux « l ib é 
ral ». Q u ’elle se lave au  m o ins  !

D ieu ,  m o n s ieu r ,  r é p o n d  u ne  
dam e ,  il ne  fau t  pas  d iscu te r  des  goû ts  et 
des  cou leu rs  : ce t te  S œ u r  est l ib re  de  se 
faire no irc i r  le f ro n t  à l’église com m e 
d ’au tre s  l ’on t  été de  se b leu ir  le nez  hier.

E t  to u t  le m o n d e  de r i re . . .  sau f  le 
m o n s i e u r  a u  p if  vi o let.

L e  n o u v ea u  p r o g ra m m e  naval.
— Il im por te ,  d i t  un  d é p u té  d ans  les 

coulo irs  de la Chambre,*, d ’a u g m e n te r  le 
n o m b r e  de  nos  vaisseaux . -

—  C ’est m o n  avis,  d i t  un  au t re  ; seu le
m e n t ,  cela va  encore, é lever  le chiffre de 
la  d e t te  f lo t tan te  !

A u re s ta u ran t . . .  congolais  :
—  G arçon ,  donnez-m oi un  p o ta g e .
L e  garçon , très p ré v e n a n t  :
—  G ras  ou nèg re  ?

B é z u c h e t  fait em p le t te  d ’un  rom an  
chez u n  lib ra ire  du  bo u le v a rd .

— Convient- il  à  u n e  j e u n e  fille ? d e 
m ande-t- il  au  com m is .

Ce d e rn ie r ,  v iv e m en t  :
—  J e  vous garan t is  q u ’elle p e u t  le... lire 

« les y e u x  ferm és ! »

D a n s  u n  café d u  b o u le v a rd .
U n  c o n s o m m a te u r  au  g a rç o n ,  avec h u 

m e u r  :
— V oilà  u n e  h e u r e  q u e  j ’a t te n d s  m on 

c o g n a c  !
L e  g a rç o n  s o u r ia n t  :
—, D e  quoi vous p la ignez-vous  ? P e n 

d a n t  que  vous a t tendez ,  v o t re  cognac 
vieillit.

Le concert sur la montagne

D a n s  u n e  é tu d e  su r  R u b in s te in ,  la 
F o r tn ig h t ly  R e v ie w  raco n te  q u e  p en d a n t  
l’été de  1892 l ’i l lustre  m u s ic ien  alla en 
S uisse  v is i te r  des  am is  qui ava ien t  une 
m agn if ique  v illa  s u r  les p en te s  du  Titis.

A q u e lq u e  d is tance  de l ’h ab i ta t ion  p r in 
c ipale  il r e m a rq u a  u n  p e t i t  pav i l lon  dis
c re t  et s ilenc ieux , o ù  il fit p o r te r  son 
p iano .  Il s ’y  ren d it  ch a q u e  m a tin  de 
b o n n e  h e u re  ; il y  rev e n a i t  souvent 
l ’après-m id i,  e t  c’est avec  tend resse  q u ’il 
p a r la i t  à  ses hô te s  d u  ca lm é  de cette 
retrai te .  U n  jo u r ,  u n  é t ra n g e r ,  en  villé
g ia tu re  d an s  la b o u rg a d e  vois ine,  passa



L E  G L A N E U R 21

auprès du pavillon et fut surpris d ’enten
dre, en pleine montagne, un pianiste 
comme il n'en avait jamais entendu de 
sa vie. L e  lendemain il revint à la même 
heure avec un compagnon qui partagea 
son enthousiasme. L a  semaine suivante 
les touristes de tout le canton affluaient 
par centaines, s ’établissaient aux abords 
du pavillon et n ’en partaient qu ’à la nuit 
close.

Adieu la paix, adieu la solitude ! R u 
binstein cependant fit contre fortune bon 
cœ u r; il se crut même obligé vis-à-vis 
de ces gens qui venaient de fort loin à 
une certaine exactitude. Chaque matin, 
à 8 heures précises, il commençait un 
récital gratuit. Mais il refusait de se 
montrer, et les seules personnes qui le 
virent furent quelques femmes qui, se 
haussant sur la pointe des pieds, jetèrent 
par les fenêtres un regard furtif et indis
cret. S.

C arnet  m u s ica l

I. — N O UV EA U TÉS

L a  maison. F aes vient d ’éditer un jo li lied  : 
Ik  heb getracht u te vergeten, , paroles de H ubert 
M élis, m ises en m usique p a r  F ran z V erhaaren. 
Cette intéressante, com position,. qui peut être 
accom pagnée, par le violon ou le violoncelle, a 
toutes les a llu res d 'un petit oratorio. L e  rec itatif 
du  début, l’ andante maestoso q u i l e suit, le largo 
qui termine la p ièce, dénotent c hez le com posi
teur une étude sérieuse, des m aîtres ; il ne sacrifie 
pas volontiers aux théories m odernistes d’un 
prétendu im pressionnism e, et il fait bien :  son 
œuvre y  gagn e une largeur de facture qui n ’est 
pas pour déplaire.

II. — CONCERTS

Notre numéro de décem bre avait paru lors de 
la séance de harpe donnée par M lle Gaétane B ritt 
à la salle E rard. Nous y  revenons d ’autant plus 
volontiers que la gracieu se  artiste s’est vraim ent 
surpassée dans cette audition. C e n ’est d ’ailleurs 
pas la prem ière lois que nous avons à  faire l'éloge 
de la jeune virtuose ; en une autre occasion, nous 
avons dit ce que nous pensions d e  son talent, et 
nous ne retirons rien de cette appréciation pre
mière. Il nous a sem blé au contraire qu 'il y  avait 
progrès : plus de délicatesse dans le jeu , plus de 
grâce d’expression, plus de m oelleux dans le son.

L a  harpe, chacun le sait, est un instrum ent

fort ingrat, qui exige de l ’interprète des aptitu
des extraordinaires de doigté et un sentiment 
artistique très prononcé. L a  Fantaisie de Saint- 
Saëns, et surtout l'E l égie fantastique de Zabel, 
ont mis en re lie f ces deux qualités en M lle B ritt ; 
aussi le p u blic  nom breux qui l’écoutait lui a-t-il 
fait une ovation enthousiaste. Ajoutons, pour 
être com plet, que les grâces personnelles et la 
charmante modestie de la jeune harpiste lu i ont 
conquis d'em blée la sym pathie générale.

M . H enri M erck prêtait à cette séance le con
cours précieux de son beau talent ; nous l'avons 
retrouvé dans toute l ’am pleur de son jeu im pec
cable et expressif : Köl  nidrei, la belle mélodie 
hébraïque de M ax B ruch, a été un triomphe pour 
l ’excellent violoncelliste.

***
 

Nos l ecteurs se souviennent assurément du 
succès q u ’eurent l ’hiver dernier les trois séances 
Bosquet-Chaum ont. Encouragés par l ’accueil 
sym pathique d’ un pu blic  pourtant très difficile, 
les deux artistes ont repris cette année la série 
des dix sonates pour piano et violon de B ee
thoven. U ne fois de plus, cette initiative intéres
sante a mérité les plus chaleureuses félicitations, 

M . Chaum ont, que la critique appréciait déjà 
hautement la saison dernière, a beaucoup amé
lioré son jeu . Il ne reste plus rien des légers 
défauts s ig nalés antérieurement ; le mécanisme 
est devenu d'une rare justesse, le son s'est adouci, 
au point  d e  n 'ê tr e  plus, dans les passages pathé
tiqu es  qu'un léger souffle : par moments, l’im
pression est telle qu ’on reste haletant sous le 
charme d’une intense émotion ; c ’est que notre 
com patriote possédé une compréhension particu
lière de l ’art, il se laisse absorber complètement 
par son impulsion propre au point d 'oublier ce 
qui l’entoure : c'est là ce qu ’on est convenu 
d'appeler le gran d  art, et les maîtres seuls sont 
capables de pareille assimilation.

M. Bosquet nous avait paru très froid l ’an 
passé ; nous sommes heureux de pouvoir revenir 
sur cette appréciation, en constatant que son jeu, 
tout en restant régu lier et animé, a beaucoup 
gagn é en souplesse et en expression. Il a forte
ment contribué, pour sa part, à rehausser ces 
auditions classiques, et le public, qui se pressait 
nom breux à  chaque séance, a associé dans scs 
ovations les deux interprètes.

Nous nous permettrons de féliciter les deux 
virtuoses pour leur intelligente in itiative ; ils 
nous ont permis de nous refaire l'oreille et le 
goût par une interprétation soignée des plus 
belles pages de Beethoven : c ’est un service qui 
vaut de vifs remerciements.

*
*  *

L e récital du 4 décem bre (Grande Harmonie) 
nous ram ène en l'agréable  com pagnie de M.
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B osquet : ce nous est un plaisir de souligner à 
nouveau un artiste m éritant. Son program m e 
était fort éclectique ; qu'on en ju g e  : B ach, B ee
thoven, F ranck, Fauré, D ebussy, L iszt, toutes 
les écoles, depuis les grands maîtres allem ands 
jusqu'au modernisme le plus accentué. D eux 
choses surtout nous ont frappé : la grande facilité 
avec laquelle le pianiste s'assim ile les différents 
genres, et le charm e exquis qu ’ il apporte à figno
ler certains détails légers. L a  Toccata de B ach  
lu i a d'ailleurs perm is de donner pleine carrière 
à son tempérament : le son est am ple, puissant, 
bien délié. D ans la Fugue en ut m ineur du même 
auteur, ce font au contraire les jolis motifs qui 
ressortent avec une finesse très caractéristique.

D u reste du program m e, nous voulons surtout 
retenir la Sonate en mi m ajeur de Beethoven : 
ici encore, l'énergie et la  douceur se succèdent 
dans un harm onieux enchaînem ent, avec, en 
plus, une vélocité de doigté rem arquable : le 
prestissimo a soulevé de vigoureuses acclam ations 
par la sûreté de mécanism e dont il a fait preuve.

M . B osquet nous permettra-t-il de lu i dem an
der d’appuyer un peu moins fortement sur les 
accords graves ? Parfois le chant en est légère
ment étouffé ; sans cette accentuation trop pro
noncée de la basse, ce serait parfait.

*

Mme K leeberg-Sam uel nous a donné son récital 
annuel, le jeudi 7, à la G rande H arm onie. L e  
program m e fort copieux nous avait effrayé, mais 
cette impression s'est vite dissipée : dès les pre
mières mesures, l’auditoire était conquis et, ju s 
qu ’à la  fin, il est resté sous un charm e indéfinis
sable et tout à fait particulier. N ous sommes 
habitués à entendre exécuter les sonates des 
m aîtres avec un style im peccable, avec un m éca
nism e parfait, c ’est vrai, mais trop souvent, 
hélas ! sans que les artistes laissent la  moindre 
p lace au sentim ent, à l ’expression. Mme K leeberg, 
sous ce rapport, nous a paru fort supérieure à ce 
qu ’elle était elle-même il y  a quelques années. 
Sans doute, de fortes et incessantes études lui 
ont acquis une pureté de son, une fermeté de 
jeu  très m éritantes : nous l'avons souligné dans 
le largo de la sonate en ré, et plus encore peut- 
être dans le grave de la sonate pathétique (un 
ch ef d ’œ uvre d'harm onie, soit dit en passant) ; 
mais ce qui nous a surtout frappé à cette séance, 
c'est la finesse, la délicatesse avec laquelle la 
charm ante pianiste rend les nuances les plus 
ténues : ainsi le menuetto de la  prem ière sonate, 
et l'adagio cantabile de la  seconde ont été un 
véritab le triomphe pour Mme K leeberg.

Il faudrait analyser dans le détail tout le pro
gram m e, pour pouvoir signaler les m ultiples 
qualités pianistiques de l ’interprète. Il y  aurait 
à rappeler notamm ent u n e  façon très personnelle 
de traiter les contrastes, la  vélocité gracieuse

développée dans certain  presto, et d’autres cho
ses encore. Résum ons-nous en un mot : Mme 
K leeberg  peut être rangée dès aujourd’hui par
mi les pianistes de grand style.

*
* *

L a  H ongrie nous envoie de temps en temps 
non plus ses tsiganes, qui ont eu leurs jours de 
vogue, m ais des artistes plus sérieux. C 'est ainsi 
que nous avons applaudi, il y a quelques années, 
Jeno H u bay, dont on se rappelle la  brillante 
interprétation du Luthier de Crémone. Cette fois,, 
c ’est une toute jeune fille, presque une enfant, 
quinze ans à peine, nous assure-t-on, qui vient 
chercher chez nous la consécration d ’un talent 
précoce et déjà fort déconcertant. L e  dernier 
Populaire nous avait perm is d ’applaudir Stefi 
G eyer ; le concert de la Grande H arm onie (13 

 décem bre) nous a livré d’une façon plus intime 
 la violoniste tchèque. N ous ne pouvons évidem 

ment pas assim iler une aussi jeune virtuose aux 
 grands m aîtres de l ’archet : K reisler, Ysaye, 
 Thom son, d’autres encore, sem blent constituer 
entre eux une sphère spéciale  dont l ’accès n’est 
pas facile. Cependant, Stefi G eyer a remporté 
ici un brillan t succès, le  p u b lic  lui a été sym 
pathique ; pourquoi ?

D 'abord, parce qu ’elle n’est pas férue de son 
talent ; la  modestie sied toujours et p lait toujours. 
L e  p u b lic  s'est pris d’enthousiasm e pour cette 
charm ante enfant, qui aborde P agan in i avec un 
calm e et un sangfroid extraordinaires. L es ap
plaudissem ents ne lui donnent pas d’orgueil, elle 
les accepte avec sim plicité et bonne grâce.

E t puis, il faut bien le reconnaître m algré son 
jeune âge, elle possède des qualités que lui en

•vierait plus d ’un professionnel. L e  coup d ’archet 
est ferme, sans hésitation aucune ; les attaques 
sont franches, bien  m arquées ; la pureté du son 
s'allie  heureusem ent à  une grande délicatesse 
d'expression : d'où un ensem ble vraim ent méri
tant. D eci delà, la jeune artiste se laisse emporter 
par son tempérament, et l'a llure s'accélère, com
me dans le Concerto de P agan in i ; m ais ce n’est 
là  qu ’un détail. U n fait plus frappant encore, 
c ’est l’extrême endurance de cette enfant : pen
dant près de trois heures, e lle  tient le p u blic  en 
haleine, sans la  m oindre défaillance, sans la 
m oindre trace de fatigue.

T o u t cela  promet, dans quelques années, une 
virtuosité sans pareille, et des succès retentis
sants.

M . G oldschm idt, qui prêtait son concours à la 
soirée, est un pianiste de tem péram ent ; il nous 
a donné, entre autres, une des m erveilles de 
L iszt : Saint François marchant sur les flots. 
Jam ais nous n’avons entendu une interprétation 
aussi ém ouvante ; l’artiste, dans son jeu , rappelle 

 M ark H am bourg pour la sonorité et la  vigueur 
d’ expression : et ce n’est pas un petit éloge pour
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lui. Sa Sonate de Chopin lui a valu  égalem ent de 
chaleureuses ovations.

*
* *

Retenu ailleurs par des devoirs professionnels, 
nous n'avons pu assister qu ’en partie à la séance 
de sonates que Mlle A lic e  Cholet a consacrée à 
l’école belge. E t nous le regrettons. N ous en 
avons néanmoins assez entendu pour pouvoir 
juger les progrès accom plis depuis la  saison 
passée.

L a  sonate de notre com patriote Lekeu  présente 
des traits caractéristiques qui dénotent une main 
aussi sûre qu 'habile. M lle Cholet a étudié à fond 
son auteur ; au lieu de s’arrêter, comme beau
coup. à une perfection de surface, elle soigne 
amoureusement le petit détail, s’attachant à don
ner à chaque point particu lier sa couleur spécia
le, son expression vraie.

Nous com prenons m aintenant l ’enthousiasme 
du public à Spa, à L iè g e , à Gand, à A nvers. 
Nous étions dans cette dernière ville, il y  a quel
ques jours, chez un am i, m usicologue distingué ; 
on parlait concerts. N otre hôte n’eut rien de plus 
pressé que de nous raconter le brillant succès 
remporté à la Zoologie par une jeune artiste de 
la capitale, sur le compte duquel il ne tarit plus 
d'éloges. P areils souvenirs seront agréables, nous 
n’en doutons pas, à Mlle Cholet : ne sont-ils 
pas la plus sincère des adm irations ?

Après Lekeu, nous entendîm es V reu ls ; le 
modernisme en m usique n’aura jam ais en nous 
un fervent adepte : les grands m aîtres sont encore 
trop vivants pour que les jeunes écoles puissent 
les supplanter. N ous n 'avons donc pas fort ad
miré cette sonate de V reu ls. L 'interprétation n’en 
était pas sans intérêt pourtant, loin de là : la 
charmante virtuose, par ses qualités personnelles, 
nous a forcé à l ’applaudir, ce qu e le p u b lic  a 
fait de très grand coeur d’ailleurs. M ais ces mo
dernes ! non, décidém ent, nous ne sommes pas 
réconciliés avec eux.

III. — CO M M UNIQ UÉS

Les Concerts Y saye  s’apprêtent à  fêter le 10e 
anniversaire de leur fondation. On sait, en effet, 
que l'institution donna son prem ier concert au 
Cirque royal en l ’année 1896 (5 janvier). D epuis 
lors, les Concerts Y say e  ont m arché en une con
stante progression en s'inspirant du but de leur 
fondation, qui fut de faire connaître les œ uvres 
nouvelles de toutes les écoles. D evançant Paris, 
Ysaye ouvrit largem ent ses program m es aux 
productions de l ’école moderne française, alors j  

représentée par Castillon, d’ Indy, R opartz, Ern. 
Chausson, A lb é ric  M agnard, P aul D ukas, C laude 
Debussy, G abriel F au ré, H enri D uparc, D e J  

Bréville, T iersot et d ’autres qui doivent aux Con

certs Y saye  l ’exécution en toute première audi
tion d’œuvres aujourd'hui universellem ent adm i
rées.

En ces dix années d 'activité et d'efforts, l'influ
ence des concerts organisés par le grand virtuose 
n 'a pas été moindre sur le développem ent do 
notre art national, qui compte à l ’heure actuelle 
à son a ctif des personnalités telles que C. Franck, 
Lekeu, M ortelmans, D elune, Jongen, A lbert 
D upuis, V ictor V reuls, D uysens. Frém olle, Théo 
Y saye  ; leurs œuvres, pour la plupart médites, 
furent divulguées aux Concerts Y saye  en même 
temps qu ’eurent lieu les premières auditions d’œu
vres importantes avec chœur et soli : Le Christ, 
de Samuel ; La Fête romaine, de R aw ay ; le 
Srhelde, de Peter Benoit ; Les Béatitudes, de C. 
Franck.

Les Concerts Y saye  font aujourd'hui partie 
intégrante de la vie m usicale de Bruxelles, et 
l'orchestre, indépendant de ceux du Théâtre 
royal, du Conservatoire et des Concerts popu
laires, est sans conteste l ’un des meilleurs du 
pays.

L e  concert anniversaire sera donné en concert- 
extraordinaire à l'A lhainbra, le 13-14 janvier pro
chain. Cette solennité m usicale aura lieu avec le 
concours gracieux des anciens élèves et c o lla 
borateurs de M. Y saye, ainsi que de M M . Jacques 
T hibaud, A rthur D egreef et G. Guidé.

L e  program m e est fixé comme suit : 1. F antai
sie A n gevin e (G. Lekeu). 2. Concerto pour piano 
et orchestre (Théo T saye) (soliste M. Degreef). 
3 . Sym phonie en Ré mineur (C. Franck) (soliste 
M . G. Guidé). 4. A  Chant d ’hiver (poème n° 2) 
(E . Ysaye) ; B C aprice d ’après Saint Saens (E. 
Ysaye) (soliste M. J. Thibaud). 5 . Entr'acte de 
Jean M ichel (Albert Dupuis).

—  D eux virtuoses liégeois, M lle Juliette F o l
ville, pianiste-com positeur, professeur au Conser
vatoire royal de musique de L iége, et M. M aurice 
Dam bois, violoncelliste, qui vient d'obtenir un 
très grand succès à B erlin, donneront un Récital 
à la Grande H arm onie, le vendredi 19 janvier 

 prochain, à 8 1/2 heures du soir. Au programme,
Schum ann, Chopin, Saint-Saëns, Boëllmann, 
Pop p er, et la  prem ière exécution à Bruxelles de 
deux œ uvres nouvelles de Mlle j .  Folville . Nul 
doute que cette séance n'intéresse vivem ent tous 
les am ateurs des choses de l’art.

Nous aurons la bonne fortune d'entendre, le 16 
janvier, à la Grande Harmonie, le maître violon
celliste espagnol, Pablo C alais, dont les auditions 
aux Concerts Populaires ont été l ’occasion de 
véritables triomphes. A  co concert prêteront aussi 
leur concours M M . Em ile Bosquet, pianiste, et 
M athieu Crickboom , violoniste. Cartes chez 
Schott.
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L e  lundi 22 janvier, M m e  A rc to w ska donnera, 
dans la salle des fêtes de l ’hôtel M engelle, un 
lieder-abend ; on se rappelle le brillant succès 
obtenu les années antérieures par la  sym pathique 
cantatrice. L e  program m e com prend notamment 
des chants écossais et des airs de la G ran de-B re
tagne.

Mlle M arie du Chastain donnera, le 26 janvier, 
à la  Grande H arm onie, un récital de violon, avec 
le concours de M. D uchartin, pianiste.

F r . D u f o u r .

petites Nouvelles

A c a d é m ie  in te r n a t io n a le  d es  A r ts ,  
S c ie n ces  e t  L e t t r es de T o u lo u se .  —
U ne session d’examens aux divers gra
des de professeurs et académiciens, ainsi 
que le concours pour l ’obtention de pal
mes, médailles d ’or, vermeil, argent, 
bronze et mentions, s’ouvriront au siège 
de l ’Académie Internationale, du 1r ja n 
vier au 3o avril 1906, et seront répartis 
comme suit : Janvier : musique ; —  F é
vrier : peinture, aquarelle, dessin, sculp
ture ; —  Mars : philosophie, droit, litté
rature, poésie ; —  Avril : Sciences 
mathématiques, physiques et naturelles.

Pour tous renseignements, s’adresser 
à M. le Secrétaire perpétuel de l’Acad é
mie internationale, à Toulouse (France), 
43, rue Gambetta.

*

S u r  l ’eau .  —  « P a r  le Monde », l’hebdo
madaire illustré, qui depuis un an bien
tôt a pris place parmi les illustrés belges, 
publie dans son dernier numéro un ar
ticle dû à la plume du D r Sommer, pro
fesseur à l’Université de Giessen, au 
sujet de son invention vivement discutée, 
d ’un appareil permettant de patiner sur 
l'eau.

« P a r le  Monde » a pris l ’ initiative d’in
viter pour l ’été prochain tous les inven
teurs d ’appareils pour circuler sur l ’eau, 
à Bruxelles et à Ostende.

Ce concours sera non seulement d’une 
grande curiosité, mais sera aussi très 
utile, vu que la, locomotion de l ’homme 
sur l’eau devient de plus en plus néces
saire.

L a  direction du journal, qui a son 
siège à Bruxelles, 34, rue de Comines,

répondra avec plaisir à toutes les deman
des qui lui arriveront à ce sujet.

L e s  p ro p h é tie s  d 'Old M oo re .  —  Old
Moore, l’astrologue anglais, a enfin fait 
paraître son calendrier pour l’année 1905 , 
Un concurrent l’a précédé il y  a deux 
mois, mais la curiosité publique va de 
préférence à Old Moore, qui, d ’ailleurs, 
ne manque jamais l ’occasion de faire 
ressortir son mérite. A un rédacteur venu 
pour l ’interviewer, il a profité de l’occa
sion pour déclarer qu ’il est très content 
du succès obtenu en 1905 . Presque tout 
ce qu ’il a prédit, affirme-t-il, s’est mathé
matiquement accompli, notamment l’ex
plosion de la canonnière Reminglon.

Pour 1906, s’il faut en croire Old Moo
re, on peut s’attendre à de nombreuses 
catastrophes.

Le mois de janvier sera funeste aux 
chemins de fer et au x  navires.

.Au mois de février, il y  aura un désas
tre de vaisseaux de guerre et d ’une grande 
cité flottant sur l ’eau.

E n  avril, un grand homme d ’Etat 
mourra. L e  mois de mai sera fatal à un 
souverain ; en revanche, à la même épo
que, se réunira une conférence pacifique 
de toutes les puissances. E n  novembre, 
l’Europe assistera à un événement vrai
ment inattendu : une révolution sociale 
en Turquie.

Qui vivra, verra. E n  tout cas, atten
dons sans trop de foi.
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R É C IT S  D E  F R A N C E
Ce soir-là, avant de monter, le terras

sier entra chez la concierge : « Comment 
va-t-elle, ma bourgeoise ?

—  ... Pas mieux... faiblarde !... très 
faiblarde même !... le médecin parle d ’au 
moins trois mois...

—  ... Trois mois ! !... »
L ’homme gravit les étages, assommé, 

n’ayant que trois quarts d ’heure pour 
dîner. Il l ’aime, sa femme... évidem
m e n t! . . .  sans quoi il ne l ’aurait pas 
épousée!... Seulement, avec ses quinze 
tombereaux par jour, il ne peut pourtant 
pas être condamné au saucisson toute 
l’année!...  E t  puis, son intérieur deve
nait dégoûtant !... ça sentait le rat mort ! 
la marmaille piaillait ! !... Non ! ce qu’il 
était déjà loin le petit nid chaud de l’an 
dernier ! C ’était cela le mariage des pau
vres !... du bleu pour amorcer...  ensuite 
de la bouillabaise de purée de misère ! !...

*
* *

—  Bonsoir !...
—  Bonsoir, mon ami !...
De la porte, le terrassier voit sa femme 

maigre et cireuse, qui l ’attend, accoudée 
sur le traversin. Il « croche » sa casquette, 
dépose son litre : « Alors ça ne va pas, 
mon vieux chien ?...

—  Oh non !... les enfants ont pleuré 
toute l’après-midi... Je t’ai fait monter 
des œufs par la petite... tu feras bien ton 
omelette tout seul ? . . .  » Et, avec une 
intonation épuisée : « Je ne peux pas me 
lever !... la poêle est là, à gauche...  rien 
de nouveau au Métro ?...

—  Rien... tu dis, à gauche ?...

—  ... L e  long du mur... elle te crève 
les yeux...  »

L e  mari se met à préparer son ome
lette ; mais il ignore où tout pose... le 
charbon?... les bûches?... le beurre?... 
les œufs ?... La  femme ne le perd pas du 
regard, suivant tous ses mouvements... 
devinant ce qu’il cherche, souffrant de 
cette gaucherie de l’homme fait pour 
l ’atelier, et qui, dans la petite cuisine, se 
noie dans un verre d’eau.

—  Passe-moi donc le bol, je  vais te 
casser les œufs...

—  Je les casserai bien tout seul !... te 
tourmente pas !...

U n choc sec au bord de l’assiette, 
comme si ces œufs étaient en fer... son 
gros pouce au milieu du jaune... le blanc 
dégoulinant partout : « T u  n’as pas de 
beurre ?...

—  Ah !... c ’est vrai !... » L a  femme, 
contrariée, propose d’appeler la voisine... 
Mais le terrassier ne l ’aime pas, à cause 
de ses cancans : « ... Avec du saindoux.., 
demande-t-il ?...

—  Ce sera moins bon... Attends que 
ton feu soit bien chaud... il est mal allu
mé, ton feu !...

—  Est-ce que je sais, moi. »
E t  l’omelette s’étend, paresseuse, lour

de, avec une teinte de flanelle malade...
— L ’as-tu salée, au moins ?...
—  Non !... ce qu’il en faut, tout de 

même, pour une omelette ! !... et quelle 
omelette !...

Il ne reste plus qu’à faire bouillir le 
lait des enfants, laver la vaisselle, balayer, 
changer la malade, etc., etc., etc. !...
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L e mari s’écroule sur une chaise, 
découragé : « Que veux-tu, mon pauvre 
chien, faudra t’y  résoudre... tu es mal 
soignée !... les enfants ont la diarrhée !...

—  O u i , leur lait était aigre... tu. as 
oublié, ce matin, de nettoyer, le caout
chouc du biberon...

—  T u  vois !... et puis, moi, je  n ’en 
peux plus... la belle affaire quand nous 
serons tous sur le flanc !...

—  Alors... c ’est l’hôpital ?...
—  Mais oui, mon pauvre chat, j ’irai te 

voir les dimanches où je  ne travaillerai 
pas... et, en glissant la pièce à l ’infir
mière, on n ’est peut-être pas si mal... »

La femme sanglote, la tête entre les 
mains, l ’hôpital pour elle !... les enfants 
au Dépôt ! le mari au restaurant !... Oh ! 
c ’est trop... trop ! !...

*
* *

Mais un jour...  stupéfaction ! ... en 
rentrant, plus fatigué que jamais, le mari 
trouva une P etite-Sœ ur: « ... H ein ?.. .  
de quoi?... d ’où vient-il cet oiseau noir?... 
A h .. .  pas de çà !... De la misère... oui !... 
mais de la misère et de la calotte ! !... 
jamais de la vie !... il la «sacquera» 
demain, la béguine ! ou ce soir... tout à 
l ’heure,!...  des princesses à servir... 
merci !... plus souvent ! ! . . . »  Il cherche 
déjà sa phrase... quelque chose d’éner
gique !... avec ces femmes-là, faut assom
mer tout d’un coup, sans quoi ça pleur
niche... ça se raccroche à toutes lés 
branches...

E n  attendant, il essaye d’arranger son 
bébé qui pleure. L a  Petite-Sœur, qui 
surveille un beefsteak sur le gril, se 
retourne en souriant : « Attendez, mon 
brave, vous ne savez pas... pas du tout!... 
pendant que vous mangerez, je  ferai 
ça !... mais puisque je  vous dis que je 
l’arrangerai !... » Et, le gril d’une main, 
le bébé de l ’autre, la Sœur trouve encore 
moyen de mettre le couvert.

L ’homme la regarde, rêveur... C ’est 
donc ça, une béguine ?... la religieuse 
qui fait baver son journal ?... Pour une 
fois, il en a une vraie, là, devant lui... 
elle n ’a pas l ’air si encombrante ... —  
« Comment que vous vous appelez ?... 
—  Sœur Imeldine... —  En voilà un de 
n o m !. . .  —  E t  vous? ...  —  Moi, Léo 
nard... »

Le terrassier fait l ’inspection... elle a 
déjà turbiné pas mal, cette après-midi... 
Sa femme est lavée, peignée... et même : 
« C ’est toi qui sens bon comme cela ?...

—  ... U n  peu d ’eau de Cologne que 
la Petite-Sœur m ’a donnée. »

Les,lits des bébés sont tout blancs, la 
mansarde est balayée à fond ; il y  a des 
fleurs sur la commode : « A h  ça, c ’est 
gentil !

—  A  table ! dit la religieuse.
—  Je suis sûr, pense le terrassier, 

qu’elle va me servir une de ces lavasses 
de couvent ! mon vieux, prépare ta mu
queuse !...

—  Vous ne mangez pas, ma Sœur ?
—  Moi ?... vous plaisantez !... le trou

vez-vous bon, mon beefsteak ?... »
L ’ouvrier ne répond pas... il est subi

tement attentif à toute une symphonie de 
sensations exquises qui montent de ses 
pupilles à son cerveau. Dès la première 
bouchée, il est. fixé... conquis : «Ma 
Sœ u r... c ’est épatant !... vous avez dû être 
un riche cordon bleu dans le temps ?... »

L a  Petite-Sœur sourit : « Vous allez 
voir les pommes de terre !...

—  Comment, il y  a de la frite ?...
—  Mais certainement !... »
D u coup, l ’homme met les doigts dans 

l’assiette où s ’allument de chauds reflets 
d ’or, il casse les quartiers de pommes 
de terre... comme elles sont gonflées !... 
soufflées !... et quand il les ouvre, c ’est 
de la poussière parfumée qui chante le 
confortable et le bon chez soi : « ... Epa
tantissimus !... vous savez, ma Sœur... 
je vous embauche pour demain... et 
après !...

—  Je crois bien... j ’ai vos habits à 
brosser, tout votre linge à raccommo
der... votre femme à panser... vos enfants 
à promener. »

Mais l’ouvrier rougit : « . . .  C ’est pour 
rire que je  vous dis cela...

—  Comment...  pour rire ?...
—  Songez...  j ’ai pas un radis à vous 

donner !...
—  Mon cher ami, c ’est précisément 

pour cela que je  viens ! !... »

** *

Après quinze jours de ce régime, la 
malade reprenait des forces dans ce cal
me absolu, cette absence de toute préoc
cupation ; la mansarde brillait, tel un 
soit neuf ; les enfants attendaient chaque 
matin la religieuse comme un rayon 
qu’on espère, et l ’acclamaient du haut 
de l’escalier : « ... Bonjour, petite Sœur 
Imeldine !... —  Bonjour, mes trésors !... »

Mais un soir, la Petite-Sœur appela le 
mari au fourneau ;
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—  Vous aimez toujours les pommes de 
terre soufflées ?

—  Si je les aime !... Je les adore !...
—  Ne dites pas cela...
—  Je les idole !...
—  C ’est mieux... Eh bien, voilà com

ment on les fait : vous les jetez d ’abord 
dans la graisse, et vous les «retirez»...

—  Combien de temps ?...
—  Oh ! quelques minutes... puis vous 

les repassez de nouveau dans la graisse 
bouillante... c ’est compris ?... —  Oui. —  
Qu’aimez-vous encore ?...

—  Mais tout ce que vous faites !... le 
bœuf aux tomates... le foie de veau... le 
haricot de mouton., le derrière d ’un lapin 
mariné... les abatis d ’oie...

La  Petite-Sœur devient perplexe : 
« C ’est que je  ne pourrai pas tout vous 
montrer ce soir !...

—  Mais pourquoi me m o n tre r?? .. .  
pas de bêtises, hein ! !... vous n ’allez pas 
vous mettre en grève ! !... » Et, du fond 
de l’alcôve, la voix de la femme s’élève 
suppliante...

—  Ma Sœ ur  je vous assure... il n ’y
a pas de plus malheureux que n o u s! .. .  
ne nous abandonnez pas encore !...

—  C ’est que voilà !
—  Voilà quoi? ...  interroge rudement 

le terrassier...
—  ... Il m ’arrive un fâcheux contre

temps, il faut que j ’aille demain matin 
en prison... pour un mois !... pour non- 
sécularisation !

—  ! ! ! !... Pierre l ’E r m it e .

Le Départ des Gymnastes *

(Avec ritournelle chantée, cette m arche équi
vaut à un hym ne général gym naste. Sans ritour
nelle chantée, ou en la  chantant à bouche close, 
elle devient une scène gym niq ue entre les cou
plets de laquelle on exécutera les m ouvem ents les 
plus divers : extension des bras, des jam bes; can
ne, bâton ; travail aux engins, etc.

Pendant les couplets, m ouvem ents rythm iques 
ou marches variées : en lign e  droite, en courbe, 
en croix, en rond, etc. ; ou bien encore, sauterie 
en avant (jam bes croisées alternativem ent) de 
droite à gauche et de gau ch e à droite.

Cette marche, dont il suffira de régler à volonté 
la cadence pour en obtenir l'effet voulu, se prête 
à des com binaisons m ultip les, à dessein laissées 
à la discrétion éclairée des m oniteurs et des 
chefs).

I

Front haut, allure martiale,
Jarret souple, cambrant les reins,
Que notre marche triomphale 
Résonne sous les cieux sereins ! —  
Gymnastes, gai ! la vie est belle 
Pour qui la prend du bon côté : 
Chantons la jeunesse éternelle 
Qui donne joie, et vigueur et santé ! 

Ritournelle
U n ! deux ! par notre entrain que rien

[ne lasse,
Que sur nos pas l ’ public qui s’amasse

[et s’entasse
Soit frappé de stupeur, d ’honneur,et de

[bonheur !
Fiers comme des paladins moyen-âge, 
Partons, amis, la fête du courage 
Attend là-bas tous les hommes de cœur !

II

Force, Endurance, Intelligence !
Tel est le flambeau-trinité
Qui guide par le monde immense
L a  marche de l’ Humanité ! —
Vous qui reçûtes en partage 
La  paix avec de justes lois,
Soyez vaillant pour être sage :
Les forts sont doux, et généreux et droits!

III

Gloire à toi, noble Gymnastique :
Ton nom, jusqu’aux pôles connu, 
Egalait pour tout peuple antique 
Celui d ’une grande vertu.
Nous inspirant d ’un tel exemple,
Qui donne à tous grâce et beauté, 
Comme eux sachons offrir au temple 
Aux dieux ardents de la virilité !

E .-H . G i l l e w y t e n s .

* M usique d’Ant. G ilis.

Don Lorenzo Perosi
(Suite et fin)

Un succès prodigieux accueille partout 
les œuvres du jeune compositeur italien : 
chacun de ses oratorios a soulevé d ’en
thousiastes ovations par le monde entier, 
mais la Risurrezioue di Cristo éclipse à elle 
seule toutes c es gloires. La plupart des 
villes d ’ Italie l ’ont saluée avec un véri
table délire : Turin, Florence, Milan, 
Vicence, Ferrare, Rome, tous les grands
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centres artistiques, l ’ont tour à tour a p 
plaudie, couronnée. L ’œ uvre fut exécutée 
à Milan, dans l ’église de Sain t-A m broise  ; 
l ’orchestre était dirigé par le maëstro P e 
rosi lui-mêm e. M algré la solennelle g r a 
vité du sanctuaire où avait  lieu cette 
audition, les acclam ations interrompirent 
fréquem m en t une exécution de tous 
points rem arquable.

A  Fiesole, une réception grandiose 
était faite à P ero si  : toutes les sociétés 
de la ville escortèrent le com positeur, 
et le soir une im posante manifestation 
m usicale avait  lieu sous les fenêtres du 
palais é p i s c o p a l ,  
dont le maëstro 
était l ’hôte. Ailleurs, 
d e  c h a u d e s  ovations 
consacrèrent le g é 
nie du jeu n e lévite.

V ie n n e  appela 
b ientôt le jeu n e  ar
tiste dans ses murs ; 
la Risurrezioue y  fut 
applaudie  par tout 
ce que la grande 
c i t é  autrichienne 
com pte de plus dis
tingué. L e  cardinal- 
a rchevêque, le n o n 
ce apostolique, les 
am bassadeurs, le 
m o n d e  d ip lo m a
tique et financier, 
s ’empressèrent a u 
tour de P erosi  : le 
succès  fut sp len 
dide.

L a  F ran ce  ne 
p o u va it  rester en 
arrière : elle a salué 
et applaudi le m a 
ëstro ; et l ’A n g le 
terre, elle aussi, 
ajouta son fleuron 
à cette belle couronn e. L ’A m é riq u e , à 
son tour, prod igu a  ses acclam ations à 
don P erosi,  et N e w -Y o r k ,  la  ville  des 
milliards, mit à ses pieds son orgueil  et 
son or.

Seule, l ’A l lem a g n e  est restée froide au 
milieu de ce concert unanim e d ’ap p la u 
dissements : nous avons vu  les motifs de 
cette abstention, et nous les avons jugés.

*
*  *

Il n ’est pas sans intérêt de rechercher 
le secret du succès que rencontrent p a r
tout les œ uvres de Perosi.

D ’aucun s l ’attribuent à la fraîcheur de 
l ’inspiration, à la pureté du style, à la 
largeur de la conception. N o u s  ne son
geons pas à dénier à l ’œ uvre pérosienne 
les mérites q u ’elle possède : nous les 
avons reconnus, et certes ils ont contri
b u é  à mettre en pleine lum ière le talent 
du com positeur italien. N o u s  croyons 
pourtant q u e la cause intime du succès 
est essentiellement dans l ’intime fusion 
du texte sacré et du ryth m e musical, 
dans la perfection de l ’expression harmo
nique de la parole b iblique.

D an s  ses œ uvres précédentes, don 
Perosi s’était révélé 
m usicien  de pre
m ier ordre ; dans la 
Risurrezione di Cristo, 
nous le retrouvons 
librettiste consom
mé. L e  maëstro 
n ’altère en rien le 
texte biblique, il 
n ’y  ajoute pas une 
lettre : chaque ver
set, chaq ue phrase, 
chaque mot, nous 
les avon s lus dans 
l ’ E v a n g i le  et dans 
la liturgie sacrée. 
E n  unifiant les ré
cits évangéliques, 
en y  entremêlant 
les motets et les 
séquences, il tend 
à faire du l ibretto 
une narration con 
tinue, qui emprunte 
à l ’authenticité des 
livres saints un 
élém ent indiscuta
ble d ’ intérêt.

U n  si beau suc
cès n e  pouvait  ce
pendant manquer 

d ’attirer à don P erosi  des ennemis et des 
détracteurs. L ’E g l ise  s ’est de tout temps 
vue  en butte à la calom n ie,  et la gloire 
d ’un de ses enfants devait  évidemment 
susciter la basse jalousie  des méchants. 
Cette  ép reuve  ne fut pas épargnée au 
prêtre de Jésu s-C h rist .

N o u s  l ’avon s dit, don  Perosi  s’était 
rendu à V ie n n e  p o u r  y  d iriger en per
sonne une audition de ses œ uvres ; un 
éclatant succès  y  avait  couronn é la per
sévéran ce et le travail du compositeur. 
L ’envie veillait, et une infâm e calomnie 
se fit jo u r ,  dont s ’em parèrent immédia
tement les jo u r n a u x  l ibéraux  et francs-

Don P ero si
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maçons de la pén in su le .  E n  te rm es  m é 
prisants, avec un luxe de  déta ils  perfides, 
ils s ’em pressè ren t  d ’a n n o n c e r  q ue  le 
maëstro, su r  les p ressan te s  sollicitations 
de scs am is  et de  ses a d m ira te u rs ,  allait 
abandonner  l ’é ta t ecclésiastique, p o u r  se 
consacrer exc lus ivem ent à  l ’a r t  m usica l.

T ou te  la p resse  a thée  de  l ’E u ro p e ,  
friande de  ces sortes  de  scandales ,  fit 
état de ces ins inua t ions  e t  s ’efforça de 
jeter la b o u e  su r  ce p rê t r e  qui allait p r é 
tendum ent je te r  la so u ta n e  au x  orties. 
Triste mission q u e  celle de  salir tou t  ce 
qui est hon o rab le  e t  sa in t  ! L es  d é t r a c 
teurs de P e ro s i  ava ien t u n  in s tan t  cru  
qu ’ils réuss ira ien t  à je te r  le d isc ré d i t  su r  
l’œuvre du  co m pos i teu r  ita lien. L a  s a in 
teté et la foi a rd e n te  d u  m aëstro  eu ren t  
p rom ptem ent raison d e  l ’in fam ie  sectaire 
et la conscience p u b liq u e  fit com plète  
justice de  tou tes  les ca lom nies .  Aussi,  
lors de l’exécution  à  B o logne  d e  la P a s
sione di Cristo, l’église de  N o tre -D a m e 
delle Grazie re ten ti t  d ’en thousias tes  ac c la 
mations, h a u t  tém o ignage  d e  la s y m p a 
thique reconna issance  q u e  lui a vouée 
le m onde m usica l  et relig ieux.  L es  o u tra 
ges odieux q u ’une  ce r ta ine  p resse  a l a n 
cés, de  gaieté  d e  cœ ur ,  su r  le génie 
précoce d u  co m p o s i te u r  i ta lien, n ’on t 
réussi q u ’à glorifier d av a n ta g e  u n  p rê tre  
exemplaire qu i,  de  la R e lig ion  d o n t  il 
est le m inistre ,  d e  la  Fo i q u ’il se sen t  si 
vive au cœ ur ,  a su t ire r  les p lu s  nobles  
inspirations d ’un  a r t  un ive rse llem en t 
admiré.

Le secret de  ce t te  c a m p a g n e  d é s h o n 
n ête nous est c o n n u  d ep u is  long tem ps  : 
on eût voulu, à  force d ’ou trages,  p ro c la 
mer le d ivo rce  de  la re lig ion et d e  l’art, 
dont l’un ion  a p p a ra î t  t r io m p h a n te  dans 
l’œuvre de  P e ro s i  ; m ais  tous  les calculs 
du volta ir ianism e libéral o n t  été dé joués,  
et la P ro v id e n c e  se se rv ira  d e  don  L o 
renzo P e ro s i  p o u r  faire b ri l le r  u n e  fois 
de plus, d ’une  lu m iè re  p lu s  p u re ,  p lus  
éclatante, ce q ue  C h a te a u b r ia n d  a si b ie n  
appelé le g é n i e  d u  c h r i s t i a n i s m e .

Fr. Dufour.

L ’a ra i g n é e  et le v e r  à soie

L ’araignée en  ces m o ts  ra il la it  le ver  à
[soie :

Bon D ieu ! que  de  le n teu r  d an s  to u t  ce
[que tu  fais ! 

Vois com bien  p e u  de te m p s  j ’em ploie  
A tapisser u n  m u r  d ’in n o m b ra b le s  filets.

—  Soit, répond it  le ver  ; m ais  ta toile est
[fragile.

E t  p u is  à  quoi sert-elle ? à r ien.
P o u r  moi, m on  travail est utile :
Si je  fais peu , je  le fais b ien . »

Lebailly.

Symbolistes et Décadents
(Suite et fin  )

L E  V E R S  L I B R E

P lu s  loin M. D elaporte  fait l ’h is torique 
et le procès  d u  vers l ibre  :

« P o u r  insu lter  Boileau, pou r  n a rg u e r  
le lec teu r  français  et le sens c o m m u n ,  les 
adep tes  de  la décadence  et du  sym bole 
on t d ifférents secrets ,  qui du  reste rev ien 
n e n t  à ceci : ne  r ien  ad m ett re  d e  ce qui 
avan t  les Vergalo , les V erla ine  et con
sorts ,  fut adm is,  p ra t iqué ,  ju g é  ra iso n n a 
ble, p a r  tous  les gens d ’esprit .  Ils coiffent, 
co m m e disa it  V ictor  H u g o ,  la vieille p r o 
sodie d ’un  b o n n e t  rouge ,  et p roc lam en t  
q u e  le p re m ie r  ar tic le  de  leu rs  D ro i ts  de 
l’h o m m e  décaden t,  c ’est la l iberté  du  vers, 
c ’est le « vers  l ibre ». Voilà, si on  les en 
croit , la co n q u ê te  p r im ord ia le  de la révo
lu tion  accom plie  aux  environs de 1885.

E t ,  à ce p ropos ,  il m e revient une h is
toire  d o n t  le héros  fut un  de  leurs 
« g ran d s  ancê t re s  » de  1848 ; car  il y  a 
des g ran d s  ancê tres  dans  toutes les révo
lu tions,  et les sym bolis tes  ne  devra ien t 
pas  p lus négliger  celui-là q u ’ils ne  d e 
vraien t  oub lie r  l’ho m m e qui leur appo r ta  
du  P é r o u  la s trophe  « n icarine ». E n  1848, 
G eorge  S an d  fut, co m m e b ien  on  pense,  
dém ocra te ,  socialiste, dévouée aux  in té 
rêts  des « travailleurs », q u ’on nou rri t  
avec des  rêves et que  l’on  grise avec des 
mots .  Or, un  travailleur ,  —  un  savetier, 
je  crois, —  Savinien  Lapo in te ,  se sentait 
des velléités de li t térature , voire de poésie, 
e t  il p r ia  G eorge S a n d  de l ’ap p u y e r  un 
peu  et de l ’encou rager  beaucoup .

—  F aite s  d e  l ’héro ïque ,  lui dit-elle ; 
cultivez l’a lexandrin .

L ap o in te  cultiva l’a lexandrin  avec fré
nésie  : il fit un  po èm e  colossal, émaillé 
d ’a lexandrins  de  quato rze  ou  quinze  pieds, 
e t  il ap p o r ta  son m anuscr i t  à la dam e 
qui l’avait  si b ie n  encouragé .  L a  dam e 
fronça le sourcil .

—  C ’est très  b ien ,  L apo in te .  Mais il y 
a  des règles ; il faudra it  réd u ire  vos vers
à  douze  pieds.
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—  A douze pieds ! s’exclama le travail
leur-poète. Des règles ! Ah ça, est-ce que 
vous n’êtes plus pour le peuple, vous ?

Lapointe s’imaginait que la seconde 
République avait émancipé la prosodie ; 
mais il était, sans le savoir, venu quaran
te ans trop tôt. L e  vers libre ne date que 
de la fin a u XIXe siècle, et il a succédé 
au vers impair, si admirable, paraît-il, 
quoique boiteux, comme Vulcain. Car 
enfin, le vers impair, « lé vers délicieuse
ment fait exprès » de Paul Verlaine, était 
déjà une des plus belles conquêtes que 
l’homme eût jamais faites. « A  la symétrie 
monotone des maîtres parnassiens se sub
stitue la délicate fantaisie du vers de neuf, 
de onze, de treize syllabes, coupé au gré 
du poète (1). »

Toutefois le vers faux et bancal n’était 
pas encore le vers libre ; le génie déca
dent s’y  trouve à l’étroit et à l’étau, dans 
ses onze ou treize syllabes. Il lui faut 
plus d ’espace, plus de champ, plus d ’air. 
Un juif s’est donné la mission d ’affran
chir la poésie française. « C ’est moi, dé
clare M. Gustave Kahn, qui ai inventé le 
vers libre ! " Me, me ; assam qui feci!...» 
comme s’il fallait un effort héroïque pour 
mettre bout à bout des lignes de prose 
bizarre, et pour appeler cela des vers li
bres. La liberté, comme on l’entend 
dans ce pays-là, consiste, au fond, à ne 
plus faire de vers du tout.

« La poésie nouvelle a détruit la versi
fication fondée sur le nombre régulier 
des syllabes du vers. Elle fait alterner 
des vers (?) très courts et des vers très 
longs de quinze, de vingt, de trente sylla
bes —  il n'importe. »

Pourquoi trente syllabes seulement ? 
Quand on prend du gallon et de la liber
té, on n’en saurait trop prendre. Mais les 
décadents-symbolistes se sont aperçus, 
d'abord que les pages d’imprimerie arrê
taient leur libre essor ; ensuite que le 
vers doit avoir une mesure ; enfin que la 
liberté, c ’est la négation du vers. Ce qui 
fait le vers, ce sont les lois qui le régis
sent, qui déterminent sa longueur, son 
allure, son rythme ; le rythme, si on ne 
le saisit pas tout de suite et sans effort, 
est nul. Le vers non affranchi n’est pas 
un esclave ; il est sujet ; c ’est sa nature, 
sa force, sa gloire, son charme. Em anci
pé de ses règles, il n’est plus rien ; et l ’on 
a eu raison d'écrire : Un « vers libre », 
c ’est comme qui dirait « un nègre blanc ». 
Les « vers " doivent être des « vers ». Il

(1) Baunier, «op. cit. », p. 36.

n’y  a pas de liberté qui tienne et l’exi
gence est absolue. Des vers qui ne sont 
pas des vers, sont de la prose (1) ; —  à 
moins d ’être quelque chose qui n ’a aucun 
nom dans aucune langue : et c ’est le cas 
des lignes allongées par les symbolistes.

C O N C L U S I O N

Voici la conclusion du spirituel colla
borateur des « Etudes ».

« Les symbolistes ressemblent aux es
claves enchaînés dans la caverne de Pla
ton. L e  dos tourné au soleil, ils aper
çoivent vaguement, sur les parois de leur 
prison, des ombres qui passent, et devant 
ces visions fugitives, tremblotantes, im
précises, ils ronronnent ce qu ’ils appellent 
des poèmes en vers libres.

Si l ’on voulait chercher, pour les défi
nir, une comparaison moins classique, on 
en trouverait une beaucoup plus moder
ne chez nos voisins d ’Angleterre. Les 
productions morbides des symbolards 
font songer à cette « Littérature des alié
nés » qui s’échangeait naguère entre les 
maisons de santé britanniques ; littéra
ture incohérente et inconsciente, avec 
des échappées de bon sens, parfois même 
de poésie, où les médecins rencontraient 
des indications intéressantes sur la nature 
de la folie et utiles pour le traitement de 
leurs étranges clients (2).

Seulement tandis que la littérature des 
lunatiques qui rédigent «The N e w Moon» 
aide à  guérir ses auteurs, l ’autre paraît 
destinée à ruiner toute intelligence et 
mentalité pratique chez ses initiés. Et 
l’on a eu raison de dire, à propos des dé
cadents-symbolistes : « Ce n ’est pas un 
Parnasse, c ’est une infirmerie. » Infirme
rie d ’incurables ? Je ne sais ; j ’ose espé
rer la guérison de plusieurs, et je crois 
qu’en France le mot de Lamartine se 
réalisera encore : « L a  poésie sera de la 
raison chantée. »

En attendant, s’il en est parmi les symbo
lards qui puissent et qui veuillent ouïr un 
conseil, nous leur répéterions ces quatre 
vers bien vieux et qu ’ils trouveront bien 
maigres ou beaucoup trop faciles à com
prendre. Quoi qu’il en soit, ce quatrain 
d’un magistrat contemporain de Louis

(1 ) Brunetière, «op. c it.» , t. II. p. 1 1 6 1 1 7 .

(2) « The Contemporary R eview », juin 1863. 

Cf. « Dictionnaire des littératures ».
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X I I  vaut plusieurs volumes de vers li
bres, fut-ce m êm e des vers de trente 
pieds : M on ami :

Si ton esp rit veut cacher 
Les belles choses q u 'il  pense,
Dis-moi, qu i peu t t ’em pêcher 
De te serv ir du silence ?

V . Delaporte.

JEANNE D'ARC
Nous prédisant la fin prochaine 
Des affronts subis tant de fois, 
Entendrons-nous bientôt des voix, 
Com m e toi, Jeanne, sous le chêne?

L a  France, après son deuil cruel 
E t tant d ’espérance trompée, 
Découvrira-t-elle une épée,
Comme toi, Jeanne, sous l’autel ?

Partirons-nous pour la frontière, 
Sentant dans nos drapeaux joyeux 
Souffler un vent victorieux,
Com m e toi, Jeanne, en ta bannière ?

Oh ! le jou r qu ’il faudra marcher 
Vers le grand but qui nous attire, 
Dans nos cœurs, ô Jeanne, ô martyre, 
Mets les flammes de ton bûcher !

François Coppée.

LE MOIS LITTÉRAIRE

Alfaric ( P . ) .  —  Aristote. U n  vo l. in-32 
de 64 pages. Paris, 1905, B loud.

P r ix  : 0 fr. 60 
L a philosophie d ’A risto te  n ’a  rien  perdu  de 

son im portance, et le cours des âges a  trouvé 
peu de choses à  a jou ter à  l'œ uvre  du g ran d  pen
seur grec. Il n ’est donc pas sans in té rê t de revoir 
de près la vie et les idées du  m aître  ; c’est à  ce 
faire qu’est consacré l ’ouvrage présen t. E n  que l
ques pages bien  écrites et b ien  pensées, l’au teu r 
a synthétisé dans leu rs g ran d es lignes les écrits 
du philosophe païen , rép artis  en trois b ranches : 
sciences spéculatives, sciences p ra tiques, sc ien
ces poétiques.

Nous avons ainsi de l’œ uvre grecque  une vue 
d’ensemble suffisante p o u r la  com préhension des 
systèmes philosophiques d ’A ristote.

Andrée (J a c q u e s ) .  —  D eux dialogues mon
dains. I n - 1 6  d e  24 p a g e s .  B r u x e l le s ,  
1906. c h e z  l 'a u teu r .  P r i x  : o  fr. 7 5 

N ous avons déjà signalé à  nos lecteurs le talent 
délicat de Jacques A ndrée ; scs tro is volum es de 
P ièces  à d ire  ont été enlevés en quelques sem ai
nes : c’est assez d ire  com bien le public  littéra ire  
les a  prisés. Ses D ia log u es m ondains, tout en 
restan t toujours dans les lim ites de la plus saine 
m orale, sont m oins sévères dans le ton. Nous y 
retrouvons des m arqu is et des m arquises tels 
que  les pe ignait W atteau  ; nous y  retrouvons, 
entouré de g râce  et de poésie, ce que le moyen 
âge appelait le jeu  dé l ’am our. Oh ! ces surprises 
du cœ ur ! L ’au teu r nous en parle  si gentim ent, 
si délicatem ent ! C 'est un bijou littéra ire , si l ’on 
peu t ainsi parle r. Voilà certes une jolie  chose à 
m ettre  d an s les m ains de nos jeunes filles.

*
*  *

Auclert ( H u b e r t in e ) .  —  L e nom de la 
fem m e. In-8° d e  16 p a g e s .  P a r is ,  1905 , 
S o c ié té  d u  L i v r e  à  l ’A u t e u r .

P r i x  : 0 fr. 5o
D ans cette  cu rieuse  b rochure , l’au teu r veut 

dém ontrer que « g a rd er le nom qui la personnifie 
est pour la femme la  clef de l'affranchissem ent ». 
Nous n ’avons, pas qualité  pour tran ch er les 
questions fém inistes ; contentons-nous de consta
ter que Mme A uclert défend sa thèse avec une 
v ig u eu r peu com m une.

** *

Boudinhon (A.). —  L es procès de béatifica
tion et de canonisation. U n  v o l .  in -18  de  
64 p a g e s .  P a r i s ,  1905, B l o u d .

P r i x  : 0 fr. 60 
On réclam ait depuis longtem ps un traité  v ra i

m ent populaire  su r la p rocédure  canonique en 
m atière de béatification ; le p ub lic  n 'est guère  
fam iliarisé avec les usages de la cour de Rome. 
L e travail de M. l’abbé B oudinhon répond  donc 
à  un  sérieux desideratum  ; désorm ais les fidèles 
pourron t suivre avec in térêt les actes et décrets 
du  Saint-S iège dans ces affaires cultuelles : ils 
com prendront m ieux leu r portée, et leur vénéra
tion pour les serv iteurs de D ieu placés sur les 
autels en sera  augm entée d 'au tan t.

** *
Briquet (X.) et Giieude ( E d . ) .  —  L a  

lecture à l ’école primaire. U n  v o l .  in -16  
de  190 p a g e s .  N a i n u r ,  1904, W e s m a e l-  
C h a r l ie r .  P r i x  : 1 fr.

R ares sont les livres dont il n 'y  a que du bien 
à d ire  : nous en tenons un , et nous ne le lâche
rons q u ’après l’avoir vivem ent recom m andé. L es 
au teu rs ont parfa item ent com pris que, si l'on veut 
re stau re r dans la société les g randes idées de 
D ieu, de la famille, de la  patrie , il faut s 'adresser à
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l'enfance. L eur ouvrage est établi su r ce p rin 
cipe ; un heureux choix de lectures variées, jo li
m ent illustrées et entrem êlées de poésies, voilà 
certes de q uoi façonner dans l’â me de nos en
fants de saines et fortes pensées relig ieuses, mo
rales et patrio tiques.

** *

C a s t e l  (P ie rre ) .  —  Tébessa. D eux  vol. 
in-8° de  XVI-192 et 252 pages.  P ar is ,  
1905. P au l in .

Le nom de T ébessa est singulièrem ent évoca
teur ; pour ceux de nos lecteurs qui ont conservé 
le souvenir de l’histo ire ancienne, il rappelle  tout 
un passé b rillan t de civilisation, de prospérité 
sociale et a rtistique. C arthage et Rome se sont 
disputées ce coin de terre  ; rivales tour à tour 
heureuses et abattues, elles on t laissé dans l’an 
tique Théveste d 'im posants vestiges de leur pas
sage, et, à l’heure actuelle, il est peu de te rrito i
res africains aussi riches en m onum ents histori
ques. A ce seul poin t de vue, l'œ uvre de M. Cas
tel m éritera it déjà l'a tten tion  : le second volume 
de son œ uvre, entièrem ent consacré à  l’histoire 
de la région, est un précieux docum ent qui sera 
consulté avec fruit par l’historiographe et l’a r
chéologue.

En outre, dans son prem ier volume, l’au teur 
donne en détail la géographie physique, politique 
et économ ique du pays. C 'est donc un  travail 
d’ensem ble absolum ent com plet, qu ’il nous p ré
sente en un style agréable  et, chose à noter, sans 
aucune prétention . A tous ces m érites vient s’a
jo u ter une abondante docum entation photogra
phique, qui donne à  l'ouvrage un relief séduisant.

M. le sénateur T reille , dans sa préface, adresse 
à l’au teu r de sym pathiques félicitations ; qu 'il 
nous perm ette de faire nôtres ses appréciations 
flatteuses et d ’y jo indre  l'hom m age de notre sin 
cère adm iration.

** *

D a r b o y  (Mgr). —  Œ uvres de saint Denys 
l ’Aréopagite. U n  vol. in-12 d e  c l x x i i -  
33o pages. P ar is ,  1905 , M aison de  la 
B onne  P resse .  P r ix  : 1 fr.

L e g rand  nom de sa in t D enys l’A réopagite 
justifie pleinem ent cette pub lication  ; la  traduc
tion de ses œuvres, p a r M gr D arboy, avait paru  
en 1845 et n 'avait pas été rééditée. P rofitan t d ’une 
autorisation gracieusem ent accordée, la Maison 
de la Bonne Presse vient de rendre  au public  
studieux le service de réim prim er les travaux du 
savant écrivain g rec, en les faisant précéder 
d’une introduction très docum entée sur leur 
au then tic ité  et leur influence.

Nous attirons l’attention  des ecclésiastique s 
sur cette pub lica tion , appelée à le u r  rendre  de 
réels ser vices.

D é c o u t  (L .) .  —  L'histoire de l'art, apprise  
p a r  les p ro m e n a d e s  d a n s  P a r is .  U n  
vol. in-18 de 290 pages .  Blois, 1906, 
Im p r im er ie s  réun ies  du  C en tre .

P r ix  : 2 fr. 5o
L 'idée  de nous ap p ren d re  l'h is to ire  de l 'a rt par 

des prom enades dans P a ris  é ta it v raim ent orig i
nale : elle a  tenté un écrivain  de m érite , M. L. 
D écout, et, disons-le, il a  réussi p leinem ent. Son 
in itiative  nous repose de ces catalogues longs et 
fastidieux, q u ’on a  peine  à feuilleter et qui n 'ap 
p ren n en t rien  à  ceux qui les parco u ren t. Ici 
p a r  contre, le lec teu r puise dans le volum e qu 'il 
a  sous les yeux des notions sinon com plètes, du 
m oins fort suffisantes pour ap p réc ie r comme il 
convient les m erveilles que nous on t léguées les 
siècles passés.

C 'est un  ouvrage p ra tiq u e , u tile et agréab le , et 
nous souhaitons vivem ent que des œ uvres sim i
laires soient en trep rises p o u r les au tres g rands 
cen tres a rtistiq u es : Rom e, L ondres, Vienne, 
M ilan, M adrid, etc.

***
D e  G i z a g u e t  (H e n r i ) .  —  L 'a r t  de gagner 

au bridge. U n  vol. in-16 de 96 pages.  
P a r is ,  1905, G arn ie r .  P r ix  : 2 fr. 5o 

Le titre  est p rom etteu r, d’au cu n s d iron t même 
un peu audacieux, m ais il tien t ses prom esses. 
D ans un  jeu  scientifique comme le b ridge, qui 
renferm e une p a r t si considérable de méthode 
et de raisonnem ent, la  p a rt de chance et d ’im
prévu n ’est qu ’un  des élém ents du  succès. Le 
m érite du joueur est un  facteu r appréc iab le, 
sinon le p lus décisif. Il rem plit le rô le de l’in
telligence dans toute en treprise, et suffit le plus
souvent à  faire  p encher la  balance  du côté de la
fortune. N ’est-il pas vrai de d ire  que la  science 
du jeu  est p resque  tou jours « l’a rt de g ag n er » ?

**
D r a u l t  ( Jean).  —  L es petits drames du poste. 

U n  vol. in-16 de 292 pages .  T ou rs ,  
1 9 0 5, M am e. P r ix  : 3 fr.

D r a u l t  ( Jea n ) .  —  L es audiences joyeuses. 
U n  vol. in-16 de 288 pages.  T o u rs ,  
1905, M am e. P r ix  : 3 fr.

N otre confrère Je a n  D rau lt est passé m aître 
dans l’a r t de l’hum our ; sa  collection Chapuzot 

lui a  valu un succès de bon aloi. Il s’essaie m ain
tenan t dans un gen re  nouveau ; ses P e tits  dram es 
du poste sont une série de séances joyeuses qui 
ont pour th éâ tre  le poste de police. L es person
nages sont carica tu rés avec un  en tra in  endiablé, 
capab le  de désopiler les ra tes les p lus moroses.

D ans les A udiences jo y e u ses, il ne se contente 
point de nous égayer avec la  m entalité  de l’accu 
sé ou du p la ig n an t ; il se p réoccupe aussi de 
fixer les tra its  du ju g e  ou de l’avocat. Ses m agis
tra ts sont bien  de ce tem ps ; ils évoquent souvent
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certaines figures que les journ aux ont rendues 
célèbres ; quelques-uns ont l ’a ir de siéger à C hâ
teau-T hierry, et d ’autres ont dû gratter dans la 
main de V adécard .

Il faut lire : le Réticule, Une affaire de fa u x  en 
cours d ’assises, ta Lyre de Lam artine, Médecine 
illégale, Bigame m algré lu i ! et les autres scènes 
de ce curieux volum e, pour avoir la sensation de 
coudoyer tout un curieux petit monde de famé
liques de M ontm artre, de paysans roublards, 
de petits bourgeois de P a ris  et d 'ouvriers de 
partout. Ce qui frappe surtout, c 'est la  sincérité 
d'observation de l ’auteur ; il connaît à fond son 
époque, et ses personnages sont vraim ent pris 
sur le vif.

L a  librairie  M am e a édité luxueusem ent ces 
nouveaux livres de Jean D rault, qui, égayés des 
jolis dessins hum oristiques de G uydo, ont leur 
place m arquée dans toutes les bibliothèques.

***

D u v a l - A r n o u l d  (L.). —  Etienne Dolet. 
In-16 de 32 pages. Paris, 1 9 0 , Maison 
de la Bonne Presse. Prix : o fr. 10 

Excellente brochure de propagande, où la 
vérité est dite une fois pour toutes sur Etienne 
D olet. C 'est une biograph ie authentique, d’après 
les docum ents historiques les m ieux contrôlés.

***

F i d e l  (Camille). —  L'opinion allemande et 
la question du Maroc. U n vol. in-12 de 
40 pages. Paris, 1905, Comité du 
Maroc. Prix  : 1 fr.

L 'au teu r a procédé, en A llem agne même, à une 
m inutieuse enquête sur les intentions germ a
niques à  propos du M aroc. Il a surtout visité 
les m ilieux coloniaux, financiers et com m erciaux, 
c ’est-à-dire ceux dont les intérêts sont le plus 
directement engagés dans la  question. D es opi
nions recueillies, il a formé un rapport docu
menté dont les conclusions ont une im portance 
capitale.

***

F r ie d  (Alfred). —  Annuaire de la vie inter
nationale. Première année (1905). Un 
vol. in-16 de VIII-160 pages. Monaco, 
1905, Institut international de la paix.

Prix : 2 fr. 5o
Dans la préface, l'auteur nous avertit que son 

travail n’est qu ’un essai. Cet essai, il faut le 
reconnaître, est déjà bien  m éritant, puisqu ’il 
nous donne des indications détaillées sur la  plu
part des grandes m anifestations qui ont formé la 
vie internationale en 1904. L 'u tilité  de pareil 
ouvrage n 'échappera à personne, et moins encore 
à tous ceux, et ils sont légion, que leur profession 
ou leurs goûts appellent à tenir une place dans 
la vie des peuples.

N ous applaudissons volontiers à cette belle 
initiative, et nous attendons avec im patience une 
seconde édition, augm entée et mise à jour. L e  
présent annuaire rendra, en attendant, de sign a
lés services.

***

Jeune fille (la) et l ’avenir. Un vol. in-18 de 
XII-400 pages. Avignon, 1905 , Aubanel. 

L 'au teur des « Paillettes d’or » est trop connu 
pour qu 'il faille reproduire ici les éloges que 
plusieurs générations lui ont décernés. Comme 
com plém ent à son L ivre de piété ie  la jeu n e f i l le ,  
il a écrit La vie après le pensionnat, adm irable ou
vrage en quatre parties, dont nous avons successi
vem ent annoncé La j eune f i l le  et la fa m ille , !-a 

jeun e f i l le  et la paroisse, La jeune f i l le  et le monde. 
L a  quatrièm e partie : La jeun e f i l le  et l'avenir, 
présente un intérêt plus capital peut-être, en ce 
sens que l ’auteur y  montre l’im portance du rôle 
de la  femme dans la société de demain ; il évite 
fort adroitem ent le dangereux écueil du fém inis
me, et ses conseils sont m arqués au coin de la 
véritable sagesse. Nos jeun es filles feront à ce 
nouvel ouvrage un chaleureux accueil ; elles y  
puiseront des idées saines, la force de caractère 
et le courage nécessaires pour se garder elles- 
mêmes et rendre m eilleurs ceux qui les entourent.

***
L e  F r a n ç o i s  (Jacques).—  Essai scientifi

que sur les transformations sociales et 
sur la fin de la guerre. In-8° de 24 
pages. Paris, 1905 , Société des P ub li
cations scientifiques. Prix  : 0 fr. 60 

En quelques pages vigoureuses, l ’auteur essaie 
de rendre un peu d'énergie à la société contem
poraine : il y  a  là d ’intéressants aperçus qui 
méritent d'être approfondis. L 'internationalism e 
surtout est fort malmené : nous ne nous en p la i
gnons pas, car ses doctrines préparent au monde 
et à la  France un avenir bien sombre.

*
*  *

L é p i n e  (Madeleine). —  Récits d ’Orient. 
U n vol. in 16-de 74 pages. Paris, 1905 , 
Bibliothèque de l’Association.

P rix  : 3 fr.
Il y  a quelque temps, nous avons lu, de Mme 

Lépin e, un jo li volume intitulé L ’ombre étoilée ; 
nous y  avions découvert une plume sincère, aler
té, bien taillée. L es Récits d 'O rien t  nous ont paru 
m ieux encore ; l ’auteur excelle à présenter de 
brillants tableaux, d’un coloris vigoureux et har
m onieux. L a  facture du vers est irréprochable, 
se rapprochant davantage du rythm e parnassien. 
C ela  nous repose un peu de ces productions 
alam biquées qui éclosent à foison de nos jours.
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L e  R o y - L i u e r g e  ( G . ) .—  Impressions d 'E x 
trême-Orient. U n  vol. in-16 de 420 p a 
ges. P a r is ,  1905, O ud in .  P r ix  : 3 fr. 5o 

Mme Le R oy-L iberge voyage d ’une façon ab 
solum ent particu lière . D ’abord, elle ne perd  pas 
son tem ps : du m atin au soir, elle est en m ouve
m ent, elle voit tout, rien ne lui échappe. E lle 
traverse l’E urope et l’Asie pa r Moscou et le 
T ranssibérien , elle visite le Japon, la Chine, le 
Tonkin , Java, les Indes, l’E gyte, et p artou t son 
endurance lui perm et d ’utiliser les m oindres ins
tants. P résen té  de charm ante façon, le récit de 
cette pérégrination , nous allions dire de cette g a 
lopade à travers l’ancien  m onde, présente cet 
intérêt spécial que la voyageuse, femme de grand  
esprit, a peuplé son livre d’observations curieuses 
et typiques : en Sibérie , au Japon , elle eut le 
pressentim ent des lu ttes sanglantes de deux peu
ples ; au T onkin, elle jugea  d’un coup d’œil les 
défauts de la colonisation française ; en résum é, 
l’authoress fait preuve de qualités supérieures de 
perspicacité  et d’in tu ition , et l’in térêt de son tra 
vail en est plus que doublé.

Levrault (Léon). — L a  fa b le . U n  vol. 
in-18 de 152 pages. P ar is ,  1905, D ela
plane.  P r i x .: o fr. 75
L ' intéressante collection des Genres littéra ires, 

de l’éd iteur D elaplane, s’augm ente d ’un nouveau 
volume de M. L evrau lt : L a  fa b le . Nous avons 
eu l’occasion an térieurem ent d’a ttirer l’attention  
de nos lecteurs sur les travaux de cet au teu r ; son 
dern ier ouvrage ne le cède pas en in térêt aux 
précédents. P a r  la place spéciale q u ’elle occupe 
dans la littéra tu re  des peuples, la fable a  droit à 
une mention séparée ; M. L evrau lt nous parle  de 
ce genre  depuis sa naissance, sous forme d ’apo
logue, dans l’an tiqu ité  la p lus reculée ; il en suit 
les évolutions successives, ju sq u ’à  son apogée 
avec L a Fontaine. Le g ran d  m oraliste en a, de 
façon définitive, établi les règles et l’esprit ; et ce 
n ’est pas son m oindre titre  de gloire.

E n  i 5o pages, le docte écrivain  a su nous don
ner une idée com plète du sujet, en un exposé 
lum ineux et d ’un réel in térêt littéra ire .

M a d a n  ( A . - C . ) . — Sw ahili grammar. U n  
vol. in-16 de 62 pages. Oxford , 1905, 
C la ren d o n  P ress .  P r ix  : 1 fr. 25

L e D r K rap f et l’évêque Steere ont consacré au 
d ialecte sw ahili (Zanzibar) d 'im portan ts travaux ; 
désireux de les m ettre à  la portée de tous, l’au teu r 
a concrétisé en une élégante b rochure une g ram 
m aire locale suffisamment com plète pour rendre  
d ’utiles services à  tous ceux qu i ont à  séjourner 
là-bas. Il donne à  son enseignem ent une forme

brève et claire , double qualité  qu i se ra  appréciée 
des intéressés.

***

M o n t b r o u i s  ( H a m el). —  Victimes de la 
sociale. U n  vol. in-16 de  IV-50 pages.  
L y o n ,  1 9 0 5, L ib ra ir ie  du  S acré -C œ ur .

Ces souvenirs d ’un paysan  m ériten t l 'a tten tion ; 
le b u t de l’au teu r est évidem m ent de m ettre  en 
garde  ses lec teu rs contre les u topies socialistes. 
E n une suite de nouvelles fort bien  écrites et d 'une 
hau te  portée sociale, l’écrivain  nous fait toucher 
du  doigt l’inanité, l’ab su rd ité  des doctrines nou
velles qu i p ré tenden t rénover la société.

N ous ne pouvons q u ’ap p lau d ir à  cette ingé
nieuse in itiative de revêtir rense ig n em en t so c ia l  
d ’une forme aussi a ttray an te  ; sous ces sim ples 
contes se cachent des vues profondes et sainem ent 
chrétiennes, et la réflexion s'im pose à  leu r lecture. 
Souhaitons à  ce gen til opuscu le  une prom pte et 
large  diffusion.

** *

M u f f o n e  (D .-G .) .  —  Fotografia pei dilet
tanti. U n  vol. in -32 de XVI-428 pages.  
Milan. 1905, H o ep l i .  P r ix  : 4 fr.  5o 

Qui n ’est un  peu photographe de nos jo u rs ? 
D epuis N iepce et D aguerre , l ’a r t de m anier les 
pellicu les a  fait d’im m enses progrès, les m étho
des se sont m ultip liées et sim plifiées, et le nom
bre  des am ateurs s’accro ît tous les jo u rs. Voici 
donc un  livre écrit spécialem ent pour eux, dans 
lequel ils trouveron t une foule de renseignem ents 
p ra tiques, p résentés avec o rdre  et c larté . L ’au 
teur s’est su rtou t a ttaché  à  faire une œ uvre de 
vu lgarisa tion  m éthodique, capab le  de ren d re  de 
sérieux services à  tous ceux qu i la  consulteront. 
Nous recom m andons volontiers son travail ; b ien  
q u ’écrit pour les am ateurs, les professionnels y 
rencon treron t néanm oins beaucoup  de données 
utiles, m ille pe tits  secrets bons à  connaître  pour 
la p ra tiq u e  couran te  et le m aniem ent des ap p a
reils, p o u r la  confection et la  conservation  des 
clichés.

** *

Q u’est-ce que l 'homme et pourquoi souffre-t-il ? 
U n  vol. in -8° de  288 pages .  P a r is ,  
1 9 0 5 , M aison  de  la  B o n n e  P re sse .

P r ix  : 1 fr.
Cette sixièm e série des Causeries du dim anche , 

après avoir étudié le m ystère de la Sainte-T rinité , 
tra ite  de l’o rig ine  de l’homme, de la créa tion  et 
de tous les problèm es scientifiques tan t d iscutés 
à notre époque. Les généra tions spontanées, l’an
tiqu ité  de l’hom me, la, vie des p lan tes, l’instinct 
des anim aux, l’âme hum aine, sa  sp iritu a lité , son 
im m ortalité, le transform ism e, l’unité  d’orig ine 
m algré la  différence des couleurs, le péché o ri
g inel et toutes les objections accoutum ées, le
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grand problèm e de la  douleur, enfin le droit de 
propriété, le socialism e, le  collectivism e, contri
buent à donner à cette série le plus grand inté
rêt.

***

T e r r a d e  (Em .). —  Etudes d'âmes. Un vo l. 
in-16 de VI-338 pages. Paris, 1905, 
Poussielgue. Prix  : 3 fr. 5o

Après avoir dévoré ce beau livre, nous n’hési
tons pas à le ran ger parm i les m eilleurs qui aient 
paru depuis un an.

Au point de vue littéraire, c ’est une véritable 
m erveille ; l ’auteur m anie la  plum e avec une rare 
habileté, et le beau parler lui est fam ilier. Ses 
tableaux biograph iques sont d'une délicatesse de 
sentiments, d’ une finesse d'observation qui lui 
font honneur. Présentées en un style chatoyant, 
ses esquisses sont vraim ent délicieuses.

A u  point de vue moral, c 'est m ieux encore. M. 
Terrade a choisi, parm i nos femmes contem po
raines, celles dont les exem ples et le caractère 
sont le plus à même de rendre à l ’âme l’énergie et 
la v irilité . Il les a prises dans tous les rangs : la 
noblesse, la  bourgeoisie, la plum e, l’ épée même 
ont leurs héroïnes, m odèles vivants qu ’il nous 
propose comme le pur idéal fém inin. Nos jeunes 
filles, nos épouses liront toutes cet ouvrage de 
bon goût ; elles y  trouveront, en des pages émues 
et attrayantes, des souvenirs qui les rendront 
meilleures et les prépareront à la lutte de demain.

** *

V e u il l o t  (François). —  La franc-maçon
nerie contre la liberté. U n vol. in-16 de 
58 pages. Paris, 1905, Bloud.

Prix : o fr. 60 
D ans cet opuscule, M . F rançois V euillot dé

masque une fois de plus l ’action néfaste de la 
franc-m açonnerie ; la  cam pagne actuelle de la 
secte est caractérisée par une attaque générale 
contre les grandes libertés constitutionnelles : 
liberté de conscience, liberté d ’enseignem ent, 
liberté d’association.

L e  cri d’alarm e jeté par le grand polém iste 
français ne doit pas être perdu pour nous, B el
ges ; chez nous comme en F rance, la  m açonnerie 
travaille dans l’om bre, et il faut avoir l ’œ il sur 
ses menées si nous ne voulons être subm ergés 
par le m ouvem ent révolutionnaire.

***
W ir t h  (Joseph). —  Monseigneur Colmar. 

U n vol. in-16 de 270 pages. Paris, 
1906, Perrin. Prix  : 3 fr. 5o

Les jours troublés de la Révolution et de l’épo
que napoléonienne ont été fertiles en héros ; les 
uns, favorisés par les ci rconstances, ont connu 
l’apothéose de la  glo ire  et leurs noms ont été 

inscrits dans le mémorial des peuples ; les autres,

plus obscurs, dépensèrent sans com pter leurs 
forces vives au relèvem ent de leurs contem po
rains, sans qu ’un chantre inspiré ait redit aux 
peuples étonnés les m erveilleux exploits de leur 
dévouem ent quotidien. D e ceux-ci fut M onsei
gneur Colm ar, évêque de M ayence.

L a  vie du saint prélat n’est qu ’une longue suite 
d ’actions généreuses, un modèle perm anent d’ab
négation. Sim ple prêtre, il expose journellem ent 
sa tête pour le soulagem ent de ses ouailles persé
cutées ; élevé par ses m érites au siège de M ayen
ce, il devient le digne successeur de ces évêques 
des prem iers temps, dont la charité apostolique 
ne connaissait pas de bornes ; il relève les autels 
en ruines, il bâtit des églises et des sém inaires, 
il réveille  par m ille m oyens la foi de son peuple, 
et son amour du prochain est restée proverbiale 
dans le diocèse q u ’il adm inistra avec tant de 
talent.

M . W irth  a bien fait de sauver de l ’oubli une 
telle mémoire ; son livre, agréablem ent écrit, 
restera l ’une des plus belles contributions à 
l ’histoire des provinces rhénanes pendant les 
prem ières années du XIXe siècle.

L e c t o r .

R É C R É A T I O N '
C h a ra d e .

Ville de France dans mon premier 
Et plante des champs dans mon dernier, 
Je suis un prénom dans mon entier.

L o g o g r ip h e .
Je suis un grand savant, mais un triste

[docteur ;
Puisque me consulter, c ’est m ’arracher

[le cœur.

R é p on ses  a u  d e rn ie r  n u m éro  : 
E n ig m e  : Les lames de ciseaux.

C a r r é  s y l la b iq u e

C A  R A  CO
R A  Q U E T  T E
C O  T E  R I E

Le petit m a l a d e

Le médecin, le chapeau à la main. —  
C ’est ici, madame, qu ’ il y  a un petit ma
lade ?

La mère du petit malade. —  C ’est ici, 
docteur; entrez donc, docteur, c ’est pour
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mon petit garçon. Figurez-vous, ce pau
vre mignon, je ne sais comment ça se 
fait depuis ce matin, tout le temps il 
tombe.

Le médecin. —  Il tombe ?
La mère. —  Tout le temps ; oui, doc

teur.
Le médecin. —  P ar terre ?
La mère. —  Par terre.
Le médecin. —  C ’est étrange... Quel 

âge a-t-il ?
La mère. —  Quatre ans et demi.
Le médecin. —  L e  diable y  serait, on 

tient sur ses jambes, à cet âge-là !... Et 
comment ça lui a-t-il pris ?

La mère. —  Je n ’y  comprends rien, je 
vous dis. Il était très bien hier soir et il 
trottait comme un lapin à travers l ’appar
tement. Ce matin, je vais pour le lever, 
comme j ’ai l ’habitude de faire. Je lui 
enfile ses bras, je lui passe sa culotte, et 
je  le mets sur ses petits pieds. P o u f!  il 
tombe !

Le médecin. —  Un faux pas, peut-être ?
La mère. —  Attendez !... je  me préci

pite ; je le relève... P o u f  ! il tombe une 
seconde fois... Etonnée, je  le relève en
core... P o u f!  par terre! et comme ça 
sept ou huit fois de suite. Bref, docteur, 
je vous le répète, je ne sais pas comment 
ça se fait, depuis ce matin, tout le temps 
il tombe.

Le médecin. —  Voilà qui tient du mer
veilleux... Je puis voir le petit malade?

La mère. —  Sans doute. (Elle sort, 
puis reparaît tenant dans ses bras le g a
min. Celui-ci arbore sur ses joues les 
couleurs d ’une extravagante bonne santé. 
Il est vêtu d ’un pantalon et d'une blouse 
lâche, empesée de confitures séchées.)

Le médecin. —  Il est superbe, cet en
fant-là... Mettez-le à terre, je vous prie. 
(La  mère obéit. L ’enfant tombe.)

Le médecin. —  Encore une fois, s’il 
vous plaît. (Même jeu que ci-dessus. 
L ’enfant tombe.)

Le médecin. —  Encore. (Troisième mise 
sur pieds, immédiatement suivie de chute 
du petit malade qui tombe tout le temps.)

Le médecin, rêveur. —  C ’est inouï. (Au 
petit malade, que soutient sa mère sous les 
bras) : Dis-moi, mon petit ami, tu as du 
bobo quelque part ?

Le petit malade. —  Non, monsieur.
Le médecin. —  Tu n’as pas mal à la 

tête ?
Le petit malade. —  Non, monsieur.
Le médecin. —  Cette nuit, tu as bien 

dormi ?
Le petit malade, —  Oui, monsieur.

Le médecin. —  E t  tu as appétit, ce ma
tin ? mangerais-tu volontiers une petite 
sousoupe ?

Le petit malade. —  Oui, monsieur.
L e médecin. —  Parfaitement. (Com pé

tent.) C ’est de la paralysie.
La mère. —  De la para !... A h  Dieu ! 

(Elle lève les bras au ciel. L ’enfant 
tombe.)

Le médecin. —  Hélas ! oui, madame. 
Paralysie complète des membres infé
rieurs. D ’ailleurs, vous allez voir vous- 
même que les chairs du petit malade sont 
trappées d’insensibilité absolue. (Tout en 
parlant, il s’est approché du gamin et il 
s’apprête à faire l ’expérience indiquée, 
mais tout à coup): A h  çà mais... ah çà 
mais... ah çà mais... (Puis éclatant) : 
Eh! madame, qu’est-ce que vous venez 
me chanter, avec votre paralysie ?

La mère, stupéfaite. —  Mais docteur...
Le médecin. —  Je crois bien, qu ’il ne 

puisse tenir sur ses pieds..., vous lui 
avez mis les deux jambes dans la même 
jambe du pantalon ! C. B.

Memento culinaire

Dîner de fam ille

Potage Saint- Germain 
Aubergines à la crème 

Rosbeef jardinière 
Crème au chocolat

P o ta g e  S a in t -G e r m a in .—  Proportions 
pour 4 personnes : U n demi-litre de pois 
cassés, 125 grammes de beurre, une pin
cée de cerfeuil, un quart litre de pois 
frais, 100 grammes de pain rassis, un 
oignon, une carotte, une cuillerée à café 
de Liebig.

Faites cuire à l ’eau salée, dans laquelle 
vous aurez mis l ’oignon et la carotte bien 
émincés, un demi-litre de pois cassés ; 
lorsqu'ils s’écrasent bien sous les doigts, 
passez le tout au tamis. Mettez cette p u 
rée dans une casserole, assaisonnez de sel 
et poivre, et mouillez d ’un litre d ’eau 
chaude dans laquelle vous aurez fait dis
soudre une cuillerée à café d ’extrait de 
viande Liebig.

Donnez une demi-heure de cuisson, en 
ayant soin, pendant l’ébullition, de re
muer surtout au fond de la casserole 
avec une cuillère de bois. Ajoutez alors
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vos petits pois frais, une petite quantité 
de cerfeuil hâché et le beurre, et mélan
gez bien le tout.

Passez au beurre de petits croûtons de 
pain coupés en dés, que vous mettez 
dans votre soupière ; versez votre potage 
dessus et servez.

A u b e r g i n e s  a  l a  c r è m e . —  Coupez 
vos aubergines en long, salez, broyez, 
cuisez au beurre dans la poêle. Rangez 
en plat au gratin, et recouvrez de sauce 
Béchamel. Trente minutes de four m o
déré suffisent pour cuire à point.

T a n t e  L o u i s e .

La dernière goutte de lait

Il est sur le point de partir, le brave 
marin, .'pour les pêcheries lointaines, et 
pendant de longs mois il vivra éloigné 
de sa chère terre bretonne.

On distingue dans le port, au milieu 
du brouillard, la flottille qui va mettre 
à la voile, tandis que de nombreux goé
lands volent en tous sens, en rasant la 
surface de l ’eau.

Le  matelot est assis sur une barrique, 
tandis que sa jeune femme, debout à ses 
côtés, verse le lait d ’une petite amphore et 
remplit le bol qu’il tient à la main.

Comme il doit paraître doux et savou
reux, le dernier bol de lait bu avant le 
départ !... De longtemps il ne verra plus 
la chère vache qui l’a produit paissant 
dans le pré verdoyant qui entoure sa 
demeure ; il ne reverra plus la troupe 
joyeuse des enfants qui vont pour la 
dernière fois peut-être étreindre de leurs 
bras ce père tendrement aimé.

Il les trouvera bien changés, les chers 
petits, au moment du retour ; mais ce re
tour, aura-t-il lieu ? le pauvre matelot ne 
sera-t-il pas, comme tant d ’autres, victi
me de la mer et englouti dans ses flots ? 
Combien de ses amis d ’enfance partirent 
pour les mers lointaines, qui ne revirent 
jamais le sol de la patrie !

Ces tristes pensées occupent son esprit 
et celui de sa femme qui, tout en versant 
le lait, a les traits contractés par l ’angois
se et retient avec peine les larmes qui 
emplissent ses yeux.

Courage, pauvre chère âme ! bientôt, 
lorsque le navire qui doit porter le père

de tes enfants prendra sa course vers 
les rivages lointains, tu monteras sur le 
roc qui domine la grève ; là se trouve 
un grand Christ étendant ses bras en 
face de la mer immense : tu tomberas 
à genoux à ses pieds et, donnant libre 
cours à tes larmes, tu prieras pour le 
voyageur ; peu à peu ton cœur retrou
vera la force et le courage. Puis, un jour, 
jour à jamais béni, après le retour du 
mari, tu viendras avec lui prier au pied 
de la croix, tu verseras des larmes de joie 
et de reconnaissance au lieu des tristes 
pleurs d ’aujourd’hui.

J e a n  D e  J a c o u r e t .

Le coin des rieurs

Compliment à double détente.
Un neveu à son oncle qu ’il n’a pas vu 

depuis une dizaine d ’années :
—  Mon cher oncle, je  constate que 

vous rajeunissez. Vous avez dix ans de 
moins.

—  Oui, oui ; dix ans de moins à te 
faire attendre mon héritage.

Au restaurant :
—  V oyez  ce beefsteak? dit un client ; 

il est si dur que je  ne puis le couper.
—  Garçon ! s’écrie le patron, un autre 

couteau à monsieur !

Chez la concierge.
—  Comment ! l ’artiste peintre du cin

quième a loué l ’appartement du premier ! 
Il a donc fait fortune ?

—  A h  ! ne m’en parlez pas, M ’ame Ci
bouleau... Il paraît qu’ il a gagné ça en 
faisant des frasques dans les monuments 
publics.

Opinion de Rapineau sur la réforme de 
l ’orthographe :

—  Bravo ! bravo !... Plus on suppri
mera de lettres dans les mots, plus on 
économisera d’encre !

Un précepteur se promène avec son 
élève dans la campagne.

—  L ’œuvre de la nature est merveil
leuse, s’écrie le disciple.

—  Oh oui ! ajoute le maître ; quand on 
songe, par expmple, que le plus modeste 
insecte lui-même a son nom latin...
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Carnet m usical
I. —  N O U V E A U T É S

L a  maison Schott (Bruxelles) vient d’éditer, 
avec le luxe et le fini d’exécution qui la distin
guent, une série de nouveautés que nous allons 
présenter à nos lecteurs.

D'abord quelques m orceaux pour piano seul : 
Chanson plaintive, de Paul W achs, jolie mélodie 
d'une grande délicatesse de facture ; —  Patrouil
le japonaise, de P . Jullien, grande marche carac
téristique, d 'allure fort entraînante ; —  pour p ia
no à quatre mains, les collections Pavots et Chi
noiseries, de notre sym pathique et fécond compo
siteur, H . Van Gael.

A ux amateurs de grand style, nous signalons 
tout particulièrem ent une Méditation, pour violon 
et orgue, de M. Alphonse M ailly. L a  longue car
rière professorale du maitre nous dispense de tout 
éloge : ses œuvres parlent assez d'elles-mêmes, 
et nous ne ferions que répéter tout ce qu’on a dit 
sur ce beau talent.

Comme mélodies chantantes, rappelons : Sou s 
la charm ille, paroles de G ustave L a g y e , musique 
de Jan B lockx ; composition fort agréable, où 
nous retrouvons la vive personnalité du m usicien 
flamand ; —  Chanson d 'a v r il, paroles de V . E de
ma, musique de O scar Roels ; page intéressante, 
bien harmonisée, plus difficile qu ’on pourrait le 
ju g er à prem ière vue, et dont l'interprétation de
vra être réservée aux seules voix assouplies par 
un long travail —  enfin, de M. Em . A gn iez, une 
touchante berceuse sur la poésie de V . H u go : 
Oh ! quand je dors ; il fallait tout le talent du 
com positeur belge pour traiter aussi délicatem ent 
la délicieuse page du poète français.

** *
Notons encore, de l'éditeur F aes (Anvers), une 

jolie plaquette : W oudlied , paroles de W illem  
G yssels, musique de Jules V an  Etsen. Nous ne 
connaissions pas ce dernier ; son œuvre indique 
des qualités sérieuses qui, nous l'espérons bien, 
ne s'arrêteront pas à  ce prem ier essai.

II .  —  C O N C E R T S

Les fêtes de l’An nous avaient imposé une p ri
vation longue de quinze jours. Y  songez-vous ! 
Q uinze jours sans musique en cette saison de 
l ’année ! C ’est horrible, c ’est affreux ! Aussi le 
public m usical a-t-il pris une revanche éclatante 
lors du concert Casais : la Grande Harmonie 
était archi-com ble, c ’était la cham brée des grands 
jours, venue pour ovationner un virtuose favori.

L 'ou verture de la séance nous m énageait pour
tant une légère déception : le joli Trio  en si bé
mol de Beethoven, exécuté par Casals, Bosquet 
et Crickboom , ne produisit pas l’effet désiré.

Chaque artiste com prenait le m orceau à sa fa
çon, de là  un m anque d’ensem ble préjudiciable à 
l'interprétation. M ais ce ne fut qu ’une ombre ; la 
suite de la soirée nous rendit nos trois maîtres 
dans toute l ’am pleur de leur talent. C asais joua 
à ravir la Suite en sol de B ach  et les Variations 
de Boëllm ann : le violoncelle, m anié avec une 
habileté supérieure, fut réellem ent extraordinaire 
de son et de technique.

Crickboom  s'est montré violoniste consommé 
dans la  Symphonie espagnole de L a lo , morceau 
d 'une charm ante d élicatesse; son mécanism e a 
particulièrem ent triom phé dans la  Polonaise en 
la de W ien iaw ski.

B osquet prend décidém ent place parm i nos 
bons pianistes ; nous l ’avions applaudi en décem
bre, lors de son récital. Il nous a paru non moins 
bon aujourd 'hui, dans sa belle exécution des Etu
des de Chopin. Il y  a là  un avenir glorieux qui se 
dessine.

E n résumé, brillante soirée que celle  du 16 
jan vier : e lle laissera un bon souvenir à B ruxel
les.

** *
L a  séance F olville-D am bois (19 janvier) avait 

l'intérêt du neuf, car nous ne connaissions guère 
M lle F olville . Professeur au Conservatoire royal 
de L iège , celle-ci réunit à ses qualités de pianis
te le talent enviable de com positeur. N ous signa
lerons surtout, à ce double point de vue, le Con
certo en ré  m ineur qui ouvrait le récital. L ’œuvre 
en elle-même nous a paru bien conduite ; certai
nes phrases dénotent une personnalité sentie, une 
com préhension heureuse des contrastes ; l'exécu 
tion, à  quatre mains, est m éritante.

Pourtant, M lle F olv ille  a le jeu  un peu raide, 
le son s’écrase par moments, par suite de l'abus 
des tonalités fortes. N ous avons m ieux aimé la 
Fantaisie et les Eludes de Chopin, dans lesquel
les l ’artiste a fait la  part plus grande au moelleux 
du son.

M. Dam bois est à la  fois pianiste et violoncel
liste ; au piano, il donne avec un certain charme 
la  réplique à sa partenaire ; violoncelliste, il tra
duit, non sans talent, les jo lies Variations sym
phoniques de Boëllm ann (ne trouvez-vous pas 
qu ’on en abuse un peu, de Boëllm ann ? On l ’a 
tellement entendu depuis trois mois qu ’on en a 
jusqu e là !) L e  jeu  de M . D am bois est encore 
bien jeun e ; l ’artiste pourtant a recueilli de cha
leureux applaudissem ents, et il les m éritait, car 
son interprétation est sincère, souvent passion
née. A vec l'exp érien ce, il deviendra un brillant 
sujet : il en a l'étoffe, le tempérament, et il sem
ble bien décidé à en profiter. T an t m ieux : les 
bons violoncellistes ne sont pas légion.

** *
L e  lieder-abend de Mme A rctow ska, comme 

bien  on pense, avait amené le lundi 22, dans les
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brillants salons de l'H ôtel M engelle, un auditoire 
nombreux et vraim ent trié sur le volet. Ce n'était 
que toilettes claires, étincellem ents de bijoux, 
parfums de fleurs. L e  salon avait été décoré avec 
un extrême bon goût par l ’organisateur de la 
séance, M . R . D e V leeschouw er.

Mme A rctow ska nous est avantageusem ent 
connue par ses auditions antérieures ; elle possè
de un organe d'une m erveilleuse souplesse, qu'elle 
manie avt c  un art consommé. P a r  moments, la 
voix se voile, s’éteint, au point de n ’être plus 
qu’un souffle à peine peic^ptible, qui laisse l’âme 
haletante sous une indéfinissable impression de 
charme et de beauté. C ’est ainsi que fut chanté 
le Madonna K indje  de D eclercq. L ’auditoire ému 
souligna d’une longue ovation ce morceau déli
cat.

L es chansons anglaises et écossaises, les lieder 
allemands, eurent autant de succès. L a  soirée 
parut à  tous trop courte ; sur toutes les lèvres 
était le regret que pareilles séances se fassent aussi 
rares. Pouvons-nous présenter à Mme A rctow ska 
le secret désir de ses auditeurs enthousiastes ?

***
Il fallait du courage pour s'aventurer à la 

Grande H arm onie, le soir du 24 : il y  régnait 
une tem pérature g la cia le  capable de refroidir 
tous les enthousiasm es. Franchem ent, un peu de 
feu n ’eût pas fait de mal.

Quoi qu ’il en soit, les absents ont eu tort une 
fois de plus. D evant un auditoire choisi, M. M u
sin, le d istingué professeur du Conservatoire de 
L iège , a  retracé l ’histoire du violon depuis les 
temps les plus reculés jusqu 'à  nos jours. L e  con
férencier met au service de sa sérieuse érudition 
un organe agréable, une diction châtiée et c laire. 
C 'est dire l ’intérêt considérable de cette causerie 
pour tous les fidèles de l'art.

Pour rendre plus in structif encore son exposé 
historique et technique, M. M usin nous a pré
senté près de 80 projections lum ineuses, choisies 
dans les m anuscrits anciens et les m eilleurs do
cuments modernes. Enfin la conférence était mu
sicalem ent illustrée par les lauréats de la  classe 
de violon du savant professeur. L e  p u blic  a par
ticulièrem ent été frappé des rares qualités de ces 
jeunes élèves, qui ont détaillé avec un ensemble 
extraordinaire les m eilleures com positions des 
maîtres cités au cours de cette causerie artisti
que. D es félicitations chaleureuses ont surtout 
accueilli M. Fassin, après sa m agistrale exécu
tion de la  F olia , de Corelli.

V o ilà  certes une soirée dont on gardera lon g
temps le souvenir.

***
L e  lendem ain (25 janvier) nous ram enait à la 

Grande H arm onie pour la séance de piano de 
M. Jules F irquet. C e dernier nous était recom 

mandé comme l'un  des m eilleurs sujets du m ai
tre W ien iaw sky ; nous étions donc en droit d ’es
pérer les plus sérieuses qualités. Notre attente 
n 'a pas été déçue ; M. F irquet, bien que jeune 
encore, possède une technique peu ordinaire ; 
son jeu  est sur et souple, se pliant docilem ent à 
toutes les délicatesses des nuances. L e  p u blic  a 
surtout rem arqué avec quelle douceur le pianiste 
traite les demi-teintes, notamment dans l 'Andante 
en  f a  m ajeur de M ozart.

D es devoirs professionnels nous appelant a il
leurs, nous n ’avons pu malheureusem ent assister 
à la seconde partie du concert. E t nous le regret
tons, car il nous revient que le Concerto de R u 
binstein, exécuté sur deux pianos par M M . W ie 
niawski et F irquet, fut une véritable m erveille 
d’interprétation.

N ous félicitons sincèrem ent M . W ieniaw ski 
d'avoir formé un aussi brillant sujet, et non moins 
cordialem ent nous félicitons M. F irq u et d'avoir 
si bien profité des enseignem ents de son distin
gu é professeur. T el m aître, tel disciple, dit un 
vieux proverbe ; cette fois encore, l’axiome popu
laire se vérifie pleinem ent.

** *
M lle M arie D u Chastain, qui s'est fait entendre 

le 29 jan vier, à  la Grande H arm onie, nous était 
inconnue comme virtuose. E lle  nous revient 
d ’A llem agne, après une tournée glorieuse qui lui 
a valu de beaux succès, notamment à la M usika
lische Gesel lschaf t. L e  trait d istin ctif de la  jeune 
violoniste est un calm e adm irable, dont elle ne 
se départit jam ais, même en présence de l'enthou
siasm e de son auditoire ; disons de suite qu 'elle 
a été littéralem ent couverte dé fleurs.

N ous avons été un peu étonné de voir une 
débutante aborder si placidem ent le T r ille  du 
Diable, de T artin i ; m algré quelques moments 
de faiblesse, l'exécution en fut très conscien
cieuse. M ais nous avons de loin préféré le Concerto 
en mi mineur de M endelssohn, et surtout les 
Variations de Joachim , enlevées avec une belle 

m aestria. M lle D u Chastain possède un m écanis
me sur, un jeu  souple et ferme, un peu monotone 
peut-être, par suite du calm e de l ’exécutante ; 
mais ce léger défaut disparaîtra avec l ’expérience 
des ans. B ref, le p u blic  a fêté la jeune artiste, 
lu i montrant par ses applaudissem ents qu’ il 
voyait en elle une virtuose de demain.

** *
N ous n’avions plus entendu M lle H enriette 

Eggerm ont depuis deux ans. A  cette époque, 
nous applaudissions ses tim ides essais, et nous 
lui prédisions un succès affirmé peur un avenir 
prochain. L a  séance du 3o janvier, à la salle 
E rard, nous a perm is de constater que l’a imable 
pianiste a pleinem ent rem pli les espérances 
qu 'elle avait données.



40 L E  G L A N E U R

M lle  E g g e rm o n t a  asso u p li son je u , tout en 
don nan t à sa  tech n iq u e  p lu s  de ferm eté ; ses 
études co n sc ie n cie u se s  on t affiné la  d élicatesse  
du d o ig té , et au gm en té  la  co m p réh en sio n  a r t is t i
q u e  des a u teu rs. L 'a u d ito ire  a fort a p p la u d i deu x 
jo lie s  E tu d es  de C h o p in , fort co n n u es m ais d ’un 
ch arm e tou jou rs n o u veau . L ’ Oiseau-prophète, de 
S ch u m an n , a  été  très rem arq u é p o u r son in ter
p rétation  so ig n é e  ; l ’artiste  abo rd e a v e c  au tan t 
de su c c è s  les oeuvres p lu s co n sid érab les , te lles  
q u e le  Concerto ita lien  de B a c h , et la  Sonate en 
ut de B eeth o ven . C e  d ern ier m orceau, su rto u t a 
p ro vo q u é  de lo n g u es a cclam atio n s, p a r  le  fini de 
son e xécu tio n .

***:

L e  p u b lic  d es g ra n d e s so irées se d em an d ait 
a v e c  in q u iétu d e si M . D o n n er a lla it , cette  an n ée, 
se  re p o ser su r ses la u riers. L ’ém in en t v io lo n iste  
jo u it  ic i d ’une te lle  sym p ath ie  q u e  la  p riva tio n  
de ses ta len tu eu ses au d itio n s éta it g én éra lem en t 
ressen tie .

N o tre  sy m p ath iq u e  v irtu o se  nous est ren d u, 

et ce  so ir, 31 ja n v ie r , nou s l ’avo n s a p p la u d i, à 
la  S a lle  E ra rd . O n se ra p p e lle  le  b rilla n t co n ce rt 

dont les h ab itu é? de la  G ran d e  H arm on ie  ont g a rd é  
le  so u ven ir ; l ’ém otion a v a it  g a g n é  la  sa lle  en tière , 
q u i éc la ta it en b ra vo s rép étés. C h e z  E ra rd , dans 

le  p etit c é n a c le  in tim e de la  ru e  L a m b e rm o n t, 
p a re ille  m an ifestation  n ’était pas p o ssib le  ; m ais 
le  v irtu o se  a pu ju g e r  une fois de p lu s, à  l ’a c c u e il 
q u i lu i a été fa it, de l ’enthou siasm e s in cè re  qu e 
son talen t in sp ire  à  B ru x e lle s .

L e s  n écessités de la  m ise sous presse n o u s em 
p êch en t de n o u s étend re  p lu s  lo n g u e m e n t sur 
cette  so irée  ; nous auro n s, en m ars, le  g ra n d  
p la is ir  de re p a rle r  de M . M ax D o n n er.

III. —  COMMUNIQUÉS
L e  d im an ch e 4 fé v rie r  a u ra  lie u , au C o n serva 

to ire  ro y a l de B ru x e lle s , le  co n ce rt M o za rt, si 
im p atiem m en t a tten d u. Com m e soliste, n otre  
sy m p ath iq u e  co n cito y e n , le  p ia n iste  D e  G reef.

** *
M lle  H en riette  E g g e rm o n t. p ia n iste , d on n era , 

le  m ardi 6 fé v rie r , à  20 1/2 h eures, son secon d  
p ia n o -réc ita l.

** *
L e  q u atu o r Z im m er d on n era  sa  p rem ière  séan ce 

le  9 fé v rie r à  la  sa lle  a llem an d e, rue des M inim es. 
A u  p ro gram m e : Q u atu o rs de H a y d n , F ra n c k  et 
Sch u m an n .

*
*  *

L e  sam edi 10 fé v rie r a u ra  lie u , à la  G ran d e  
H arm o n ie , la  d eu xièm e séa n ce  de la  S o ciété  sy m 
p h o n iq u e  des N o u ve a u x  C o n ce rts , sous la  d ire c 
tion de M L . D e lu n e . S o listes : M lle  G . S u g g ia , 
v io lo n c e llis te , et M . H . S e g u in , b ary to n .

*
* *

L e  je u d i 22 fé v rie r , M . Jean H a m b o u rg  d on nera  
à  la  G ran d e  H arm o n ie  un co n cert a ve c  o rch estre , 
so u s la  d ire ctio n  de M . E u g . Y s a y e .

F r . D u f o u r .

petites Nouvelles
L e  salon annuel de la « Libre E s 

thétique » s’ouvrira, comme de coutume, 
à la lin de février dans les galeries du 
Musée de peinture moderne. Il sera con
sacré, en partie, à une exposition rétro
spective des œuvres de feu Isidore V er
heyden et groupera, en outre, une série 
d ’artistes belges et étrangers dont le nom 
apparaîtra pour la première fois aux ex
positions de la « L ibre Esthétique ». Le 
salon constituera ainsi, en même temps 
qu’un hommage à un maître justement 
apprécié, un résumé des expressions les 
plus personnelles —  voire les plus auda
cieuses — • de la peinture et de la sculp
ture d ’aujourd’hui.

*

Curieuse, l ’aventure survenue au célè
bre pianiste Paderewski, dans une tour
née aux Etats-Unis.

Il se trouvait à Montréal (Canada), 
lorsqu’une délégation des mines d ’or de 
l ’Alaska vint lui proposer de donner un 
concert à Dawson-City, sur le Klondyke. 
« Paderewski hésitait à cause de la pénu
rie des moyens de transport, mais l’offre 
de nombreux sacs de poudre d ’or le 
décida.

Or, voici qu ’au dernier moment une 
difficulté surgit : on était en plein dégel 
et il était impossible de transporter le 
superbe piano à queue, sur lequel il doit 
jouer sur le territoire de l ’Union.

On le rassure. Il n ’a plus à s’inquiéter 
du piano, car à Dawson les chercheurs 
d ’or se sont procuré, il y  a trois mois, 
un magnifique piano. Pour faire le voya
ge, ils mettent en outre à la disposition 
de l’artiste charrettes, canots, kitwas, 
mulets, etc.

Paderewski n ’hésite plus : il arrive au 
Klondyke, où il est reçu avec un enthou
siasme frénétique, et avant qu ’il ait eu le 
temps de se reposer des fatigues du voya
ge, la foule le conduit au Green’s Hall, 
où le concert doit se donner.

Quelques vigoureux pionniers installent 
triomphalement Paderewski au piano, et 
le public hétéroclite d ’aventuriers, de 
rudes mineurs et de chercheurs d ’or s’ap
prête à goûter la virtuosité de l ’artiste si 
renommé.

O stupeur ! Paderewski constate que 
cé piano si vanté, acheté récemment à 
New-York par les indigènes de Dawson- 
City, est... un piano à manivelle... S i  non 
é vero...
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A  P R O P O S  D ’A U T O G R AP H E S

Ceci va peut-être ôter quelque illusion 
aux jeunes filles rêveuses, s’il s’en trouve 
parmi les lectrices de cette revue. Et 
pourtant, les illusions sont si précieuses 
à  notre pauvre misère humaine qu’elle ne 
saurait s’en passer ; donc, nous devrions 
les ménager davantage. Ce raisonnement, 
en lui-même assez limpide, me laisse 
sans pitié ; qu ’on ne s’en plaigne qu’à 
Dame Nature qui m’infligea un cœur de 
fer.

Dans les jeunes personnes de votre 
connaissance qui ont atteint la quinzaine 
sans dépasser l’âge où il est coutume d,e 
« coiffer sainte Catherine », vous en 
voyez certainement plusieurs qui appro
chent du portrait tracé ici :  elle est grande, 
svelte, un peu chétive, parfois au con
traire assez forte, mais toujours elle 
affecte ce qu ’on appelle des « allures 
penchées ». Si vous l ’interrogez, elle- 
même vous dira assez volontiers qu’elle 
souffre d ’un mal mystérieux, qui lente
ment consume son âme, u n mal inconnu, 
que nul ne peut définir, pas même elle. 
En revanche, elle ne cesse d’en recher
cher la nature, et pour cela elle a consulté 
tous les romanciers auxquels la critique 
donne l e  titre de « psy chologues d e  talent». 
Il est bien rare que l’un d’eux, son grand 
homme, n ’ait pas étudié, approfondi 
son cas. Son cœur est disséqué et mis à 
nu, et toute son admiration va à cet  écrivain 
qui a si bien analysé son caractère : c ’est 
frappant, et pour peu elle s’imaginerait 
que c'est d’elle-même qu’il a voulu parler. 
Cette idée grandit, se développe dans ce 
petit cerveau agité, jusqu’au moment où

notre jeune rêveuse, poussée par le besoin 
de déverser dans le sein du cher grand 
homme le trop-plein de son âme, se 
risque à lui écrire.

Il arrive que le romancier jette la lettre 
au panier; d ’autres fois, il daigne condes
cendre jusqu’à répondre, avec la gravité 
d ’un directeur de conscience, à cette 
pauvre enfant inconnue. Et alors quelle 
joie ! « J ’ai une lettre de Lui,  » dira-t-elle 
à ses amies, incapable qu ’elle est de sup
porter seule le poids de son secret ; 
« Il m ’a écrit ; oui, ma chérie, j'ai un 
autographe. »

Il est bien rare que l ’une de ses confi
dentes ne lui réponde par cette question: 

Mais pourquoi ne faites-vous pas collec
tion ? C ’est si curieux à consulter, ces 
lettres écrites par les plus grands génies, 
si troublant de voir ces caractères tracés 
par ce même homme qui a le don de 
l ’émotion et a fait pleurer tant de femmes 
au monde ! »

E t  voilà le germe d’une collection qui 
avec le temps s’augmentera. On a été 
sincère pour le début, mais enfin, pour
quoi ne ferait-on pas jouer les mêmes 
cordes près d ’autres romanciers —  car 
c ’est surtout cette catégorie d'hommes qui 
tente le plus les jeunes filles —  même 
dépourvus de toute psychologie ? « Cher 
maître ! »......

*
* *

E n 1836 , une vieille revue familiale, à 
laquelle semble assurée la longévité de 
Mathusalem, le M agasin pittoresque, 
écrivait avec une stupeur qui nous fait un
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peu sourire, nous autres, petits-enfants de 
la génération d ’alors :

« Croirait-on que Paris compte dans 
ce moment plus de cinquante personnes 
occupées presque exclusivement à acqué
rir des autographes ? »

Cinquante personnes ! Que dirait-il de 
nos jours, le rédacteur de 1836 , s’il lui 
était donné de nombrer tous les collection
neurs que compte Paris et la province 
en cette année 1906 !

En ces trois quarts de siècle, le chiffre 
en a décuplé tout au moins, et je sais 
jusqu’à des collégiens qui écrivent à nos 
membres les plus éminents d e  l ’Académie 
Française, dans l’espoir de recevoir quel
ques jours après un mot signé d ’un nom 
illustre. Au reste, ce fait nous prouverait 
que la jeunesse d’aujourd’hui ne diffère 
pas sur tous les points de la jeunesse de 
1860, et les jeunes gens qui s’adressent 
quotidiennement à tel de nos immortels 
ne font-ils point songer aux auteurs de la 
lettre dont l’adresse si claire en sa conci
sion est demeurée célèbre : Victor Hugo 
—  Océan ?

Mais, je le répète, les jeunes filles l ’em
portent de beaucoup sur l ’autre sexe dans 
cette passion inspirée surtout par le sno
bisme.

Que ne m’ont-elles consulté, ces aima
bles collectionneuses! Que n’ont-elles fait 
appel à ma bonne volonté ! En une lettre 
autographe, olographe même, et signée 
de ma main, je leur aurais parlé un lan
gage simple, intelligible pour toutes, et 
je  leur aurais dit : «Mes pauvres enfants, 
êtes-vous donc à ce point dénuées d ’ex
périence pour ignorer que tout s’acquiert 
avec de l’argent ? Je me fais fort de vous 
indiquer une maison où, pour quelques 
sous —  une misère —  vous pourrez garnir 
votre album selon votre désir.»

Il existe en effet à Paris; dans le quar
tier des Saints-Pères et de la rue Bona
parte, un marchand qui a la spécialité 
des autographes.

Que de noms célèbres dans ses vitri
nes ! que d’écritures diverses ! Et l’admi
rable champ d'étude pour un grapholo
gue! Mais aussi quel sujet de méditation 
pour un penseur, que l’égalité du respect 
que l’on témoigne à chacune d'elles. 
T outes en effet sont cotées au même prix : 
un franc cinquante. A trente sous le grand 
Sully-Prudhomme, de l ’Académie fran
çaise ; trente sous Ernest Daudet, trente 
sous le délicat Jean Rameau. J ’imagine, 
non sans trouble, l’angoisse qui étrein
drait le cœur de Péladan de se voir là,

mêlé avec la foule, lui le sâr Joséphin 
Péladan ! ( D ’abord un sâr peut-il s’ap
peler Joseph, comme vous et moi ?)

Au moins a-t-il pris la peine de se 
signaler, car, pour écrire le mot « Remer
cîments », il eut besoin d ’une sorte de 
vélin antique, réminiscence du papyrus 
sur lequel écrivirent ses ancêtres, et de 
dimensions respectables.

U n qui aurait aussi le droit de se 
plaindre si la mort n ’avait depuis plu
sieurs années rendu ses lèvres muettes, 
c ’est Francis W ey. On le voit là, implo
rant un peu de réclame pour sa dernière 
œuvre. Tout près de là, un de ses con
frères, moins connu, se laisse prendre, 
lui aussi, en flagrant délit de publicité :
« Cette page que vous dites avoir lue, est 
extraite de mon dernier livre. » Suit 
l ’indication exacte du titre, du format, 
du nombre de pages, du prix, et l ’adresse 
du libraire.

Après avoir jeté un regard sur un bil
let de l ’Oncle, l ’homme qui si longtemps, 
bon roi sans gêne, tint le sceptre de la 
critique, Francisque Sarcey ; sur une 
lettre de L ou ise  Colet (signature illisible), 
vous n’apprendrez pas sans émotion qu’un 
publiciste a souffert quelque temps d’un 
mal d'yeux, et que, pour ce, il n ’a pu 
accepter deux invitations très aimables à 
lui adressées.

N ’ai-je pas assez montré tout l ’intérêt 
de cette collection, peut-être unique, et 
que chacun peut consulter à toute heure 
du jour? Peut-être s’étonnera-t-on de voir 
si peu « prisés » les autographes de per
sonnages si connus, surtout lorsqu'un 
billet, peut-être apocryphe, de Napoléon 
à Joséphine atteint 3 ,3 17 francs et que 
une lettre de souhaits du chancelier de 
fer fait i a 5o francs dans une vente publi
que. La littérature est-elle donc tombée 
en si grande défaveur, comparée à la 
politique ?

Je suis tenté de le croire, et mon 
étonnement redouble, si je gagne les 
quais tout proches. Là, pour quinze sous, 
l e s  bouquinistes vous donneront quel
qu’un des livres de ces mêmes hommes, 
et encore, en feuilletant les premières 
pages, aurez-vous souvent le plaisir d ’y 
rencontrer une dédicace.

Q u ’on dise après cela que dans ces 
boîtes poudreuses il ne se trouve pas de 
bonnes occasions.

N o ë l  H e r v é .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.
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A ux cités belges

Cités Flamandes et Wallonnes 
Au cœur si tendre et si vibrant,
C ’est au nom des cités bretonnes 
Que vous salue un barde errant ;

Au nom des Celtes d ’Armorique,
Ses premiers vivats salueront 
Les rudes Kymris de Belgique 
Qui jamais n ’ont courbé le front !

Car malgré qu’elles se soient tues,
Les voix libres de vos aïeux,
Vous restez les villes têtues
Qui n ’ont jamais nié leurs Dieux...

—  Votre Foi demeure immortelle 
Et vos pavés, nobles cités,
Sont rouges du vieux sang fidèle 
Répandu pour la Liberté !...

C ’est au nom de la Race fière 
Des buveurs de bon cidre d ’or,
Q u’à vos Fils, les buveurs de bière,
J'adresse un gai Salut encore !

Que leurs voix aux nôtres mêlées 
Fêtent un idéal pareil,
Car leurs « chopes » et nos « bolées » 
Semblent contenir du Soleil !

Que pour eux mon Œ uvre modeste 
Ne soit que Joie et que Bonté,
Qu’un cri d ’Amour, qu ’un chant céleste, 
Qu’un H y mne à la Fraternité !

Fraternité ! Ce mot magique, »
En caractères triomphants
N’est pas sur tes murs, ô Belg ique !
Mais dans le cœur de tes enfants !

Ceux qui pleurent, ceux qu’on exile 
Peuvent, sans peur, franchir ton seuil ! 
Merci, Terre du Bon Asile !
Merci, P a ys du Bon Acceuil !

Pour ta Charité Dieu le Père,
T rop blasphémé, te bénira 
Au jour, très proche, où sa Colère 
Sur le vieux Monde éclatera...

A moins que sa Vengeance prête 
N ’hésite devant ta Douceur,
Comme une avalanche s’arrête 
Devant une innocente fleur !

T h é o d o r e  B o t r e l .

A U X  CO L O N IE S
Parmi les nombreux ouvrages écrits en 

ces derniers temps sur les explorations et 
le mouvement colonial, il n ’en est certes 
pas de plus intéressant que le magnifique 
rapport de la mission scientifique du 
Bourg à travers le continent africain, de 
la mer Rouge à l’Atlantique (1).

Ce livre est le récit fidèle et vivant de 
la mission que le vicomte Robert du 
Bourg de Bozas a conduit en vingt-sept 
mois de la mer Rouge au Congo, par la 
Somalie, l ’Ethiopie et les plateaux du 
Haut-Nil. Il allait atteindre l ’Atlantique, 
après avoir traversé l’Afrique de part en 
part, quand il est mort sur l’Ouellé, sa 
tâche accomplie. Ainsi se termine sur 
une page tragique le récit de ce beau 
voyage qui, selon l'expression de M. R. 
de Saint-Arroman, «est désormais inscrit 
au livre d ’or de l’exploration française ».

L ’intérêt scientifique d ’un tel ouvrage 
apparaît à la simple énumération des 
pays parcourus. N ’a-t-on pas dit que l ’A 
frique orientale était le dernier mystère 

» du Continent mystérieux ? Or, M. du Bourg 
de Bozas l ’a lentement exploré, station
nant en des points déterminés, étudiant 
par voie de rayonnement les régions, 
leurs aspects, leurs ressources, les mœurs 
de leurs habitants.

Puis il a traversé l’Ethiopie, aux po
pulations et aux ressources aussi nom
breuses que mal connues, longé le mysté
rieux lac Rodolphe, témoin do tant de 
drames et de tant d'héroïsme, affronté le 
farouche Tourkouana, où aucun E u ro
péen n ’avait auparavant mis le pied.

Près de deux cents illustrations ornent 
le volume. Ce sont autant de documents 
originaux de l’effort accompli et des ré
gions découvertes. Car, par un scrupule 
auquel le lecteur sera sensible, on a vou
lu que ce livre ne contînt rien qui n ’appar
tînt en propre à la mission du Bourg de 
Bozas, et ces belles gravures ont toutes 
été faites d ’après les photographies de la 
mission.

Grâce à l ’étroite coordination du texte 
et des illustrations, c ’est un voyage varié, 
pittoresque et plein d ’imprévu, à travers 
les déserts plats, fauves et moroses, les

( 1 ) B o u r g  d e  B o z a s  ( v t e du). —  De la mer 
Rouge à l ’Atlantique à travers l ' A frique équato
riale. U n vol. gr . in-8o de 430 pages. Paris, 1906, 
D e R udeval. P r ix  : 3o fr.
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montagnes verdoyantes, les vallées en 
fondrières, les savanes herbeuses, refuge 
des grands pachydermes, les forêts vier
ges aux taillis sombres et inextricables, 
au silence impressionnant. Il pénètre en 
cours de route quelques-uns des secrets de 
cette barbarie parle récit de chasses mou
vementées et de péripéties où le comique 
atténue parfois les situations poignantes.

Pendant plus de deux ans, les héros de 
ce voyage ont donné des preuves quoti
diennes d’endurance et d ’énergie. Avec 
un tact admirable, leur chef a su mettre 
en pratique cette règle qui, selon ses pro
pres paroles, devrait être celle de tout ex
plorateur.

« L e  principal auxiliaire de l’explora
teur, c ’est la force, mais à la condition 
qu’il en fasse usage le plus rarement pos
sible et seulement pour appuyer la diplo
matie et les négociations par lesquelles il 
doit assurer au préalable chaque pas qu’il 
fait en avant. » Soucieux de ne jamais 
verser le sang et de ne pas abuser de sa 
force, économe de la vie de ses hommes 
plus que de la sienne propre, le jeune ex
plorateur qui n’est plus nous donne dans 
ce livre le réconfortant spectacle d ’une 
générosité et d ’une humanité bien fran
çaises.

** *
A côté de ce bel ouvrage, nous n’hési

tons pas à placer un autre document co
lonial, moins parfait peut-être dans la 
forme, mais d ’un intérêt aussi général. 
Nous voulons parler des lettres de Mgr 
Augouard (1).

Depuis de longues années, vingt-huit 
ans exactement, cet éminent prélat con
sacre à la colonisation du Congo français 
le meilleur de son temps et de ses forces. 
Avec un dévouement au-dessus de tout 
éloge, disons plus, avec une audace qui 
frise parfois la témérité, Mgr Augouard a 
fouillé de fond en comble son immense 
domaine apostolique ; toujours en route, 
il n’hésite pas à visiter les peuplades les 
plus reculées, les plus farouches ; sa vie 
est en danger : tant mieux, plus le péril 
sera grand, et plus aussi l ’homme de 
D ieu s’obstinera à surmonter les difficul
tés. Pour donner une idée d e cette fièvre 
de déplacement, disons seulement qu'il a 
fait 19 fois, à pied, un chemin de 56o ki
lomètres, soit 2,660 lieues.

(1) A u g o u a r d  (M g r). —  V in g t-h u it années au 
Congo . D e u x  vol. in-12 de XIV-534 et 648 p a g e s . 
P a r is , 1905, S o c ié té  fran çaise  d ’ im p rim erie . P r ix : 
10 fr.

A u  cours de pareils voyages, Mgr A u 
gouard a recueilli des renseignements 
abondants autant que précieux, qu’il a 
consignés en des centaines de lettres à sa 
famille et à ses amis. Réunir en un seul 
faisceau cette documentation éparse, en 
lui conservant son cachet de sincérité 
primesautière et originale, était donc un 
travail utile aux lettres en même temps 
qu ’aux sciences coloniales. M. l’abbé A u 
gouard a donné satisfaction au public en 
nous le livrant ; nous l ’en remercions, 
avec l’espoir bien arrêté qu ’un troisième 
volume viendra bientôt compléter cette 
histoire au jour le jour de la vie intime 
d ’une grande colonie.

** *

M. Lucas, de l ’ Université d ’Oxford, 
s’est fait une remarquable spécialité des 
travaux géographiques sur les colonies 
anglaises. On a beaucoup loué, dans le 
monde scientifique, son H istorical geogra
phy o f the british Colonies, dont le premier 
volume : The Mediterranean and Eastern 
Colonies a paru depuis quelque temps. 
Voici déjà la seconde édition du to m e  II: 
The West Indies ( 1) ; ce dernier ne le cède 
en rien à son prédécesseur au point de 
vue de l ’exactitude documentaire. Il nous 
fait connaître dans le détail les Bahamas, 
la Jamaïque, la Guyane, le Honduras, 
toutes les Antilles anglaises; et ce travail 
est d ’autant plus intéressant que le gros 
public n’a généralement sur cette partie 
insulaire de l’empire britannique que des 
données fort incomplètes.

Comme toutes les publications de la 
" Clarendon Press " , cet ouvrage est lu
xueusement édité, et accompagné de 
douze cartes géographiques qui sont de 
vraies merveilles de netteté.

*"*
Avant de terminer cette chronique, je

tons un coup d ’œil rétrospectif sur un 
événement qui, au point de vue colonial, 
aurait pu avoir pour conséquence de re
manier complètement la carte des posses
sions européennes en Extrême-Orient. 
L a  guerre russo-japonaise s’étant termi
née sur le traité de Portsmouth, il n’est 
pas sans intérêt de rechercher quelles 
causes ont amené la défaite des armées 
slaves ; nous les trouvons, indirectement 
signalées, dans le curieux ouvrage de M.

( 1 )  L u c a s  ( C .- P .) .  —  T h e W est In d ies. U n  vol. 
in-16 de 348 p a g e s .  O x fo r d , 1905 , C lare n d o n  P res s . 
P r ix  : 9 fr . 5o,
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Georges De La Salle : E n Mandchourie ( 1). 
L ’auteur, correspondant de guerre ama
teur, vécut six mois sur le théâtre des 
hostilités ; il nous raconte ses impressions 
avec une sincérité de vision vraiment 
originale, l ’as de prétention littéraire; 
rien que des notes prises au jour le jour, 
au hasard des chemins ; mais il s’en dé
gage de tels enseignements que l’œuvre 
ne peut pas, ne doit pas passer inaperçue. 
Les causes de la défaite russe ? Ouvrez 
le livre, et à chaque page vous les trouve
rez, toujours les mêmes : l'absence de 
discipline, l ’ivrognerie, et une immorali
té telle qu’il n ’y  a qu ’un mot dans toutes 
les langues pour la qualifier : c ’est de la 
pourriture.

Après la lecture de ces impressions co
lorées, on s ’étonne vraiment que les R us
ses aient tenu si longtemps. Pauvre 
peuple, qui en arrive à une telle dégrada
tion ! Quel sombre avenir lui réserve-t- 
elle !

F r . D u f o u r .

C h arm euse

P ar  ta grâce enchanteresse,
Tes poses de déité ;
P ar  son rire où l ’allégresse 
Fait éclore la beauté,
Tu charmes, ô mon idole,
Tous les cœurs endoloris;
Ta bouche, au fin coloris,
Est un baume qui console.

Rien qu ’à voir ton col de neige 
Où flottent éperdûment 
Tes blonds cheveux en cortège, 
Piqués de noir diamant;
Rien qu ’à presser ta main blanche,
T a  divine et blanche main 
A u x ongles de frais carmin,
Ma raison trouble s ’épanche...

Or, puisqu’un jour sur la terre 
L e  néant doit se fermer,
Que toute voix doit se taire 
E t  tout  feu se consum er,
Laisse ton cœur, ma mignonne, 
M ’appartenir pour toujours ;
Sois le soleil de mes jours,
Qui me brûle et passionne.

E .-H . G i l l e w y t e n s

(1) D e  L a  S a l l e  (Georges). —  En Mandchou
rie. U n vol. in-16 de 276 pages. P aris , 1905, Co
lin. P r ix  : 3 fr. 5o.

Vers l’Idéal!

Une allée du B ois de Boulogne, le  
matin à 7 heures... I l  f a i t  jo u r  à p a n e , 
un vent de p lu ie  secoue les branches et 
conduit su r la terre la danse des f e u i l 
les mortes. D e u x  officiers chevauchent 
lentem ent.

—  Eh bien, commandant... ça va, ce 
matin..?

—  Oui, mon colonel!..
—  Rien de particulier dans le service 

aujourd’hui ?
—  Si, mon colonel... une toute petite 

chose... mais importante tout de même., 
je vous la rappellerai... vous avez tant de 
préoccupations dans la tête !

—  Ça, c ’est vrai ! Figurez-vous, mon 
cher, qu’on m ’écrit de Cologne que l’état- 
major n ’abandonne pas son espoir de 
guerre; les moindres gares de frontière 
regorgent de charbon ; les wagons ne 
doivent pas s’éloigner plus de, deux jours 
de leur point d’attache... Vous verrez !.. 
1906 sera une année historique... Si l ’on 
ne prend pas les grands moyens, nous 
serons mangés., avalés., en une bouchée!

—  En tous cas, aujourd’hui, n ’oubliez 
pas !..

—  Mais quoi donc.. ?
—  ..La  petite chose... la circulaire de 

Berteaux !..
—  (Avec indifférence) Ah ! laquelle..?
—  Mais la dernière !... où il recom

mande à toute l ’attention du colonel de 
recevoir les hommes qui sortent de prison 
et de leur tourner un petit sermon bien 
senti, pour les convertir., élever leur 
idéal...

—   L ’aumônier faisait très bien cela 
jadis, pourquoi l’a-t-on supprimé ?... je  
n ’aime pas les mots creux... les données 
qui ne reposent sur rien... Voici des gail
lards —  et quels gaillards —  auxquels on 
ne cesse de répéter qu ’il n ’y  a ni Dieu... 
ni âme, et vous voulez que mon idéal à 
moi prenne sur ce néant des principes 
essentiels !...

—  Seulement Berteaux y  tient.
—  ... De la comédie !... du b luff! . . .
—  ... Ne criez pas cela, vous vous 

feriez envoyer à Tlem cen !...
—  ... Et la France...  où l’envoient-ils, 

eux.. ?
—  Nous dévions... le ferez-vous, votre 

petit sermon... ?
—  Mais oui... seulement comme je me
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trouve un peu enrhume...je vous délègue 
mes pouvoirs !.. Je compte sur vous pour 
le palabre... hein ? Vous ne vous atten
diez pas à celle-là... ?

Le nez du commandant s ’allonge su r  
celu i de son cheval.

*
*  *

Une sa lle  à manger, où fin issen t de 
déjeuner quelques officiers... café, l i 
queurs... fu m ée blonde d'odoriférants 
londrès, mêlée à un solide pa rfum  de 
cheval mouillé. Le capitaine frappe sur  
la  table avec une petite cu illère...

—  Silence au camp !...
Un petit lieutenant dans un co in : «La 

vierge est prisonnière !... «
—  Mes chers amis...
Un autre lieutenant dans un autre  

coin : « Il va nous demander cent sous !»
—  Mon lièvre était-il bon... oui ou 

non...?
D e tous les côtés. —  Oui, capitaine !!
—  Seconde question : Vous figurez- 

vous que je  vous ai servi un pareil mam
mifère uniquement pour vos beaux 
yeux.. ?

Tous résolum ent.—  N on, capitaine !!
—  Troisième question : Y  en a-t-il un 

ici qui, dans sa prime jeunesse, a rêvé de 
se faire prêtre...?

Etonnem ent sur toutes les fig u res. 
Les y eu x du capitaine fo n t  le tour de la  
sa lle.

—  Pourtant vous... lieutenant d ’A z u 
réor !.. vous assistez à la messe tous les 
jours avec ferveur...?

—  Parfaitement, mon capitaine, et 
même j ’en suis très fier !...

—  Et vous n’avez jamais pensé à 
entrer dans les Ordres.. ?

—  Jamais !..
—  Alors, tant pis !.. car il me faudrait 

quelque chose comme un abbé Lanusse, 
un aumônier, quoi !... Figurez-vous que 
le commandant m ’a dit vers g heures :
« L e  peloton des punis sort de prison ce 
soir... faites-leur donc, sans parler reli
gion surtout !... un petit topo qui leur 
aille au cœur !... solidarité !.. civisme !.. 
altruisme !... vous voyez cela d ’ici... 
d ’Azuréor.. ?

—  Non, mon capitaine... Je ne vois 
aucune morale possible en dehors de 
l’idée religieuse...

— ... Pourtant il y  de braves gens et 
qui ne vont pas à l’office !..

—  Ils bénéficient, sans le savoir, de 
l’idéal qui rayonne de la religion des 
autres...

—  Faites-moi donc la chose tout de 
même !...

—  ... Il y  a en prison Leturcq, qui est 
un apache... Bobilles, qui a cassé un 
litre dimanche dernier sur la tête du can
tinier... Roulain, qui possède déjà six 
condamnations... J ’aimerais mieux deux 
heures de cheval !..

—  Enfin, vous ne pouvez pas me dire 
" non " avec mon lièvre dans l’estomac !

  ! !.....

U n  b u r e a u  de la  c a s e r n e . M o b il ie r  
la c é d é m o n ie n , en b o is  e x -b la n c . Un 
a d ju d a n t  co iffé  en b r o s se , la  tê te  d a n s  les  
d e u x  m a in s , et le s  d e u x  ja m b e s  d errière  
son  ta b o u ret, é tu d ie  fa r o u c h e m e n t  q u e l
q u e s  lig n e s  q u ’ i l  v ie n t  d ’é c r ir e ..  S e  
le v a n t  b r u s q u e m e n t :

—  C ’est idiot !... Chacun son métier., 
les vaches seront bien gardées!..  Faut 
que je fasse de l’idéal... moi !... qui n ’ai 
jamais fait que le désespoir de ma fa
mille... Et  puis... de l’altruisme !... Ser
gent..?

—  De quoi qu’y  a..?
—  T u  n ’aurais pas une idée à me 

prêter..?
—  Voilà !.. voilà !!..
—  Subséquemment, le petit d ’Azuréor 

sort d ’ici, et il m ’ordonne de faire un 
laïus aux punis., chose dont à laquelle je 
ne suis pas du tout susceptible... Aurais- 
tu par hasard, toi qui as été dans la 
reliure, quelque chose d ’idéal.., de feuil
leté.. ?

—  J ’entr’aperçois... mais vaguement ! 
A  votre place., vous ne savez pas.. Je 
ferais comme le lieutenant...

— .. T u  te défilerais.. ?
—  Absolument !... Tout ça, c ’est de la 

politique... Justement, il y  a Bobilles 
parmi les punis.. C ’est un franc-maçon 
en plein !.. Si jamais la langue vous 
fourche...  gare !.. Conclusion : je passe
rais le poulet au caporal !...

—  Sergent ! tu viens de me fréter une 
idée qui vaut bien un litre à treize !

** *

Un ca p o r a l en te n u e  de t r e i l l i s ,  l ’a ir  
v a g u e ...

—  E n  voilà, des manières !... faut que 
je leur y parle d ’idéal !.. D e quoi qu ’il a 
dit, l ’sargent..? d ’hilarité..? d ’obstruisme?

L a  p o r te  d e  la  p r is o n  s ’o u v r e , les  
p u n is  s o r te n t e t se  m e tte n t en  l ig n e  d e v a n t  
c e l le  d e s  c a b in e ts . L e  ca p o r a l ,  le s  d e u x
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m ains d errière  le dos, crache une f o i s  à 
droite et d e u x  f o i s  à g a u c h e ...

—  Eh bien... vous êtes contents...? On 
vient de tirer huit jours.!... E t  tout ça, 
pour n ’avoir pas fait d ’obstruisme !.. Ah 
oui... c ’est intelligent!,... Vous pouvez 
bomber le thorax !... Je vous aurai tous 
spécialement à l ’œil !.. et pour l’idéal 
surtout !... Parfaitement !... Leturcq 
comme les autres !... Et le premier qui ! 
eh bien... je  lui...!!! Parfaitement !!. 
Compris..? Rom pez ! . . .

*
* *

L e tu rc q , en s ’ en a lla n t , in terroge  
m élan coliqu em en t B o b ille s ...

—  Pourquoi qu ’il m ’aura spécialement 
à l’œil...

—  Pour l ’idéal...
—  Et c ’est quoi...? au juste...?
Bobilles hésita... puis se risquant :
—  C ’est quelque chose qui doit dater 

du temps où il y  avait encore un bon 
D ieu ...

P i e r r e  l ’ E r m i t e .

L e s  B o u g ie s  de l a  C o u r  sont les 

m eil leu res .

E n ig m e

On m ’a souvent pour une obole ; 
J ’exige des soins assidus ;
Si l ’on me perd, on se désole ;
Si l’on me gagne, on ne m ’a plus.

*
*  *

C a r r é  s y l la b iq u e

1. Bruit confus;
2. Ouvrage de maçonnerie ;
3 . Partie du jour.

R é p on ses  a u  d e rn ie r  n u m é ro  :

Ch a r a d e : Pau-lin.
** *

L og o g r ip h e  : Livre-lire.

LE MOIS LITTÉRAIRE

Agenda du photographe. 1906. Un volume 
in-£° de 160-95 pages. Paris, 1906, 
Mendel. Prix  : 1 fr.

L ’ Agenda du photographe p ou r  1906 co n tie n t, à 
côté  du co n tin g en t h ab itu e l de d essin s h u m o risti
q u es , an ecd o tes, b o n s m ots b ro d és su r  les thèm es 

p h o to g ra p h iq u e s p a r  u n e a im a b le  fa n ta is ie , des 
ren se ig n em en ts  te ch n iq u e s , des a r tic le s  de v u l
g a risa tio n , u n  fo rm u la ire , e tc . U n e  p a rtie  a rtis ti
q u e, d an s la q u e lle  son t re p ro d u ite s , h ors texte  et 
su r  b e au  p a p ie r , un  ch o ix  de p h o to g ra p h ie s  d ’a

m ateu rs, co n stitu e  un e in n o va tio n  q u i se ra  très 
a p p ré c ié e .

L e  « Tou t P hoto  », q u i lu i fa it  su ite , com p orte  
la  lis te  de 10.000 a m ateu rs et l ’in d ica tio n  d es h ô
te ls q u i m etten t u n e ch a m b re  n o ire  à  la  d isp o si
tion des v o y a g e u r s .

** *

A n d r é e  (Jacques). —  Le mariage de Co
lombine. In-16 all. de 24 pages. B ru 
xelles, 1906, chez l ’auteur.

P rix  : 0 fr. 75

A n d r é e  (Jacques). —  Un souvenir à 
Vieuxtemps. In-16 all. de 8 pag. Bruxel
les, 1906, chez l ’auteur. Prix  : 0 fr. 60

A n d r é e  (Jacques). —  Cœur de femme. In- 
16 all. de 8 pages. Bruxelles, 1906, 
chez l ’auteur. Prix  : 0 fr. 60

L a  p resse  b e lg e  s ’est tro u v ée  u n an im e p ou r 
e n c o u ra g e r  J a cq u e s A n d ré e  d an s son œ u vre  d 'a s
sa in issem en t lit té ra ire  ; nos poètes n o u s ont trop  
lo n g tem p s in o n d é d e  p ro d u ctio n s in sip id e s, 

n ’a y a n t a v e c  le s  le ttres  et la  m orale q u e d es ra p 
p o rts  fort é lo ig n é s.

L ’a u te u r  d e  ces  jo lie s  p a g e s  é c r it  su rto u t p ou r 

n os m aison s d’é d u ca tio n  e t les  sa lon s ch ré tie n s . 
A u  se rv ic e  d ’ une e xq u ise  d é lica te sse  de sen ti
m en ts, il m et u n e p lu m e h a b ile  et sin cèrem en t 
c a th o liq u e . N o u s avo n s été  p a rtic u liè re m e n t tou 
ch é  p a r  Coeur  de fem m e, an ecd o te  v é c u e  q u i met 
en r e lie f  la  su b lim e  b e a u té  des d o ctrin e s  é v a n g é 
liq u e s  : la  ch a rité  et le  p ard o n  d es in ju re s.

L a  form e n o u s a  p a ru  p a rfo is  un p eu  n é g lig é e ; 
l ’au teu r, q u i jo u it  d 'u n e  b e lle  fa c ilité  p o étiq u e , 
n 'e x ig e  p as to u jo u rs  de sa  p lu m e assez  do p r é c i
sion  d an s la  fa ctu re  du vers. L e s  h ia tu s  se  ré p è 
ten t, les  h ém istich es  rim en t fa c ile m e n t en tre  eu x. 

M a is  ce  ne so n t là  q u e  d es  o m bres, q u i ne n u i
sen t en  rie n  au  fon d, et q u 'u n e  p lu s  g ra n d e  v ig i
la n c e  fe ra  d isp a ra îtr e , n o u s n 'e n  d o u to n s pas.
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B i s s i e u  (E.). —  Jeanne d’Arc, tragédie 
en 5 actes et en vers. Un vol. in-16 de 
164 pages. Paris, 1905 , Librairie St- 
Paul. Prix : 2 fr. 5o

Cette tragédie, d'après l’auteur lui-même, est 
plutôt un récit en vers, qui comprend les phases 
principales de la vie de la grande héroïne. M. 
Bissieu manie le vers avec facilité, souvent avec 
élégance ; son œuvre, à la fois patriotique et lit 
téraire, est donc doublement intéressante.

Nous croyons toutefois que, telle qu 'elle se 
présente, elle puisse facilem ent s'adapter aux 
scènes fort prim itives des maisons d’éducation.

Sous ce rapport, Les F ils  de Clodomir, qui 
complètent l ’ouvrage, seront d'une utilisation 
plus facile. Ici encore la  facture du vers est bien 
soignée, sans relâchem ent d 'aucune sorte.

L e  volum e du docteur B issieu  est à recom
mander ; il formera le goût littéraire de notre 
jeunesse, tout en lui inculquant de solides no
tions de patriotisme.

*  *

B r i è r e. (Yves de la). —  Nations protestan
tes et nations catholiques. In-16 de 32 pag. 
Paris, 1905, Maison de la Bonne Pres
se. P rix  : 0 fr. 10

Entre les nations protestantes et les nations 
catholiques, qui détient la  s u p é r io r i t é  s o c ia le ?

C ’est en de gros ouvrages écrits pour les spé
cialistes, que sont épars les éléments de ce pro
blème si com plexe. M. Y ves de la B rière les a 
condensés en une étude d ’une précision et d ’une 
« objectivité » rem arquables.

Cette brochure mérite une large diffusion, elle 
est de nature à éclairer tous les esprits de 
bonne foi.

* * *

C a lm e s  (Th.). —  L'Apocalypse devant la 
tradition et devant la critique. Un vol. 
in-32 de 64 pages. Paris, 1905 , Bloud.

Prix  : 0 fr. 60 
L e  livre de l 'Apocalypse contient autant de m ys

tères que de mots, d'après la parole célèbre de 
saint Jérôme ; on s’explique dès lors les flots 
d’encre qu ’ il a fait répandre depuis vingt siècles.
L e  Père Calm es, avec l ’autorité de son éru
dition biblique, nous rappelle succinctem ent 
les interprétations m ultiples que en ont été don
nées, en même temps qu’il résume les efforts de 
la critique sur ce sujet, depuis la fin du XVIIIe 
siècle jusqu 'à  nos jours.

Ce petit ouvrage, tout limité qu 'il soit, a son 
importance, et trouvera une place m arquée dans 
les études bibliques ; au p u blic  laïque lui-même 
il rendra de précieux services, en reportant la 
critique de l'A p ocalyp se  sur son véritable ter
rain . .

*
* *

C a n a t  (René). —  La littérature française 
par les textes. Un vol. in-16 de vm-748 
pages. Paris, 1906, Delaplane. 

Prix  : 3 fr. 5o
M. Canat nous était connu par son bel ouvra

ge  sur le sentiment de la solitude morale chez tes 
romantiques et les parnassiens, couronné par l ’A 
cadém ie française. I l nous donne aujourd'hui 
une Littérature française  basée sur une méthode 
bien déterm inée de travail et de lecture.

Il existe un grand nom bre de m anuels littérai
res; m alheureusem ent, la jeunesse studieuse n’en 
tire guère le profit désirable, parce qu 'ils ne con
stituent pour la p lu p art qu ’une suite théorique 
sèche et in digeste . L ’auteur a ajouté aux anciens 
programm es un élém ent cap ita l d'intérêt, la lec
ture ; à côté des données nécessaires sur l’évolu
tion des lettres et l’ influence des grands écrivains, 
M . Canat a placé des extraits des m eilleures œu
vres, capables de caractériser les hommes et les 
époques.

N ous avons ainsi, réunies en un ensem ble heu
reux, la théorie et la  pratique ; et c'est bien là, à 
notre sens, la  m eilleure méthode de travail que 
l'on puisse recom m ander à la jeunesse.

* * •

D e l a h a y e  (Jules). —  Les assassins et les 
vengeurs de Mores. U n vol. in-16 de xx- 
328 pages. Paris, 1905 , Retaux. 

P rix  : 4 fr.
A van t de partir de T un is pour le Sahara, le 

m arquis de Morès avait pris la précaution de dire 
à un ami : « Si je  suis assassiné, écrivez à Jules 
D elahaye que je  compte sur lu i pour me ven
ger. » C ’est cette dernière volonté qu'accom plit 
envers et contre tous l ’auteur de l ’ouvrage : Les 
assassins et les vengeurs de Morès.

Cette œuvre considérable et passionnante, quoi
que conçue et écrite (sur plus de 3.000 pièces) 
avec la  méthode historique la  plus rigoureuse, 
celle  de l ’Ecole des Chartes, rouvre devant la 
conscience publique et l ’histoire, cette fois, le 
débat p u blic  sur la mort m ystérieuse du marquis 
de Morès. E lle  est sans aucun doute destinée, en 
dépit de toutes les conspirations du silence, à un 
grand retentissement dans le monde colonial, po
litique et littéraire. E lle  est divisée en trois par
ties, dont chacune, accom pagnée de cartes et de 
portraits, traite un sujet distinct et peut être 
lue séparément.

L a  prem ière partie vient de paraître. Son sous- 
titre en résume l’intérêt particu lier et l'intérêt 
général : Le marquis de M orès, son rêve afri
cain, le m ilieu d ’un crime d 'E tat, A lgérie et Tu
nisie. C ’est la vie de M orès et ses am bitions afri
caines ; c ’est la  description des mœurs et des 
mentalités profondément différentes des nôtres, 
qui éclairent les causes et les instrum ents de for
fait d 'E l O uatia ; c ’est en même temps le précis le
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p lu s re m arq u ab le  et le p lu s  d o cu m en té  du s y s tè 

me co lo n ia l de la  tro isièm e ré p u b liq u e , soum is 
en ce  m om ent au ju g e m e n t de la  F ra n c e .

A  co n sid é re r l ’é tat a c tu e l d es ch o ses en F ra n c e , 
i! a fa llu  à l ’a u te u r u n e b o n n e dose d ’é n erg ie  
pour assu m er la  re sp o n s a b ilité  d ’un p a re il ré q u i
sito ire. Son  liv r e  v a  so u le v er , à  n ’en p as d ou ter, 
de v io len tes a n im o sités ; n o u s so u h aito n s q u e sa 
c o u ra g e u se  in itia tiv e  o u v re  enfin  les y e u x  du p e u 

p le fra n ç a is  : l ’a ffa ire  M orès lu i m ontre à  su ffi
sance de q u el cô té  sont ses am is, de q u el côté  ses 

exp lo iteu rs.

***

D u r a n d  (Louis). —  Manuel pratique à  l ’u
sage des fondateurs et administrateurs 
des caisses rurales. U n vol. in-12 de VIII- 
1 52 pages. Paris, 1905, Maison de la 
Bonne Presse. Prix : 1 fr.

U n  liv re  q u i a tte in t en q u elq u e s  m o is six  éd i

tions p e u t se p a sse r  de tout é lo g e , su rto u t s ’ il est 
s ig n é  L o u is  D u ra n d . L ’a u te u r s’est fa it  un  nom  
dans la  s o c io lo g ie , p a r  sa c a m p a g n e  a rd en te  en 
fa veu r du re lè v e m e n t d es p o p u latio n s ru ra le s  ; 
son a u to rité  nou s est d o n c le m e ille u r  g a ra n t de 
l ’o u v r a g e  q u e  nou s reco m m an d o n s.

C e  d ern ier est d ’a ille u rs  le tra ité  le  p lu s  com 

p let sur la  m atière , p u is q u ’ il nou s don ne n on seu 
lem en t le s  e n se ig n e m e n ts  n é ce ssa ire s  à  la  fo n d a 

tion  des c a isse s  ru ra le s , m ais en co re  to u s les  d é
ta ils  d ’u n e a d m in istratio n  sa g e , p r é v o y a n te  et 
fru ctu eu se .

***

H o u c h a r t  (E.). —  Estelle. U n vol. in-8° 
de XVI-256 pages. Avignon, 1905 , A u 
banel. Prix  : 6 fr.

N o u s a vo n s à  m ain tes re p r ise s  p a rlé  d an s cette  

re v u e  de la  la n g u e  p ro v e n ç a le , d e  ses é c r iv a in s  et 
de le u rs  p ro d u ctio n s  ; n o u s som m es h e u reu x  de 
s ig n a le r  a u jo u rd ’hui u n e œ u vre  n o u ve lle , in téres
sante et extrêm em en t c u r ie u se  au p o in t de vue 
fo lk lo riq u e  et p h ilo lo g iq u e .

L e  p oèm e en lu i-m êm e est un e sorte  de ch an son  
de g e ste s , ou  p lu tô t un e d e  ces é p o p é e s  d ’am ou r, 
tel le  Roman à la Rose, don t n os a ïe u x  fa isa ien t 
leu rs d é lic e s . I l est é c r it  d an s le  p lu s  p u r p ro 

v e n ç a l, en  ce tte  d é lic ie u se  la n g u e  d ’A u b a n e l et 
de M istra l q u e  l ’on d ira it  fa ite  de ra y o n s  de so le il 
et de p o u ss ière s  d ’or. E t  ce  q u i d o u b le  l'in té rê t 

de cette  b e lle  œ u vre , c ’est q u ’e lle  est a c c o m p a 
gn é e  non p a s  d 'u n e  sim p le  tra d u ctio n  fra n ç a is e , 

m ais d ’ un se co n d  p o èm e, d on t la  tram e est id e n 

tiq u e à  c e lle  d u  p r o v e n ç a l, a v e c  d es d év e lo p p e 
m ents d iv e rg e n ts . L ’a u te u r  y  m an ie  le  v ers  fran 
ça is  a v e c  a u ta n t d e  g r â c e  et d ’a is a n c e  q u e  la  

la n g u e  d e  P r o v e n c e .
C e  son t d eu x  œ u v re s  a c c o lé e s , d ’ un in d isc u ta 

b le  m érite  lit té ra ire , fe rtile s  en n o b le s  p en sées,

en h arm on ies b rilla n te s , en c a ra ctè re s  fortem ent 

d essin és. A p r è s  l'é lo g ie u s e  a p p ré c ia tio n  de M is
tra l, n o u s n ’o serio n s rien  a jo u ter, si ce  n ’est q u e  
l 'a u te u r a  b ien  m érité  des le ttres p ro v e n ç a le s  et 
d e  la  F ra n c e .

Hymnes du bréviaire romain,traduites en vers 
français. U n vol . in-16 de XVI-426 pag. 
Paris, 1905, Desclée. Prix  : 3 fr.

U n  p rêtre  v én é ra b le , d o n t n o u s re sp ec to n s  l ’a 
n o n y m a t, offre en  ce  su b stan tie l o u v ra g e , à  ses 
co n frères  du sa ce rd o ce  et au x  la ïq u e s  en g é n é ra l, 
un e tra d u ctio n  en vers des h y m n e s d u  b ré v ia ire .

E x a m in é  au p o in t de v u e  re lig ie u x , ce  liv re  

p résen te  un  g ra n d  a v a n ta g e , c e lu i de fa m ilia rise r  
les fid èles a v e c  les  textes l itu rg iq u e s , en le u r  fa i
san t co m p ren d re  e t a p p ré c ie r  les b e a u té s  q u i y  
son t co n ten u es. A u  sens litté ra ire , ce tte  tra d u c 

tion  restera  com m e l ’ un e d es p lu s  fid èles q u i a ien t 

été  ten tées ju s q u 'à  p résen t ; évid em m en t, nous 
ne tro u v ero n s p a s  ic i la  fa c tu re  des g ra n d s  m aî
tre s , et p o u r une ra iso n  fort s im p le  : c ’est q u e  l ’au 

te u r  a re sp ecté  le  p lu s  p o ssib le  la  co n c is io n  du 
texte  la tin . I l a  m êm e le  p lu s  so u v en t ad o p té  la  
m esu re  fra n ç a is e  co rresp o n d a n te  au v ers  l itu r g i
q u e . L a  d ifficu lté  n ’en é ta it  q u e  d o u b lée  : l 'a u te u r 

l ’a  su rm o n tée  a v e c  u n  v é r ita b le  ta len t ; ses vers 
resten t d an s la  p lu s  str ic te  o b se rv a n c e  d es rè g les  
p a rn assie n n e s, et ce rta in e s  stro p h es ne d ép are 

ra ie n t  p as l ’œ u vre  de n os m eille u rs  p o ètes.

A u  su rp lu s , l'é p is c o p a t  de F ra n c e  et de B e lg i
q u e  a été  si é lo g ie u x  p o u r ce  b e au  tra v a il q u 'il 
ne n o u s reste  rie n  à  a jo u te r  à  d ’au ss i h au tes a p 
p ro b a tio n s.

J o r a n  (Théodore). —  Le chapitre des Beaux- 
Arts du « Siècle de Louis XIV » de V o l
taire. U n vol. in-16 de 104 pages. P a 
ris, 1906, Croville-Morant. Prix : 2 fr.

V o lta ire  é ta it un  fieffé m en teu r, nou s le  savion s; 

lu i-m êm e d ’a ille u rs  s’en  est fa it g lo ir e . N o u s  ne 
n o u s im a g in io n s  p o u rta n t p as q u ’ il a v a it  p ou ssé  
si lo in  l ’a rt  de la  ca lo m n ie  et du m en so n ge ; un  
fin  le ttré , M . T h é o d o re  Joran , d ire c te u r  de l'é c o le  
d 'A ssa s , s 'est am usé à  é p lu c h e r  d an s le  d éta il le  

c h a p itre  D es B e a u x -A r t s du « S iè c le  d e  L o u is  
XIV ». A v e c  un e v e rv e  in ta r issa b le , il re lè v e , un e 

à  u n e, les  e rreu rs  d e  V o lta ir e , erre u rs  vo lo n ta ires 
trop so u v en t, q u e c e lu i-c i éch a fa u d a it  d e  toutes 

p iè c e s  p o u r le  p la is ir  de d é n ig re r .
M . Joran  est un iro n iste  s p ir itu e l ; il m an ie la  

c r it iq u e  a v e c  ta c t, et de son réq u isito ire  litté ra ire  

V o lta ir e  sort é c ra sé , ab îm é sou s la  rép ro b atio n  et 
le  m ép ris. C 'e st  b ie n  ce q u 'il  m érite.
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L e  C a m u s  (Henri). —  Vie de Nicolas Illy. 
Un vol. in-16 de 110 pages. Paris, 
1906, Amat. Prix : 1 fr.

N icolas I lly , dont nous venons de parcourir 
la vie, n’eut pas l'existence mouvementée des 
grands hommes. F ils  d’un simple cantonnier, il 
fit le bien humblement ; mais précisém ent parce 
que cet enfant du peuple a pu, m algré l’infériori
té de sa situation, créer autour de lui une sphère 
d ’influence morale et religieuse, il était bon que 
ses exemples fussent proposés aux jeunes gens de 
nos patronages. Nous recommandons vivem ent à 
ceux-ci la biographie d’ Illy , si belle dans sa dou
ce sim plicité.

***

M a d a n  (A.-C.). —  Seuga handboolt. Un 
vol. in-16 de 100 pages. Oxford, 1905, 
Clarendon Press. Prix  : 3 fr. 5o

L e s travaux de M . M adan sur les dialectes afri
cains sont actuellem ent dans toutes les mains ; 
nous avons eu, le mois dernier, l’occasion d’an 
noncer à cette place sa gram m aire sw ahili. V o ici 
maintenant un manuel senga ; le dialecte senga 
est en usage sur le B as Lu angw a, au nord de la 
Rhodésie. L a  colonisation européenne s'étendant 
chaque jour davantage dans ces contrées reculées, 
un manuel senga devenait indispensable, et nul 
mieux que le distingué philologue d’Oxford n'é
tait qualifié pour faire ce travail important.

L ’ouvrage comprend deux parties : une gram 
m aire abrégée du' dialecte, et un vocabulaire an
glais-senga des termes les plus usuels. L a  conci
sion du manuel ne nuit en rien à sa clarté, et son 
format portatif le met à même de rendre de pré
cieux services aux colons européens.

M och (Gaston). —  Histoire sommaire de 
l'arbitrage permanent. U n vol. in-16 all. 
de 5o pages. Monaco, 1905, Institut 
international de la paix. P rix  : 0 fr. 3o

D e 1822 à mars 1905, il a été con clu , entre les 
Etats tant de l’ancien que du nouveau continent 
plus de 200 traités d'arbitrage perm anent : c ’est 
dire l’ importance de ces rouages de la  diplom a
tie mondiale. M. Gaston M och, président de l’ In
stitut international de la paix, a  eu l'heureuse 
idée de retracer brièvem ent, et documents en 
mains, l’histoire de l'arb itrage perm anent; en une 
cinquantaine de pages, il a condensé les rensei
gnem ents les plus importants, de façon à présen
ter au lecteur une vue d ’ensemble complète et in
structive. Plusieurs représentations graphiques 
accom pagnent l'ouvrage du savant économiste.

N i e w e n g l o w s k i  (G.-H .). —  Traité complé
mentaire de photographie pratique. Un vol.

in-16 de 412 pages. Paris, 1906, Gar
nier. P rix  : 3 fr.

D ans ce traité com plém entaire, qui fait suite 
au T raité élémentaire Je photographie pratique 
paru l ’an dernier, l ’auteur passe d'abord en revue 
les procédés em ploj'és pour donner à l’ im age pho
tographique un caractère artistique ; après avoir 
consacré deux chapitres à la photographie sans 

ob jectif et aux objectifs anachrom atiques, il décrit 
en détail les procédés de tirage. L e s  épreuves ob
tenues par ces procédés 11e peuvent guère être col
lées comme les épreuves sur papiers aux sels d'ar
gent; aussi l'auteur décrit-il dans un chapitre spé
cial les diverses méthodes de m ontage à sec ré
cem m ent découvertes. A près avoir indiqué les 
moyens d’obtenir des positifs sur verre au gé la
tinobrom ure, au gélatinochlorure, à l ’albumine, 
au charbon, il étudie la m anière d ’exam iner une 
photographie pour obtenir une sensation complète 
de vérité et passe en revue la  photographie pano
ram ique et la  photographie stéréoscopique. Les 
projections et les agrandissem ents font l ’objet de 
chapitres spéciaux très détaillés. Enfin les divers 
procédés de photographie directe et indirecte des 
couleurs sont exposés avec les détails nécessaires 
pour permettre au lecteur d ’obtenir de bonnes 
photographies. U n choix de form ules et recettes 
term ine cet ouvrage, qui s’adresse aussi bien à 
l ’amateur qu'au professionnel.

** *

P i c a . —  L ’Apôtre saint Paul. U n vol. in-16 
de XII-262 pages. Avignon, 1905 , A u
banel.

L e  P ère P ic a  est bien connu par son adm irable 
Vie Ju cardinal B ilio , dont on a beaucoup parlé 

en son temps. Cette fois, c ’est la  vie de saint 
P au l q u ’il retrace avec délicatesse. A u  point de 
vue littéraire, l'œ uvre est d'un charm e exquis ; 
le  saint religieu x m anie la  plum e avec un art con
sommé.

M ais il n’est pas seulem ent écrivain, il est en
core prêtre ; aussi son travail n ’a d ’autre but que 
de proposer à l’ im itation des fidèles le gran d  apô
tre. C ’est dire qu ’il est avant tout pratique ; la 
physionom ie de saint P au l est entourée d’une 
telle auréole de g lo ire  que nos faibles yeux en 
sont éblouis : l ’auteur nous aide à considérer de 
plus près, à  étudier dans l ’ intim ité le converti de 
D am as ; et de celte étude jaillissen t en foule des 
réflexions salutaires pour la  réform e de notre vie 
quotidienne.

*

P o n t h a u d  (A.). —  La lutte éternelle. U n 
vol. in-16 de VIII-340 pages. Paris, 
1905, Amat. P rix  : 25 fr.

A in si que le dit l’auteur dans son avertissem ent, 
la lutte éternelle entre le bien  et le mal ne cesse
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jam ais . L ’a u te u r n o u s le  m ontre en  un  vo lu m e 
fa it de so u v en irs  p e rs o n n e ls , d e  re n se ig n e m e n ts  
re c u e illis  au  c o u rs  de ses v o y a g e s . C 'e s t  a in s i 
qu ’ il n o u s p a r le  d e  F o u r v iè r e s , de L o re tte , de 
S a in t-P ie rre  ; en un e g a le r ie  g lo r ie u s e , n o u s v o y 

ons a p p a ra ître  don B o s c o , P a u lin e  J a r ic o t, B e n o it 
L a b re , le c u ré  d ’A rs , d ’a u tre s  e n co re , d on t l ’ex is
ten ce de d évo u em en t form e l ’u n e d es p lu s  b e lle s  
p ages de l ’h isto ire  d u  m ond e ch ré tie n .

C es e sq u isse s  n o u s so n t p résen tées  en u n  s ty le  

b rillan t, lu m in e u x  ; e lle s  c a p tiv e n t l ’a tten tio n  
tant p a r la  d é lic a te s s e  de la  form e q u e p a r  l ’h é
roïcité  des fa its  ra p p o rtés . L ’a u te u r, en  é c riv a n t 
ces p a g e s  é m o u van tes, s ’est ra p p e lé  q u e  la  bon ne 
sem en ce fin it to u jo u rs  p a r  fa ire  g e rm e r  d es ép is  
v ig o u re u x . S o n  liv r e  est a p p e lé  à  p ro d u ire  des 
fru its co n so la n ts, en  re tre m p an t le  c a ra c tè re  m o
derne a u x  so u rc e s  de la  v ir il ité  et d e  l 'a b n é 

g atio n .
***

R e n a u l t  (J.;. —  Education de la pureté. 
In-12 de 36 pages. Namur, 1906, Aug. 
Godenne. P rix  : 0 fr. 50

M . R e n a u lt  a b o rd e , d an s c e tte  é lé g a n te  b ro 
ch ure, un  su je t d ’u n e g r a v ité  e x c e p tio n n e lle . L e s  
p aren ts et les  é d u c a te u rs  sa ven t, p a r  ex p é rie n ce  
p erso n n elle , co m b ien  est ép in e u se  leu r m ission  
su r ce  p o in t. E n  q u o i d o it d o n c  co n sister l ’é d u 
cation  de la  p u re té  c h e z  l ’en fan t ? A  q u i est en 
d éfin itive  d év o lu e  cette  éd u ca tio n  ? Q u estio n s 
ardues, q u e  l ’a u te u r e x a m in e  a v e c  u n e en tière  
bonne fo i, un sen s r e lig ie u x  p ro fo n d , u n e s in 
cérité  de v u e s  d ig n e  d ’é lo g e s.

N o u s e n g a g e o n s  1rs p a ren ts à  lire  a tte n tiv e 
m ent ces  ra p id e s  p a g e s  ; e lles leu r seront g r a n 
dem ent u tile s  au c o u rs  de leu r m ission  é d u c a 

trice .
*

S a s s i  ( .L .) .  —  La fotografia senza objettivo. 
Un vol. in-32 de XVI-136 pages. Milan, 
1 9 0 5, Ulr. Hoepli. Prix  : 2 fr. 5o 

M . L . S assi est co n n u  p o u r ses tra v a u x  re n o m 
més sur la  p h o to g ra p h ie  ; il a b o rd e  cette  fo is un 

sujet to u t à  fa it  sp é c ia l : la  m an ière  la  p lu s  p ra 
tique d ’o b te n ir  de b o n s ré su lta ts  a v e c  u n  a p p a 
re il sans o b je c tif. N o tre  m an q u e  de co m p éten ce  
ne nous p erm et p a s  d ’en trer d an s le  fond  m êm e 

du p ro céd é  ; d iso n s seu lem en t q u e les  m éth od es 
sont exp o sées a v e c  u n e g ra n d e  c la rté  ; l 'a u te u r  

a é lim in é les d éta ils  e x c lu s iv e m e n t sc ie n tifiq u e s, 
et s’est m is a in s i à  la  p o rté e  du p lu s  h u m b le  

débu tan t.
*

S é g a u x . —  L ’indépendance du Pape et le 
pouvoir temporel. U n vol. in-16 de 
298 pages. Paris, 1905, Vives.

Prix  : 3 fr.

D e p u is  le  jo u r  où le  d rap eau  de S a v o ie  flotte

au Q u ir in a l, le  g ra n d  p ro b lèm e du p o u v o ir  tem 
p o rel d es P a p e s  s ’est p osé  d ev a n t les n atio n s. 

A  ce rta in e s  in d ica tio n s sy m p to m a tiq u es, il sem 
b le ra it  q u e  de p a rt et d 'au tre  u n e so lu tio n  h on o
ra b le  so it re ch e rch ée . S ou haiton s-le  ; en atten 
dan t, il n o u s est p erm is d 'ex a m in e r, a v e c  M . 

S é g a u x , q u elle  d e v ra it  être  cette  so lu tio n , selon la  
p lu s  é q u ita b le  ju s tic e .

L ’a u te u r co m m en ce p a r  é ta b lir  n ettem ent la  

notion  du p o u v o ir  tem porel ; au  m o yen  des d o c u 
m en ts h is to riq u e s , il ré ta b lit  la  su cce ss io n  des 
évén em en ts ju s q u ’au 20 sep tem b re 1870. P u is , il 
a b o rd e  la  q u estio n  au p o in t de vu e  m on d ial ; a ve c  
u n e g ra n d e  s in c é rité , il re to u rn e  le  p ro b lèm e 
sou s to u tes ses fa ce s, d és ire u x  d ’a b o u tir  à  un  
ré su lta t sé rie u x  et d u ra b le .

So n  œ u vre , d 'u n e  r ig o u re u s e  im p a rtia lité , m é
r ite  l ’a tten tio n  du m onde c a th o liq u e ; nou s la  s i

g n a lo n s  d o n c à  tou s, p rêtres  et la ïq u e s , com m e un 
tra v a il de bon n e foi co m p lète  et d 'o rth o d o xie  irré 

p ro ch a b le .
*

* *

T h o m a s  (Emile). —  Guide indispensable à 
tout débutant (photographie). Un vol. 
in-18 de 92 pages. Verdun, 1906, chez 
l ’auteur. Prix  : 1  fr.

N o u s  p o ssédon s à  l ’h eu re  a c tu e lle  de n o m b reu x  
m an u els de p h o to g ra p h ie  ; les  un s, p a r  le u rs  d i
m en sio n s e xa g é ré e s  et le u r  p r ix  é le vé , ne son t p as 

d ’un  u sa g e  fa c ile  ; les  au tres, tro p  sc ien tifiq u es, 
ne son t p lu s  à  la  p o rtée  des d éb u tan ts . M . T h o 
m as a  d o n c fa it  ch o se  u tile  en  nou s p résen tan t 
un g u id e  co m p le t, sou s un  form at re stre in t; l'a u 

teu r a é la g u é  to u tes les  d on n ées exc lu s iv e m en t 
th éo riq u e s, il est a v a n t lo u t p ra tiq u e , et son tra
v a il,  m a lg ré  sa  co n c is io n , co n tie n t l ’ in d isp e n sa 
b le , ce  q u ’ il faut s a v o ir  p o u r a rriv e r à  un résu lta t 
sa tisfa isa n t. D iso n s en co re  q u e cette  co n cis io n  
n ’e x c lu t  p as la  c la rté , et c 'e s t  là , à  n otre  p o in t de 
v u e , un  rée l m érite.

*
*  *

T o ë s c a  (Louis). —  Jésus et l ’éducation phi
losophique. In-8° de 56 pages. Paris, 
1 9 0 5 , Paulin.

L ’a u te u r d éd ie  à  la  je u n e ss e  un e p la q u e tte  fort 
c u r ie u s e  où il tend  à  d ém on trer q u e  l’e n se ig n e 
m en t p h ilo so p h iq u e  m odern e a  co m m is u n e g ro s 

se fa u te  en é ca rta n t de son p ro g ra m m e Jésu s et 
sa  d o ctrin e

Jésu s s’ im p ose a u x  v é r ita b le s  p en seu rs  : te lle  
est la  p en sée  m aîtresse  de l ’o u v r a g e . A b s tr a c 
tion fa ite  du cô té  r e lig ie u x  de la  q u estio n , cette  
th èse su b siste  e n tière  et im p o san te  : l ’h isto ire , la  
ra iso n , l ’e x p é rie n c e  m êm e d es  n atio n s lu i p rêten t 
l ’a p p u i de leu r té m o ig n a g e  sé cu la ire .

U n e  b e lle  p a g e  à  lir e  est c e lle  où l ’au teu r nou s 

r a p p e lle  le  c é lè b re  « S erm o n  su r la  m o n tagn e »,
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Quel sublim e modèle d ’enseignem ent social et 
moral ! Et com bien toutes les autres doctrines 
pâlissent en face de ce code d’infinie sagesse !

Cette étude était à faire ; M. T oësca y  a 
mis son talent d 'écrivain  et son expérience d’é
ducateur. Son travail mérite m ieux que des élo
ges, il appelle le succès, et celui-ci viendra, nous 
n'en doutons pas.

*
* *

V a c c o n  (A.). —  Henri de Mandait du Ples
six. Un vol. in-8° de 36o pages. Paris, 
1906, Retaux. Prix  : 3 fr. 5o

D ans la nuit du 10 août 1900, au cours de manœu
vres navales, le contre-torpilleur « Fram ée » en
trait en collision avec le cuirassé « Brennus » ; 
en cinq minutes, un drame épouvantable jetait 
dans la mort presque tous les marins de la « F ra
mée ». T rois fois, leur comm andant put sauver sa 
vie ; trois fois, avec le geste simple des héros, il 
s’oublia  pour garder à la F rance un marin de 
plus, et, s’armant d'un grand signe de croix, il 
s’ensevelit dans les flots avec les débris de son 
vaisseau.

C e héros, c ’était H enri de M auduit. Son nom 
fut dans toutes les bouches, synonym e de la  plus 
sublim e abnégation. Pareille  mémoire ne pou
vait tomber dans l'oubli ; M. V accon , dans un 
volum e m agnifiquem ent écrit et illustré, nous re
trace l'existence de ce chrétien adm irable, d ’une 
trempe peu commune, dont la foi fut le guide en 
tout. En nos temps de veulerie, ce livre est à lire 
et à relire : les exemples qu ’il nous propose fe
ront renaître dans l'âme contem poraine un peu 
de la noblesse et de l ’honneur qui anim ait la 
F rance de Charlemagne et de saint Louis.

***

V a l l é e  (Charles). —  L'Eucharistie et la Pa
pauté. i n -32 de 96 pages. Paris, 1905, 
Amat. Prix : o fr. 60

L e récent congrès eucharistique tenu à Rom e, 
sous la  présidence de Sa Sainteté P ie  X , donne 
une grande actualité à cette publication, aussi 
belle dans la forme que pour le fond.

L e c t o r .

Memento culinaire

Dîner maigre

Potage à la Monaco 
Raie au fromage 

Riz aux choux 
Gateau mousseline

*
* *

R a ie  au  f r o m a g e . —  Prenez une belle 
raie bouclée, levez-en la peau, faites 
cuire la raie dans très peu de lait, avec 
beurre, deux pincées de farine, clous de 
girofle, gousse d ’ail, ciboule, thym, lau
rier, sel et poivre. Faites bouillir. L a  raie 
cuira en peu de temps. Retirez-la et la 
mettez alors à égoutter, puis passez la 
sauce au tamis et faites-la réduire. 
Saupoudrez le fond du plat de gruyère 
râpé ; placez-y la raie et garnissez-la 
de douze petits oignons cuits dans le 
bouillon et égouttés ; entourez le plat de 
croûtons frits ; versez sur la raie le reste 
de la sauce, et couvrez de gruyère râpé, 
Remettez ensuite sur le feu avec four de 
campagne de tourtière, pour faire pren
dre couleur, et servez.

R iz a u x  c h o u x . —  Em incez un chou 
de Milan et mettez-le dans une casse
role avec persil haché et une pointe 
d’ail ; laissez-le mijoter une demi-heure, 
ajoutez votre riz avec un peu de bouillon 
pour que le riz soit seulement couvert, 
ne laissez pas trop crever le riz, ajoutez 
du fromage râpé, un bon morceau de 
beurre frais au moment de servir ; dres
sez le riz et le chou sur un plat, saupou
drez de fromage.

T a n t e  L o u i s e .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.

L es Haakon

L e  nouveau roi de Norvège, Haakon 
V I I ,  et la reine Maud, viennent de faire 
leur entrée solennelle à Christiania, où 
l ’on n ’avait pas vu de roi national depuis 
138o ! L e  prédécesseur immédiat d ’H aa
kon V I I  était justement Haakon V I.

Voici quelques mots sur l ’histoire peu 
connue des Rois qui ont porté ce nom 
(lequel se prononce, paraît-il, Hokone.)

L e  premier Haakon de Norvège fut 
Haakon le Bon, qui régna de 935 à 961. 
Il était le fils cadet d ’Harald aux beaux 
cheveux, et fut élevé en Angleterre chez 
le roi Athelstan, petit-fils lui-même d’A l
fred le Grand.

Haakon organisa l’armée norvégienne 
et établit une juridiction jusqu’alors in
connue dans le pays. Il essaya de christia
niser la Norvège, mais ne réussit pas.
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Haakon II et Haakon III  ne régnè
rent que très peu de temps, le premier 
vers 1160, le dernier de 1202 à 1204.

L e  règne de Haakon IV  le Vieux, qui 
vivait de 1217 à 1263, représente peut- 
être l’ère la plus prospère de la Norvège 
au moyen-âge.

Le roi fut couronné à Bergen, en 1247, 
par le cardinal Guillaume de Sabine. Il 
était en relations avec le Pape et avec le 
roi Louis de France. La légende rappor
te que l ’année de son avènement au trône, 
n les pommiers fleurirent deux fois et les 
oiseaux sauvages pondirent deux fois des 
œufs ». C ’est vers cette époque que fu
rent écrites les fameuses Sagas  qui, dans 
une langue sobre et harmonieuse, racon
tent les faits héroïques des rois et des 
guerriers du Nord.

Son petit-fils, Haakon V  Magnussen 
( 1299-1329), fit construire la cathédrale de 
Nidaros et la forteresse d ’Akershus, au 
pied de laquelle H aakon V I I  a été reçu. 
Avec lui s’éteignit la ligne masculine 
de la dynastie descendant d ’Harald aux 
beaux cheveux.

Haakon V I ( i 3 4 3 - i 3 8 o ) ,  enfin, fut le 
dernier roi de Norvège avant l’union de 
ce pays avec le Danemark, union qui de
vait durer, avec quelques interruptions, 
jusqu’en 1814.

Le premier Salon du Livre

L e premier Salon du Livre s’est ouvert 
le samedi 24 février, à 2 heures de rele
vée. M. G. Erancotte, ministre de l'in
dustrie et du travail, et M. E . De Mot, 
sénateur, bourgmestre de Bruxelles, 
présidaient à cette ouverture, dans les 
Galeries du Musée du Nord, Passage du 
Nord, à Bruxelles.

De nombreux artistes avaient répondu 
à l ’invitation du Comité organisateur. 
Citons, entre autres : M mes Louise Danse, 
Jules Destrée, M lles Molitor, Van den 
Bûssche ; M M . H enry Cassiers, Frans 
Gailliard, Xavier Havermans, Amédée 
Lynen, Jean Pattesson, Armand Rels, 
Gérard Roosen, Gustave-Max Stevens, 
Louis Titz, Elorimond Van Acker, E m 
manuel Van den Bûssche.

Les plus importantes firmes de photo
gravure d ’Allemagne, d ’Amérique, d ’A u
triche, de Belgique, d ’Espagne, de Fran
ce, de Hollande, d ’Italie et de Suisse

étaient brillamment représentées à l’E x 
position. On y  voyait en outre un atelier 
en miniature, comportant tous les 
appareils nécessaires à la photogravure. 
Afin do permettre aux visiteurs de bien 
se rendre compte des différents procédés 
exposés, le catalogue contient une notice 
accompagnée de nombreuses illustrations 
en noir et en couleurs.

L ’Institut international de photogra
phie et l ’ Union de la Presse périodique 
belge avaient bien voulu prêter leur con
cours pour l ’organisation d ’une section 
réservée aux publications illustrées.

L ’Exposition sera clôturée le 11 mars. 
Elle est accessible au public tous les 
jours, de 10 à 4 heures. Les dimanches, 
entrée gratuite ; en semaine, 5o centimes.

Les Bougies de la Cour sont les 
meilleures.

Le coin des rieurs

Le président. —  Accusé, vous avez 
frappé votre femme si brutalement qu’elle 
a des « bleus » partout.

L e  prévenu. —  Oh ! mon président, 
c ’est dans son intérêt : elle est blonde et 
le bleu lui va si bien.

Dîner d ’amis dans une famille de 
petite bourgeoisie.

On est au dessert. Bébé profite de l’in
attention des convives pour porter une 
bouteille d ’anisette à sa bouche et lèche 
le goulot.

—  Que fais-tu là, Bébé? lui dit sa mère, 
ce n ’est pas convenable.

—  Mais, petite mère, réplique le bam
bin, je fais comme toi quand il n’y  a pas 
de monde.

Sur une ligne de chemin de fer.
L e  train s’arrête. Un employé annon

ce la station d ’une voix enrouée et com
plètement inintelligible.

—  Parlez donc plus clairement, lui dit 
un voyageur, on n'entend pas un mot de

! ce que vous dites.
L ’employé se retournant :
—  Faudrait-il pas vous donner des té

nors, pour 90 francs par mois ?

M. et Mme R. sont des gens très sim
ples qui possèdent une domestique enco
re plus simple qu’eux.
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Ils donnaient un dîner dimanche, et le 
maître avait surtout recommandé de ser
vir les huîtres avant le potage.

Au moment où l ’heure sonne de se 
mettre à la table, la porte du salon s’ou
vre et la bonne annonce d ’une voix re
tentissante : " Les huîtres sont servies ! »

Tête des invités.

L e  médecin vient voir un malade qu'il 
trouve tout ragaillardi !

—  Vous voilà mieux ; le pouls est ex
cellent ; vous avez suivi ponctuellement 
mon ordonnance, j ’espère ?

—  Suivi ? répliqua le malade; non pas, 
car je  me serais cassé le cou.

—  Comment cela ?
—  Parbleu ! Je l ’ai jetée par la fenêtre.

C a r n e t  m u s i c a l

I. — NOUVEAUTÉS

Nous venons de lire avec grand plaisir deux 
motets religieu x : O S a lu ta ris , et Lauda Sion, 
à trois voix égales, avec accom pagnem ent d ’or
gue, écrits par M. F rançois Crouwels, le  très 
distingué organiste de l'église  Saint-Georges, à 
A nvers. N ous avons, à plusieurs reprises déjà, 
signalé à nos lecteurs les intéressantes com posi
tions de notre compatriote ; les m orceaux qu ’il 
vient de p ublier sont em preints d ’un large 
souffle chrétien ; l’allure et la facture s'en ressen
tent, et y  gagn ent un cachet spécial, qui fera 
rechercher ces motets par nos maîtrises.

Ces œuvres sont éditées par la maison Faes, 
d 'Anvers, avec le soin coutum ier de cette firme.

II. — LES CONCERTS

Nous n'avons plus guère l ’occasion d’applau 
dir notre ami V an Dam  ; il nous avait donné, il y 
a quelques années, une série de concerts classi
ques que le grand p u b lic  avait accueillis avec 
joie. P lu sieu rs fois, l ’habile direction du maitre 
lu i avait valu de chaudes ovations. A ussi étions- 
nous fort heureux de le retrouver dans l'intim ité 
à la salle Erard (6 février), où il nous présentait 
les m eilleurs sujets de son c o u rs de piano.

Il nous serait fort difficile de citer tout le mon
de, en un compte rendu forcément écourté. Nous 
ne pouvons cependant ne pas rappeler trois 
noms, dont les aim ables titulaires présentent 
des dispositions vraim ent rem arquables, souli
gnées par les acclam ations de la  salle. C e sont :

M lle Bischops, très rem arquée dans la  Fantaisie 
en f a  de Chopin ; M lle Seeger, qui joue à ravir 
les com positions de M oszkow ski ; et surtout Mlle 
Z elaya, une costaricienne, nous dit-on, qui met 
dans son jeu  tout le feu du p ays ensoleillé qu’est 
le sien.

L es applaudissem ents ont été aux jeunes ta
lents form és par M . V an  D am , et le p u b lic , en 
applaudissant les élèves, tém oignait au maître 
une adm iration sym pathique pour son ensei
gnem ent sérieux et fécond.

***

N ous avons parlé, le mois dernier, de M lle E g
germ ont. Son second récital de la  G rande Harmo
nie (6 février) avait amené un p u b lic  nombreux, 
m algré une tem pérature bien belge. Le début ne 
nous a pas enthousiasm é, non pas que la pianiste 
m anque de qualités sérieuses ; mais Beethoven, 
dans ses sonates, est trop classique pour permet
tre la moindre fantaisie d’interprétation. Les 
phrases m élodiques nous ont paru trop hâchées ; 
peut-être faisons-nous erreur dans cette appréci
ation. L e  reste du concert nous a d’a illeurs récon
c ilié  avec la  jeun e artiste : la  fantaisie en ut de 
Schum ann fut enlevée avec un réel talent, ainsi 
que les autres num éros du program m e.

M lle Eggerm ont possède un doigté délicat, un 
son pur et ferme, et beaucoup de souplesse dans 
les motifs légers. L a  haute critique est unanime 
sur ce point. A vec  un mouvem ent plus accentué 
vers la  com préhension classique, ce sera parfait.

* * *

A  côté des grandes institutions m usicales de 
B ruxelles : Concerts Y saye, Concerts Pop ulai
re, Conservatoire, ont désorm ais pris pied les 
N ouveaux Concerts.

Fondée l ’année dernière sur les bases de la 
m utualité, la société sym phonique des Nouveaux 
Concerts m arche de succès en succès. On se rap
p elle les auditoires nom breux et enthousiastes 
qui applaudirent les séances de l'h iver passé. 
Cette année, M. D elune, l'ém inent directeur, a 
introduit une nouveauté sous forme d’auditions 
populaires. L es sam edis sont réservés au 
grand p u blic  ; les dim anches deviennent une 
œ uvre d’éducation m usicale des m asses. Cette 
heureuse innovation a rencontré de suite une fa
veur m arquée : peut-être faut-il voir là une pré
cieuse indication pour l ’avenir des grands con
certs sym phoniques.

L a  séance du 10-11 février ne cédait en intérêt 
à aucune de ses devancières. L ’orchestre, vigou
reusement m ené par M . D e l u ne, enlève avec en
train l’ouverture des M aîtres Chanteurs  W ag ner), 
et ce splendide chef-d’œuvre polyphonique de 
Beethoven, la Sym phonie pastorale. Certaines so
norités éclataien bien deci delà avec trop de fou
gu e ; emporté dans son élan, l ’orchestre ne son
geait plus à  l ’exiguité des locaux de la Grande
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H arm onie : il en résultait, par intervalles, un 
peu de confusion. M ais ce léger contretem ps dis
paraissait dans un ensem ble tellem ent m agistral 
et imposant que les ovations se succédaient, in
term inables, enthousiastes

Comme soliste, nous avions M lle G uilherm ina 
S u ggia , une jeune violoncelliste qui faisait ses 
débuts à B ruxelles.

D ans les Variations de T schaïkow ski, et plus 
encore dans le  Concerto de D vorak, nous 
avons pu applaudir chez la vaillante artiste des 
qualités sérieuses : son ferme, jeu tour à tour im
pétueux et délicat, technique parfaite. Mlle S u g
gia possède un tempérament ardent : les maîtres 
tchèques lu i réussissent à m erveille ; elle peut 
développer, dans l'interprétation  de leurs œu
vres, toute la  souplesse de son mécanism e. Nous 
saluons avec plaisir cette virtuosité naissante, et 
lui souhaitons tous les succès qu 'elle est en droit 
d'attendre de m érites aussi précoces.

M. H enri S eguin  apportait à la séance le pré
cieux concours d ’un grand nom et d'un ta
lent toujours jeune. Notre sym pathique con ci
toyen ne se prodigue guère, depuis qu 'il a quit
té une scène où chaque jou r lu i fut un triom phe; 
tout entier au labeur plus modeste du professo
rat, il se repose des fatigues de sa brillan te car
rière. L e  gran d p u b lic  était donc désireux de 
renouer connaissance avec l'ém inent interprète 
w agnérien.

L ’audition du 10-11 février est un nouveau suc
cès à son a ctif ; avec un talent consommé, il a 
détaillé la  m agnifique page écrite par H aendel 
sur le Messie ; et les fidèles de la  M onnaie ont 
revécu les belles soirées d'antan, lorsque leur 
inoubliable S eguin  leur a redit les tragiques 
A dieux de Wotan, la scène finale de la W alkyrie. 
L ’artiste s'est élevé à des hauteurs où, franche
ment, peu d’interprètes pourraient le suivre 
Vraim ent le temps n ’a pas de prise sur cet organe 
extraordinaire de puissance et de vibrante 
émotion.

L es am ateurs de belle m usique conserveront 
un bon souvenir de cette soirée rem arquable.

N ous avons eu très souvent l ’occasion de 
parler du Q uatuor Zim m er. D éjà, les années 
précédentes, nous avons trouvé p laisir à 
signaler à nos amis les auditions m odèles de la 
Salle allem ande. Nous y  revenons d ’autant plus 
volontiers aujourd’h u i que la séance du g février 
nous a pleinem ent confirmé dans nos ap p récia
tions premières.

Ce qui fait surtout le charm e de ces séances 
de musique de cham bre, c'est avant tout l’homo
généité parfaite, l ’intime cohésion de l ’interpré
tation. D epuis nom bre d’années, les quatre v ir
tuoses travaillen t coude à  coude, ils se connais
sent et se com prennent adm irablem ent ; leurs

tempéraments divers se sont fondus en un ensem
ble que l’on chercherait vainem ent ailleurs.

L es quatuors de H aydn , de M ozart, d ’autres 
encore, sont devenus classiques ; le public les 
connaît pour les avoir entendus un peu partout. 
M ais il faut bien le dire, les interprétations n ’en 
sont guère classiques, elles ; et pour le m otif bien 
simple que les exécutants r e  possèdent pas cette 
com préhension réciproque, indispensable pour 
la mise au point. Chez Zim m er, au contraire, 
l'ensem ble passe au prem ier plan et donne à 
l ’exécution un fini rem arquable qui impose l'ad
m iration. L e  p u blic  l ’a fort bien com pris, et a 
vigoureusem ent ovationné les consciencieux 
artistes.

*
*  *

M. Jan H am bourg, qui s’est fait applaudir le 
22, à la Grande H arm onie, nous arrive d ’A lle 
m agne avec une renommée de virtuose rapide
ment conquise. F rère du célèbre pianiste M ark 
H am bourg, il manifesta, dès sa prem ière jeun es
se, des aptitudes rem arquables pour le violon. 
Les professeurs les plus réputés de Russie, de 
Londres, de l ’A llem agne, l'eurent successivem ent 
pour élève ; notre m aître, Y saye, term ina cette 
éducation artistique et lu i donna le dernier fini.

Jan H am bourg débuta à B erlin, en ig o 5 ; de
puis, il s’est fait entendre à Londres, à P a ris  et 
ailleurs, et partout la critique fut unanim e à lui 
reconnaître un talent hors ligne. C 'est dire avec 
quelle im patience le p u b lic  bruxellois attendait 
cette séance, véritab le prem ière.

L e  program m a com portait trois œ uvres m aî
tresses : le Concerto en la m ajeur de Saint-Saëns; 
le Concerto en la m ineur, de G lazounow , un des 
com positeurs les plus m arquants de la jeune éco
le russe ; et la Symphonie estagnole de Lalo. M. 
Jan H am bourg a fait preuve, durant cette b ril
lante soirée, d'une endurance peu comm une ; 
mais la caractéristique du virtuose est, à notre 
avis, le calm e rem arquable qui lui permet d 'a
border si aisément des auteurs de caractères aus
si différents. Joignez à cela  une technique m er
veilleuse, un son pur et d'une grande douceur, le 
souci des nuances les plus délicates, et vous au 
rez idée de ce qu ’est le talent qui vient de se ré
véler à  nous.

On s’explique aisém ent l ’enthousiasme du pu
b lic  pour un artiste qui manie l ’archet avec au
tant d’aisance ; M. Jan H am bourg ne se plaindra 
pas de B ruxelles : on lui a fait une ovation dont 
il gardera le souvenir.

L 'orchestre, sous la direction de M . Eugène 
Y saye, s'est vaillam m ent conduit, et a mérité une 
part des applaudissem ents.

III. — COMMUNIQUÉS
L ’éminent pianiste E u gèn e d 'A lbert donnera 

le vendredi 2 mars dans les salons de la Grande 
H arm onie, à 20 h., un concert consacré à  des
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œ u vres de B a c h , B e e th o v e n , C h o p in , L is z t , Z a 
re lla , E . d ’A lb e rt et S ch u b e rt.

** *
P o u r ra p p e l, le  je u d i 8 m ars, à  la  sa lle  E ra rd , 

au ra  lieu  le secon d  ré c ita l donné p a r M . M ax 
D o n n er, v io lo n iste .

*
* *

L e  cé lè b re  v io lon iste  W illy  B u rm este r , q u i ne 
s’est p a s  en co re  p ro d u it à  B ru x e lle s , an n on ce 
d eu x  ré c ita ls  à  la  G ran d e  H arm o n ie, les  8 et 14 
m ars.

** *
O n nou s p rie  d ’an n o n cer la  séan ce  q u e donne

ra  le  9 m ars p ro ch a in , en la  S a lle  R a v e n ste in , le 
p ia n iste  P h ilip p e  M ousset.

A u  p ro gram m e, les  œ u vres  les p lu s  im p o rtan 

tes de S ch u m an n , C h o p in  et L is z t .

*
* *

U n  co n ce rt excep tio n n ellem en t in téressan t s ’or

g a n ise , p ou r le  ven d red i 9 m ars p ro ch a in  à 20 h. 

1/2, sa lle  de la  G ran d e  H arm o n ie , au  p rofit de 
l ’œ u vre  de la  V illa  C oloniale , dont le b u t est de 

p ro c u re r  des soins sp é c ia u x  a u x  a g e n ts  de l ’E ta t 

du C o n g o  et des C o m p a g n ie s  co lo n ia le s , v ictim es 
de leu r sé jo u r dans les p a y s  d ’outre-m er.

L e  com ité  a pu  s’assu rer le  p r é c ie u x  co n co u rs
de M lle  B e rth e  S ero en , ca n ta tr ic e  ; M . M arce l
L a o u re u x , p ia n iste , et l ’orch estre  des N o u v e a u x
C o n certs , sous la  d irectio n  de M . L o u is  D elu n e.

** *
M . E d o u a rd  D e ru , v io lo n iste , d o n n era  a v e c  

le  c o n co u rs  de M . D em est, p ro fesseu r au C o n ser
vato ire  ro y a l de B ru x e lle s , et de M . T h é o  Y s a y e , 
p ia n iste , un co n ce rt d an s les sa lon s de la  G ran d e  
H arm o n ie, le  m ardi i 3 m ars, à  20 h eu res 1/2.

V o ic i l'in téressa n t p ro gram m e de c e lte  so irée
m u sicale  : 1. S on ate  en la  m ajeu r (B eeth o ven ),
Y s a y e  et D e ru . —  2. M élo d ies  (S ch u b e rt) ,

D em est." —  3 . F a n ta is ie  éco ssa ise  (M ax  B ru c h ),
D e ru . —  4. M élo d ies (S ch u m an n ), D em est. —
5 . a) R o m an ce  en  fa  (B eeth o ven ) ; b) M en u et
(M ozart) ; c) P o lo n a ise  en ré (W ie n ia w sk i).

*
* *

O n nou s p r ie  d ’a n n o n cer un  co n ce rt q u e d o n 

n era  M . F r a n c is c o  C h ia ffite lli, é lève  de M . E u 
g è n e  Y s a y e , d ip lô m é p a r les  co n serv ato ires  de 

B ru x e lle s  et de R io  de Jan eiro , le  v en d re d i 16 

m ars, à  20 1/2 h eures à  la  S a lle  E ra rd .
C e  co n ce rt se d on n era  a v e c  le  g r a c ie u x  co n 

co u rs de M lle  M a rg u e rite  D as, du th éâtre  ro y a l 

de la  M o n n aie , et de M . Jean Jan ssen s, p ia n iste .

***
L e  co n ce rt de ch arité  q u 'o rg a n is e  a n n u ellem en t 

l 'œ u v re  des P e tits  L its , a u ra  lieu  cette  a n n ée le 

m ercre d i 21 m ars, à la  G ran d e  H arm on ie.

L e  26 m ars a u r a  lie u , à  la  S a lle  E ra rd , un con
c e rt donné p a r  M . S a in t-V ic to r , a v e c  le  con cou rs 
de M lle  Jea n n e  L a t in is  et de M lle  C h o le t.

** *
M . Jo sep h  W ie n ia w s k i d o n n e ra  le  29 m ars, à 

la  G ra n d e  H arm o n ie , sa  sé a n ce  h a b itu e lle  de 
p ia n o .

** *
N o u s auro n s en  o u tre , à  la  g ra n d e  H arm on ie, 

les  co n c e rts  s u iv a n ts  :
le  7, un  lie d e r-a b e n d  de M m e B ré m a , ca n ta tri

ce , du th éâtre  de B a y r e u th  ;

le  24, un  ré c ita l de v io lo n , d o n n é p a r  M . M ora; 
le  26, un  p ia n o -réc ita l de M . H e rm an s (double 

p ian o) ;
le  27, un e sé a n c e  d o n n ée p a r M . A rn o ld  T ro- 

w e ll, v io lo n c e llis te  ;

le  28, le  trio  V ertey-W o lff-M o sse l.
F r . D u f o u r .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.

petites Nouvelles

Une nouvelle intéressante au point de 
vue du grand arte : M. Arthur De Greef, 
l ’éminent professeur du Conservatoire de 
Bruxelles, va traiter, en une série d ’au
ditions, toute l ’histoire de la littérature 
du piano, qu ’il a esquissée, il y  a quel
ques années, dans ses mémorables séan
ces de la salle Pleyel, à Paris.

A  cet effet, il compte donner, cet hi
ver encore, plusieurs séances consacrées 
aux primitifs du clavier : Frescobaldi, 
Merulo, Gibbons, Bird, Couperin, Scar
latti, jusque et y  compris le grand J.-S. 
Bach. Puis viendront Haydn, Mozart et 
leurs contemporains. U ne année entière 
sera consacrée à Beethoven, dont M. De 
Greef exécutera les 32 sonates et les 
5 concerti. Les romantiques, Schumann 
et W eber, feront, avec Mendelssohn, 
Chopin et Liszt, l ’objet de la 4e série. 
Enfin, une 5e série comprendra les 
modernes, notamment Grieg, Saint-Saëns 
et César Franck.

*
*  *

L e  roi de Roumanie vient de conférer 
à notre compatriote, M. Eugène Ysaye, 
le grade de Commandeur de la Couronne 
de Roumanie. Nos félicitations à l’émi
nent artiste.
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S o m m a ir e  : N écrologie . —  L e  roman du jou r (Fr. D ufour). — Sérénade lointaine, poésie (E .-H . 
G illew y tens). —  R ésurrection (M arie-Berthe). —  Sur le soir, poésie (André de R égis). —  L a  
lettre du m ousse (Jean D e Jacouret). —  M ém ento cu lin aire (Tante Louise).—  L e  mois littéraire 
(Lector). —  R écréation. —  L e  coin des rieurs. —  Carnet m usical (Fr. D ufour). —  N otes 
de m usique (M arie-B erthe).—  L e s vinaigrettes (C. 13.).— Petites nouvelles. —  R evue des revues.

N É C R O L O G I E

Le « G lan eu r  » et l’œ uvre d ’assainissement moral et littéraire dont il est l ’exp res
sion, viennent de faire une porte cruelle  en la personne d'un de leurs collaborateurs 
d e  la prem ière heure, M. R A P H A Ë L  D E  B I E V R E .  L orsque, il y  a cinq ans, q u e l
ques chrétiens de vieille roche décidèrent la création d ’un organe de propagande, 
uniquement destiné à ramoner dans la classe m o yen n e  le g o û t  des saines lectures, 
notre ami regretté s ’em pressa de mettre à la disposition du com ité  ses presses, son 
temps et son tale nt ty p o g r a p h iq u e . Cette a f fect ueuse sym pathie  ne se dém entit j a 
mais au cours des c inq  années que com pte la revue : dans les m om ents difficiles, 
nous pûm es toujours com pter  sur son. con cou rs  dévoué et désintéressé.

P ersonnellem ent, M. R A P H A Ë L  D E  B I E V R E  était un h om m e de com m erce  
agréable ; tous ceu x  qui l ’ont approché garderont de lui un souven ir  ému : il ap p a r
tenait à une de ces vieilles familles flamandes, dont la fidélité aux traditions reli
gieuses et patriales est le plus beau titre de gloire et l’unique but de la vie. M algré sa 
jeunesse, il avait conquis l ’estime et la sym pathie  générales par la maturité de son 
jugem ent et l ’a im ab le  sim plicité  de s es manières. U n  mal inexorable vient de l ’e m 
porter à la fleur de l ’âge, jetant le deuil dans ce foyer foncièrem ent chrétien. N ous 
qui l ’avons connu plus int im em en t,  nous pouvon s m esurer toute l ’étendue de la d o u 
leur qui brise cette famille m odèle. D an s ses desseins insondables, D ieu  a ju g é  bon 
de rappeler à lui cette âm e d ’élite ; inclinons-nous respectueusem ent devant sa vo lon 
té et prions-le d ’accueillir  dans son sein l’âm e de celui dont toute l ’existence n ’eut 
d’autre but que son service.

N ous prions la famille du regretté défunt de recevoir ici l ’expression de nos ch ré
tiennes condoléances.

L a R é d a c t i o n .
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LE ROMAN DU JOUR

Avec l ’hiver est revenue la saison pro
pice aux longues lectures... et aux édi
teurs. Les mois de neige, de gel et de 
pluie arrondissent généralement l’escar
celle de ces Messieurs ; en retour, ceux- 
ci nous bourrent les poches de bouquins 
à 3 .5o, de valeur fort diverse et d ’inté
rêt souvent médiocre. Parmi tant d’ou
vrages, ne prenons que les meilleurs, les 
plus littéraires, les mieux charpentés.

Dans la «Bibliothèque de la Bonne 
Presse», voici d ’abord «Dieu et Patrie», 
de Renée Gouraud (1). Sous un titre 
d ’apparence abstraite, ce livre cache des 
scènes tantôt délicieusement poétiques, 
tantôt émouvantes jusqu’au tragique. 
C ’est l’histoire d ’une pauvre orphe
line de Bretagne, recueillie sur sa falaise 
par un brillant officier allemand ; après 
le mariage obligatoire, la jeune femme 
s’en va avec son mari en terre protestante, 
où sa courageuse vaillance ramène à la 
foi les âmes de ses proches. Au prix de 
quelles luttes, de quels sacrifices, lecteurs, 
vous le saurez quand vous aurez lu ces 
pages charmantes et finement écrites.

D ’un autre genre est «Follet», de X. 
de la Perraudière (2). Ce volume, paru 
dans la  «Bibliothèque du Noël», est l ’his
toire bien simple d’un Robinson des 
chiens, dont les aventures pittoresques 
auront le bon résultat d ’enseigner aux 
jeunes lecteurs une foule de choses qui 
leur auraient paru indigestes dans les m a
nuels classiques. Les chiens ont du bon, 
décidément.

«Sans Défense», de Max De Bray (3), 
n’a qu’un seul défaut, celui de se traduire 
en lettres. La  vie du roman en est ralen
tie, l ’intérêt diminué. L a  thèse de l ’au
teur est évidemment celle-ci : il faut a r 
mer nos jeunes filles contre les embûches 
de la vie, et pour ce faire, les initier délica-

( 1 ) G o u r a u d  (R en ée). —  D ieu  et P a tr ie . U n  
v o l. in-8° de 376 p a g e s . P a r is , 1906, M aiso n  de 
la  B o n n e  P resse. P r ix  : 3 fr.

(2) P e r r a u d i è r e  (X . de la). —  F o llet. U n  vol. 
in -8° d e  140 p a g e s . P a r is , 1906, M aiso n  de la  
B o n n e  P res se . P r ix  : 1 fr.

(3) D e  B r a y  (M ax). —  Sans défense. U n  vol. 
in -16  de 260 p a g e s. P a r is , 1906, P e rr in . P r ix  : 
3 fr. 5o.

tement aux exigences de notre existence 
mortelle. Nous ne pouvons que féliciter 
l’écrivain chrétien d ’avoir carrément abor
dé un sujet aussi troublant, et de nous 
avoir indiqué les vices de l’éducation mo
derne, en termes d’une rare délicatesse. 
Pourtant nous eussions voulu à son œu
vre un dénouement plus conforme aux 
idées religieuses ; la fin tragique de ses 
personnages frappe évidemment l’imagi
nation, mais nous craignons fort qu’elle 
soit stérile au point de vue des bonnes 
résolutions à prendre.

Depuis l’apparition du «Quo vadis», 
un véritable engouement s’est déclaré 
pour les études de mœurs néroniennes. 
C ’est ainsi que G uy d ’Aveline nous don
ne « Impératrice et Vestale » (1), œuvre 
vivante où l ’auteur, avec son talent ordi
naire, nous fait assister à un drame poi
gnant une rivalité mortelle entre l ’impé
ratrice Agrippine, mère de Néron, et la 
vestale Livinia, que dans sa haine elle 
veut faire enterrer vivante. Il y  a de tout 
dans ce livre : de l’érudition savante, un 
style alerte, des pages émouvantes, de la 
poésie, des idées nobles et généreuses ; et, 
pour finir, une scène impressionnante 
dans les Catacombes. U ne série de belles 
illustrations complètent l’œuvre et lui as
surent un succès de bon aloi.

U n autre roman néronien, « Panem et 
circenses », de Paul Gourmand (2). nous 
transporte à Lyon, au temps de l ’évêque 
Pothin et de l ’esclave Blandine. Il y  a 
quelques mois, nous parlions avec éloge, 
en cette même place, des « Martyrs de 
Lyon » (de M. Baumann); M .  Gourmand 
a repris le même sujet avec une sincérité 
de coloris telle que le lecteur se sent vi
vre sous un autre ciel. L ’action ne lan
guit pas un seul instant ; d'un bout à l’au
tre du livre, les événements se succèdent 
avec une intensité de vie remarquable. 
De ces pages supérieurement écrites,

(1) D ’A v e l i n e  (G u y ). —  Im pératrice et vestale. 
U n  vo l. in -16  de 230 p a g e s . P a r is ,  1905, A m at. 
P r ix  : 3 fr . 5o.

(2) G o u r m a n d  (P a u l) . —  Panem  et circenses. 
U n  v o l. in -16  de 298 p a g e s . P a r is ,  1905 ,  L em erre. 
P r ix  : 3 fr. 5o.
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nous ne voudrions voir élaguer que cer
tains détails d ’une crudité trop réaliste, 
inutiles d ’ailleurs à l’intérêt général. Sauf 
cette ombre légère, c ’est parfait.

**

La délicieuse «Collection H erm ine» 
affirme de plus en plus son succès au 
près de nos jeunes filles ; de nouvelles 
œuvres l ’augmentent chaque jour, à la 
grande joie du monde féminin.

Voici, d ’Adrienne Cambry, la « Vierge 
de Raphaël » ( 1) ; idylle pleine de fraî
cheur, d ’une poésie pénétrante et origi
nale. Rien n ’est à reprendre dans l ’his
toire, fort pittoresque, ma foi, du mariage 
peu banal de l ’héroïne.

" Reconquise », de Maryan (2), parle 
d'une jeune fille dont la main délicate et 
généreuse restaure le foyer chancelant de 
celui-là même qui l ’a dédaignée. L ’auteur 
met en scène, en des pages vivantes et 
émues, des caractères fortement tracés ; 
les tableaux d’intérieur succèdent aux 
visions chaudes d ’Espagne, pour former 
au récit un cadre brillant. Ajoutez à cela 
un style charmeur, le style coutumier de 
l’écrivain, et vous aurez une idée de l’in
térêt passionnant du récit.

Un volume signé Thém er (un pseudo
nyme, évidemment), et qui a pour titre 
" Coccinelle " (3), nous raconte les aven
tures d’une jeune veuve très coquette,sur 
le point de convoler en secondes noces 
avec un prétendu prince serbe. Celui-ci 
n’est qu ’un aventurier, dont la véritable 
identité se découvre au moment même 
où va se célébrer la cérémonie nuptiale. 
De spirituels instantanés pris dans un 
monde sélect, de prestes dialogues qu ’on 
dirait phonographiés, des silhouettes v i
vantes esquissées d ’un crayon expert et- 
souvent malicieux, font de ce roman très 
mondain une œuvre agréable, qui peut 
être mise entre toutes les mains.

*
* *

Nous n ’oserions en dire autant du der
nier ouvrage de Camille Pert  : « L ’amour

(1) C a m b r y  (Adrienne).—  La Vierge de Raphaël. 
Un vol. in-16 de 33o pages. P aris , 1905, H a
tier. Prix : 3 fr. 5o.

(2) M a r y a n . — Reconquise. U n vol. in-16 de 
342 pages. Paris, 1905, H atier. P rix  : 3 fr. 5o.

(3) T h é m e r . —  Coccinelle. Un vol. in-16 de 3i .  
pages. P aris , 1906, H atier. Prix : 3 fr. 5o.

vengeur » (1) ; il faut reconnaître cepen
dant que c ’est un roman dramatique, aux 
figures puissantes et originales. L e  sujet 
tient en deux mots : une mère se trouve 
en rivalité d ’amour avec sa fille. L ’auteur 
a bâti sur cette donnée un drame psycho
logique violent et passionné, superbe
ment écrit, mais que nous ne croyons 
pas destiné aux jeunes personnes. Cette 
restriction faite, disons que 1’ » Amour 
vengeur » possède toutes les qualités du 
genre tragique : les types sont fortement 
accusés, l ’action se déroule avec rapidité, 
les situations sont impressionnantes au 
plus haut point.

Pour finir, nous dirons un mot de 
« Frère et Sœur », de H ugo Bertsch (2). 
L ’auteur de ce livre extraordinaire est 
un ouvrier allemand de N ew-York, qui, 
un jour, sans aucun apprentissage litté
raire, et dans une véritable crise d ’inspi
ration, a éprouvé le besoin d’écrire un 
roman à demi-autobiographique, à demi- 
imaginaire, un mélange singulier de ses 
rêves et de ses souvenirs. Il décrit avec 
une rare fidélité la vie d ’une famille de 
prolétaires dans les grands centres indus
triels américains; c ’est une œuvre instruc
tive et empoignante, d ’où le sentiment 
religieux n’est pas exclus.

F r .  D u f o u r .

S é r é n a d e  lointaine

Le soir tombe et le vent fait rage,
O ma brune aux yeux de saphir,
Et tu sais que je crainds l ’orage... 

Viens-tu pas m ’ouvrir ?

J ’ai chanté devant ta demeure,
Et mon luth est las de gémir ;
J ’ai chanté durant toute une heure... 

Viens-tu pas m ’ouvrir ?

J'ai pour toi des baisers sans nombre, 
Plus un cœur blasé de souffrir ;
E t l’amour nous attend dans l’ombre... 

Viens-tu pas m ’ouvrir ?
E . - I L  G i l l e w y t e n s .

(1) P e r t  (C a m ille ).—  L 'amour vengeur. U n 
vol. in-16 de 354 pages. Paris, 1906, G arnier. 
P rix  : 3 fr. 5o.

(2) B ERTSCH (H ugo). —  F rir e  et sœur. U n vol. 
in-16 de 272 pages. P aris , 1906, Perrin . P rix  : 
3 fr. 5o.
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Résurrection

Hastière, la charmante cité ardennaise, 
est en fête. Avec le dimanche de la P as
sion est revenu le jour béni de la premiè
re Communion. Un temps superbe, une 
nature sauvage qui frissonne aux premiers 
souffles du printemps, la vieille église qui 
a repris un air de jeunesse, tout s’harmo
nise, tout s’allie dans un même élan de 
foi et de bonheur.

Les cloches gaiement se mettent en bran
le. L e  long des sentiers apparaissent de 
blanches silhouettes ; elles glissent, elles 
volent : leur léger voile, soulevé par la 
brise, leur donne l’aspect d ’anges ; un 
peu gênées par la longue robe, elles m ar
chent à pas menus ; bientôt elles ont dis
paru sous les voûtes sombres.

Chers petits anges de dix ans, qui vont 
pour la première fois, dans ce sanctuaire 
vieux de dix siècles, recevoir le Dieu de 
bonté et de miséricorde ! Ce Dieu, tou
jours le même, éternellement ! A  travers 
les siècles de lumière et de paix, comme 
aux temps de carnage et de honte, au- 
dessus de tous les peuples et de toutes les 
races, partout et toujours plane, brillan
te et pure, l ’hostie sans tache !

* * *

Parmi les fillettes, la petite Marie se 
distinguait par sa modestie : tous l ’ado
raient. Douce et aimable auprès des vieil
ses personnes, charmante et enjouée avec 
les amies, nulle part cependant elle ne se 
faisait aussi bonne qu ’avec les enfants 
pauvres : ses jouets, ses bonbons allaient 
à eux.

Elle vivait entre sa mère veuve et son 
vieux grand'père. Adorée par l ’une, gâtée 
par l ’autre, l ’enfant pourtant souffrait 
parfois bien cruellement. La jeune femme 
avait été élevée dans l ’athéisme et, mal
heureusement, s’en faisait gloire ; elle 
passait pour avoir de l’esprit, était le 
boute en train du cercle intime qui se réu
nissait chez elle le dimanche, et bien 
souvent ses saillies attaquaient D ieu , dans 
des expressions plus que vulgaires. Elle 
ne se retenait pas devant sa fille, trouvant 
très drôle de la voir gênée.

La pauvre enfant se réfugiait alors chez 
son grand’père, et là, sûre qu’on ne se 
moquerait plus d’elle, éclatait en sanglots. 
L e  vieillard l’attirait à lui doucement,

appuyait  la b londe tête contre sa barbe 
b lanche, et baisait les petits y e u x  go n 
flés de larmes.

—  N on , g r a n d ’père, non, je  ne peux 
pas, disait-elle. J ’a im e bien maman, 
mais quand elle dit tant de vilaines 
choses, j ’ai mal ici ! —  E t  de ses deux 
mains, elle appuyait  sur son cœur. —  
C ’est si triste, g r a n d ’père ! Je voudrais 
tant l 'a imer, être b on n e et doues ! 
M ais je  ne p e u x  pas ; j ’ai peur  auprès 
d ’elle !

O  mères, qui vo ulez  être respectées, 
co m n en cez  don c par respecter vos en
fants ! G rav ez  dans votre esprit l’anathè
m e lancé p ar  N otre-Seign eur  contre ceux 
qui scandalisent les âmes innocentes ! 
Peut-être  alors, moins souvent aurez-vous 
à  gémir, plus tard, de leur sécheresse et 
de leur abandon !

*

Cependant une fête a réuni les amis 
habituels du dim an che : car aux  yeu x  de 
la  mère, c ’est le principal.  L a  première 
C o m m u n io n , q u 'e s t  ce p o u r  elle ? Oh ! si 
peu de chose, en réalité ! L e  grand  point, 
ce  sont les toilettes, les amis, le dîner, 
les vins . . . .  une jou rn ée  de plaisir, 
quoi ! L e  bon D ieu , c ’est la moindre af
faire !

L e  dîner touche à  sa fin, les esprits de
viennent caustiques, les langues se dé
lient. L e s  sottes réparties partent en fu
sée, sans égard pour la jeu n e  enfant qui 
les entend. M ais la petite Marie s’est re
tirée avec  son g r a n d ’père dans un coin 
du salon. Ils sont heu reux  ensem ble et 
laissent parler leur cœur.

—  D is, ma chérie, as-tu prié Notre- 
S eign eu r  ce matin pour q u ’il convertisse 
ta m am an  ?

—  O h  ! g ra n d ’père, j ’ai fait plus que le 
prier !

E t  plus bas, elle ajoute :
—  Je ne sais pas, mais je  crois que je 

vais être exaucée.
A  ce m om ent une voix  railleuse partit 

du groupe jo y e u x  : —  R ita , m a Rita, 
viens près de nous.

C ’était la mère. Jam ais elle n ’appelait 
l ’enfant de son nom. M arie  ! Comment 
peut-on encore s’appeler  M arie  de nos 
jours, alors q u ’il y  a tant de jolis noms ! 
C ’est le parrain qui l ’a exigé, mais aussi 
la jeu n e  fem m e se d éd om m a geait  en di
s a i t  R ita , qui est bien p lus expressif, ne 
trouvez-vous pas ?

—  R ita , Rita , viens un peu près de 
nous.
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Le vieillard et l’enfant ont sursauté, 
en proie au même mouvement d’effroi.
La petite fille obéit ; sa venue au milieu 
du cercle gai est saluée par des rires 
et des questions. L e  grand’père pourtant 
surveille. Il voit l ’enfant ennuyée et 
triste. Que peut-on bien lui dire encore ? 
Mais brusquement elle se retourne, et 
portant ses deux mains à ses oreilles, 
s’enfuit, laissant échapper un appel dou
loureux :

—  Père  ! Père  !
Mais elle n’a pas songé à sa longue ro

be : elle trébuche et, lancée en avant, va 
donner de la tête contre un angle de la 
table; le sang jaillit violemment et se ré
pand sur la blanche livrée d ’innocence.

L e  vieillard s’est élancé : il soulève 
l ’enfant inanimée et l’emporte, fou de 
douleur.

Les convives s’éclipsent après quelques 
mots de sympathie ; la mère reste seule 
au milieu du salon, atterrée, hébétée, 
ayant vaguement conscience qu’une main 
divine vient de la châtier. Enfin elle par
vient à se surmonter : elle se dirige vers 
la chambre de son enfant ; elle entre sans 
bruit, mais s’arrête sur le seuil, incapa
ble de faire un mouvement : là-bas, entre 
les rideaux blancs, la tête bandée, la p e
tite Marie est assise sur son lit, en proie 
à la fièvre et au délire. Elle essaye de 
s’enfuir, répétant toujours son même 
cri : « Père! P ère !"  et elle retombe lour
dement, brisée, anéantie.

Le vieux grand’père, debout à la tête 
du lit, reste immobile ; de grosses larmes 
coulent le long de ses joues ridées. Son 
œil anxieusement interroge le médecin. 
Celui-ci paraît inquiet, il ne prononce pas 
un mot ; au bruit de la porte, il s’est re 
tourné et, apercevant la mère, d ’un geste 
brusque la fait approcher. Alors se levant 
et étendant la main vers le petit corps 
convulsé par la souffrance, il dit impla
cable :

—  Voilà  ; c ’est vous qui avez fait cela ; 
priez Dieu qu ’il la sauve, moi je  n’y  puis 
rien !

Il s’éloigne, mais se ravisant, sa voix 
sévère jette encore ces mots :

—  Ne restez pas là ; si l ’enfant vous 
reconnaît dans sa fièvre, votre présenc 
ne peut que l’irriter. C ’est assez d ’une 
lois.

Et la mère a dû se retirer : une religieu
se et le vieillard soignent l ’enfant.

* *

Huit jours sont écoulés ; la fièvre a 
diminué, mais la petite Marie n’a pas en
core repris connaissance. L a  jeune fem 
me, agenouillée dans un coin de la cham
bre, ne peut répirmer ses sanglots. Oh ! 
combien elle a souffert cette semaine ! Ce 
Dieu dont elle se moquait si facilement, 
comme il l ’a durement punie ! Il afrappé 
ce qui lui était le plus cher, sa fille, sa 
petite Rita ! E t  de quelle manière ! Par 
sa propre main à elle ! Elle n ’a même pas 
le droit de la soigner ; il lui semble que 
si elle pouvait la presser sur son cœur, 
la couvrir de caresses, son amour la sau
verait.

Mais non, l ’ordre du médecin est for
mel : « Ne l ’irritez pas par votre présen
ce. C ’est assez d ’une fois ! » Si sa fille 
souffre là, agonise peut-être, c’est sa faute 
à elle, sa mère; c ’est elle qui l’aura tuée ! 
—  Et dans un suprême cri d ’angoisse, 
elle s’écrie :

— Seigneur, Seigneur, pardonnez-moi, 
rendez-la moi, et je serai bonne, bonne 
comme ma petite Marie !

A  ce moment, une voix qui lui semble 
bien douce a dit :

—  Grand’père, c ’est toi ?
—  Oui, ma chérie, c ’est moi ; tu vas 

bien ?
—  Oui, grand’père. J ’ai été bien mala

de, n’est-ce pas ? E t maman ?
—  T a  mère est là. Veux-tu qu’elle vien

ne ?
L ’enfant ne peut réprimer un geste do 

souffrance ; pourtant elle dit après quel
ques instants :

—  Maman m’a fait bien mal ; mais je 
l ’aime encore. Je voudrais la voir.

L a  jeune femme avait entendu ; elle 
s’élança vers le lit :

—  Rita ! Ma petite Marie ! fit-elle.
Mais la fillette ne répondait pas. Eton

née, elle regardait sa mère. Ses yeux avi
des interrogeaient ce visage pâli, vieilli par 
le remords et la souffrance ; l ’expression 
railleuse en avait disparu ; le Dieu de la 
première Communion l’aurait-il donc 
exaucée ?

L a  mère devina ce qui se passait dans 
le cœur de l ’enfant, car, se penchant vers 
le cher visage, elle m urm ura:

—  N e sois plus triste, ma petite Marie, 
je  ne te ferai plus jamais de peine. A  
l ’avenir, nous serons deux pour prier le 
bon Dieu !

A  ces mots, la malade laisse échapper 
un cri de bonheur. U ne joie immense
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l’envahit, et de ses bras amaigris entou
rant le cou de sa mère, elle l ’embrasse 
passionnément, et lui dit :

—  Maman, ma chère maman, comme 
je vais pouvoir bien t’aimer maintenant ! 
Comme nous allons être heureuses ! 
Chère maman ! chère maman !

*
* *

Pâques vient tard cette année. Nous 
sommes au samedi-saint : une délicieuse 
journée de printemps. Marie a pu se le
ver ; on a roulé sur la terrasse un grand 
fauteuil tout garni d ’oreillers, et la chè
re malade est venue prendre un bain 
d ’air pur et de gai soleil. Près d ’elle est 
assise sa mère ; toutes deux ressen
tent un bonheur très pur, très suave : le 
ciel est si bleu ! la végétation d ’un vert 
tendre est si douce à la vue ! et en bas, 
derrière la maison, la petite cascade 
chante si gentiment ! Il fait si bon vivre, 
quand on a le cœur content !

Qui remonte donc là par le sentier ?... 
C ’est grand’père ; il a été moissonner les 
fleurs blanches pour réjouir la chambre 
de sa fille. Bon grand’père, va !

Mais voilà qu’un joyeux carillon fait 
vibrer l’air. Puis, un peu plus loin, une 
clochette chevrotante résonne aussi. Puis
encore deux, trois, q u a tr e ............E t  de
tous les villages disséminés dans la m on
tagne, et des villes au loin, s’élève vers le 
ciel un concert de joyeux bourdonne
ments. L a  nature entière semble frémir 
et chanter les louanges du Seigneur. 
A lleluia ! Le Christ est ressuscité !

Marie ressent vivement ces impres
sions. De cette harmonie extérieure, elle 
éprouve un bonheur intense ; ses grands 
yeux clairs brillent d ’un éclat surnaturel.

Oh ! comme sa mère la comprend 
maintenant, comme elle l’admire ! D ou
cement elle attire à elle la frêle tête blon
de, et baisant longuement au front la 
plaie à peine cicatrisée :

—  Moi aussi, je suis ressuscitée, fait- 
elle, et c ’est toi, mon enfant, ma fille 
bien-aimée, qui a fait ce miracle !

L a fillette, pour toute réponse, prend 
les mains de sa mère, les joint aux sien
nes d’un mouvement expressif, et de leurs 
deux cœurs monte vers le ciel une humble 
et ardente prière d ’amour.

(Reproduction interdite.) M a r ie -B e r t h e .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.

S u r le so ir

A  travers les landes vertes 
E t  p a rm i les fle u rs  ouvertes,
Le vent fr ô le  les roseaux  
Q u i chantonnent sur les eaux.

F a isa n t des bonds et des sauts,
A u  g ra n d  effroi des oiseaux,
Les bandes d ’enfants alertes 
Vont p a rm i les landes vertes.

E t  c ’est am usant de voir,
Q uand arrive enfin le soir, 
Rentrer, pour manger la soupe,

L a  bruyante et fo lle  troupe 
D es vagabonds écoliers,
Sans chapeaux et sans souliers.

A n d r é  d e  R é g i s . 

La lettre du mousse
Tableau de Christian de Marintisch

Assis devant une grossière table de 
bois blanc, dans l ’entrepont du navire, le 
petit mousse d ’une main mai habile écrit 
une lettre. —  Autour de la table sont 
groupés trois vieux matelots à l’air grave 
et songeur, tandis qu ’une lanterne, pla
cée devant l ’enfant, jette sur toutes ces 
figures expressives une vive clarté.

Ils ont l’air triste et pensif, ces pau
vres marins ; ils songent que cette lettre 
va prendre le chemin de la patrie, va pé
nétrer dans le cher foyer familial, sera lue 
par une femme, par de jeunes enfants en 
pleurs, et ils se demandent anxieux ce 
qu’ils pourront bien dire a u x  chers absents.

Ils racontent la traversée pénible, de
puis le jour des derniers épanchements 
sur la grève, en face du grand Christ, 
qui étendait vers eux ses bras largement 
ouverts. Ils disent combien l’absence 
leur pèse; ils racontent leur vie rude de 
chaque jour, pour gagner le pain qui de
vra nourrir cette famille tant aimée ; ils 
font enfin allusion au jour béni du retour 
si impatiemment attendu, et chacun dic
te au petit mousse la phrase émue qui 
devra, là-bas, faire battre le cœur des 
êtres chéris, travail difficile pour l ’écolier 
novice non moins que pour ces vieux
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loups de mer, plus habitués à combattre 
les éléments déchaînés qu ’à exprimer 
dans des phrases attendries les sentiments 
profonds de leur cœur.

Et lui, le pauvre enfant, après avoir 
rempli fidèlement sa tâche et transmis 
de son mieux les commissions de chacun, 
que va-t-il ajouter lui-même ? Que dira- 
t-il à sa mère tant aimée pour la consoler 
de son absence. Il lui parlera également 
du retour, et s’efforcera de lui persuader 
qu’il est satisfait de sa vie nouvelle, qu ’il 
ne souffre pas trop de son pénible labeur 
et que, suivant ses sages conseils, matin 
et soir, il adresse au ciel l ’humble et naï
ve prière qu ’elle lui enseigna dès que ses 
lèvres surent articuler une parole.

Un Christ formant bénitier, auquel 
est fixé le rameau béni, est pendu bien 
au haut de la petite pièce où se passe cet
te scène touchante ; c ’est là sans doute, 
devant ce Christ, que l ’enfant vient 
soir et matin redire sa prière, en pensant 
au ciel, la patrie de l ’avenir, et au jour 
heureux où il foulera de nouveau son sol 
bien aimé.

J e a n  D e J a c o u r e t .

Memento culinaire
Dîner de famille

Potage Clermont 
Rognons sautés à la minute 

Entrecôte grillé maître-d’hôtel 
Crème d la vanille.

R o g n o ns s a u t é s  a  l a  m in u t e . —  P ré
parez six rognons de mouton, une forte 
cuillerée de graisse ou de beurre, deux 
échalottes, quatre pincées de sel, deux de 
poivre, une cuillerée de farine, un verre 
de vin blanc, un verre d ’eau chaude dans 
laquelle on aura fait dissoudre une demi- 
cuillerée à café d ’extrait de viande L ie 
big, une cuillerée de tomates et persil 
haché.

Mettez dans une casserole la graisse ou 
le beurre, ajoutez les rognons émincés de 
l’épaisseur d ’une pièce de cinq francs ; 
mettez les échalottes hachées, le sel et le 
poivre, remuez de trois à quatre minutes 
avec une cuillère de bois, saupoudrez la 
farine que vous laissez cuire au roux 
brun, mouillez au vin blanc et avec l ’eau 
au Liebig, laissez réduire dix minutes, 
ajoutez une cuillerée à café de persil ha
ché, puis servez.

E n t r e -c ô te  g r il l é  m a ît r e -d ’h ô t e l .—  
Trempez l ’entre-côte dans du beurre fon
du ; salez et poivrez. Mettez-le sur le g ril 
à feu doux, cinq minutes seulement pour 
chaque côté.

Prenez un bon morceau de beurre 
frais, manié de persil haché, mettez le 
tout sur un plat chaud, joignez un peu 
de jus de citron ; posez l ’entre-côte 
dessus.

T a n t e  L o u is e .

LE MOIS LITTÉRAIRE

Avoss (Enthyl d ’). —  Les chroniques de 
Plouvilliers. Un vo l. in-18 de 156 pages. 
Paris, 1905, Amat. Prix  : 2 f r .

S ix  s iè c le s  de la  v ie  d ’un ch â te a u  se d éro u len t 
en  c e  jo li  vo lu m e, b ie n  é c r it  et éd ité  a v e c  un  soin  
sp é c ia l. L ’a u te u r  c h o is it , à  ch a q u e  ép o q u e  m ar
q u an te , u n  ép iso d e im p o rtan t, un e lé g e n d e  d ra 

m atiq u e, q u i re co n stitu e  l'e x is te n c e  s e ig n e u ria le  
d an s son  c a d re  p ro p re . D e s  so u v en irs  p erso n n els  

c lô tu re n t le  v o lu m e et lu i d o n n en t son c a c h e t  de 

m o dern ism e.
L a  form e est e xc essive m e n t so ig n é e , é lé g a n te  

so u v en t, et c a p tiv e  p a r  le  ch arm e d ’un  s ty le  v ra i
m en t s u g g e s tif .

***

B aes (Edgar). —  La Rivière d’amour. Un 
vol. in-16 de 162 pages. Ostende, 1906, 
Bouchery.

L ’a ctio n  de ce  rom an n o u s tran sp o rte  en terre 
fla m a n d e , p rès  de M a lin e s . L ’a u te u r, très b ien  
in form é des m œ urs c a m p a g n a rd e s, sem ble  a v o ir  

p o u r b u t  d ’en  m o n trer su rto u t les  c ô té s ....  peu  
v e r tu e u x . I l y  a  n otam m en t d an s son liv re , c e rta i
n es p a g e s  d ’un ré a lism e  s in cè re , m ais te llem en t 
p eu  v o ilé , q u e  n o u s n ’o serio n s les  reco m m an d er 

à  n os le c tr ic e s . C ’est g ra n d  d o m m age, c a r  le  
vo lu m e m érite  l ’a tten tio n  p a r  la  n etteté  b ie n  tra n 
ch é e  des ca ra c tè re s  q u ’ il m et en je u . N ’é ta it c e t
te co n ce ssio n  d e  l 'é c r iv a in  au g o û t m odern e du 
p iq u an t, n o u s eu ssio n s p u  d ire  d e  son œ u vre  
q u ’e lle  é ta it  l'u n e  d es p lu s  fortes é lu d e s de m œ urs 
p a ru e s  en ces  d ern iers  tem ps.

***
B e r n a r d  de l a  F r é g e o l iè r e  ( vsse de).—  

La vie des saints. U n vol. in-16 de 148 
pages. Paris, 1905, Retaux.

Prix : 1 fr. 25 
A in s i q u e  l ’ in d iq u e  son so u s-titre , ce  liv r e  se 

co m p o se  d es r é c its  d ’ un e g ra n d 'm è re  à  ses petits-
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en fan ts. V o ic i com m en t M g r l'é v ê q u e  d 'A n g e r s  
a p p ré c ie  l'o u v ra g e  :

« O n a  b e a u c o u p  é c rit  p o u r les  en fan ts  : ré c its  

p lu s  o u  m oins fa n ta stiq u es , p o étiq u es h isto rie t
tes, co n tes am u san ts ... Il en est d 'in stru c tifs  et 
de m orau x, m ais co m b ien  ne sont p ro p res  q u ’à 
e x c ite r  leu r se n sib ilité , ou à  e x a lte r  leu r p etite  
im ag in a tio n  en des rê v es  de sp len d eu r, de d iv e r 
tissem ents, de v ie  com m ode et b r illa n te  !

» T e l  n ’est p as ce  liv re  é c r it  à  le u r  in ten tio n . 
I l n ’est rem p li q u e d 'h is to ires  v ra ie s  : des exem 
p le s  q u ’il co n tien t, ne n a îtro n t q u e d es im p re s
sio n s sa lu ta ire s  ; m ille  tra its  ch arm an ts  feron t 

a im er la  v ertu , en fa c ilite ro n t les p rem ie rs  a ctes 
et m o n trero n t le  ch em in  du C ie l.

» O n  p o u rra it  cra in d re  q u e l ’en fan t n e  so it in 
ca p a b le  de g o û te r  u n e le c tu re  trop  é le v é e . M ais  
o u tre  q u e sa  n a ïv e  cu rio s ité  est con stam m en t 

ten u e  en é ve il p a r  la  form e v iv e  et an im ée du 
d ia lo g u e , on s’a p e rc e v ra  b ien  v ite  q u e  son àm e 
s 'é p a n o u it au  co n ta ct des ch o ses cé le ste s , q u e  
le s  fle u rs  et les  fru its  de la  sa in teté  rép o n d en t 
p a rfa item en t a u x  ca n d id e s  a sp ira tio n s d e  son 

cœ u r. »
N o u s  ne p o u rr io n s m ieu x  dire; souhaitons," a ve c  

le  v é n é ré  p réla t, q u e l ’h eu reu se  in it ia t iv e  de 
l ’a u te u r so it co u ro n n ée  d ’ un p le in  su c c è s .

***

B e s s e  (J.-M.). —  Les saints protecteurs du 
travail. Un vol. in-32 de 64 pages. P a 
ris, 1905 , Bloud. Prix  : 0 fr. 60

L e  R . P . D om  B e sse  a  eu l 'in g é n ie u se  idée de 
co lla tio n n e r  tou s les nom s de sa in ts , p atro n s des 

d ive rses  co rp o ratio n s ; ce  n ’é ta it  p a s  un m in ce  
tra v a il, é tan t donné q u e  ch aq u e  p a y s , et so u ven t 
ch a q u e  p r o v in c e  ou ch a q u e  v ille  in vo q u e  tel ou 
te l sa in t p a rtic u lie r , tien t en  v én é ra tio n  te ls p ro 
tecteu rs  s p é c ia u x , m oins co n n u s des c ité s  v o is i

n es. M a lg r é  les  d iffic u lté s  in h éren tes à  un  p a re il 
tra v a il, l ’a u te u r a  su le  m en er à  b ie n  : ses re ch e r
ch e s  on t a b o u ti à  nou s d o n n er un e n o m en cla tu re  
à  p eu  p rès co m p lète  d es sa in ts q u e  la  p ié té  p o p u 
la ire  in vo q u e  p o u r la  p ro tectio n  du tra v a il. C ette  

sta tistiq u e  fort cu rie u se  en elle-m êm e, se rv ira  à  
é ta b lir  une fo is de p lu s  la  p a rt co n sid é ra b le  q u e  
la  re lig io n  c a th o liq u e  a p rise  d an s la  v ie  des p e u 

p les.

***

B l a i z e  (J ea n ).—  L'art de dire. U n vol. 
in-16 de 320 pages. Paris, 1903 , Colin.

Prix  : 3 fr. 5o

B l a i z e  (Jean). —  Récits à dire. U n  vol. in- 
16 de x-424 pages. Paris, 1905 , Colin.

P rix  : 4 fr.
L ’a rt de d ire  est d even u  im p o rtan t, en u n ' 

s iè c le  où le  th éâtre , l ’a m p h ith éâ tre , le  p a la is , la  

ch a ir e , la  co n fé re n ce , les réu n io n s p u b liq u e s  se

d isp u ten t les b o n s d ise u rs. P a ro d ia n t un vers 
c é lè b re , on p o u rr a it  c e rte s  d ire  :

« E t  q u e l  t e m p s  f u t  j a m a is p l u s  f e r t i l e  on paroles. » 
T o u t d ev ie n t p rétex te  à  d éb it  o ra to ire . L e s  ou

v ra g e s  de M . Jean  B la iz e ,  b ie n  q u e  s ’adressant à 
tout o ra teu r en g é n é ra l, v ise n t p lu s  spécialem en t 

l ’a rtiste , q u i a p o u r m ission  d ’ém o u v o ir. Son pre
m ier vo lu m e, L 'a rt de d ir e , n o u s p a r le , a vec  une 
a b o n d an ce  de d éta ils  te c h n iq u e s , des m eilleures 
m éth od es à  su iv re  p o u r o b te n ir  d an s la  diction 
c la rté , v érité  et b eau té  ; il é tu d ie  de p rès la  for
m ation , ou p o u r m ieu x  d ire  la  c u ltu re  d es organes 
v o ca u x , a in si q u e  les p r in c ip e s  d u  d éb it et l ’emploi 

d es g e ste s . S i les id ées ne sont p a s  n e u v e s, elles 
sont du m oins p résen té e s  de faço n  o rig in a le , et 
ren d u es p lu s  v iv a n te s  p a r un c h o ix  d ’exem ples 

a p p ro p rié s  et d ’an e cd o te s  p iq u a n te s .
L e  seco n d  v o lu m e n o u s p résen te  un e heureu

se sé le ctio n  de ré c its  à  d ire  ; l ’a u te u r en étudie 

les textes au p o in t de vu e  de la  p o n ctu atio n  ora
le, des lia iso n s, des in fle x io n s, d u  ton, du m ouve
m en t, de l ’exp re ssio n  du sen tim en t. R ie n  n ’échap

pe à l ’exam en  a u to risé  de M . B la iz e  q u i, disons-le 

en p a ssa n t, jo u it  d ’une ré p u ta tio n  m éritée  de fin 

d iseu r. Il jo in t  à  la  th éo rie  u n e  p r a tiq u e  habile, 
q u i re n d ra  ses o u v ra g e s  p r é c ie u x  p o u r quicon
q u e  d oit ém ettre  en p u b lic  ses id ées.

***

C o m p a y r é  (Gabriel). —  Horace Mann et 
l’école publique aux Etats-Unis. U11 
vol. in-18 de 122 pages. Paris, 1906, 
Delaplane. Prix  : 0 fr. 90

N o u s avo n s récem m en t reco m m a n d é une étude 
de M . C o m p a y ré  su r  C h a r le s  D é m ia , p a ru e  dans 
la  c o lle c tio n  des « G ra n d s E d u c a te u r s  ». D u  même 

é c r iv a in  n o u s v en o n s d e  lir e  u n  tra v a il intéressant 
su r H o ra c e  M a n n ,q u i fu t l 'in it ia te u r  de nom breu
ses réfo rm es p é d a g o g iq u e s  a u x  E ta ts -U n is .

L ’ im p o rta n ce  et la  v a le u r  d es id ées de M ann 
en m atière  d 'en se ig n e m e n t, m érita ie n t q u ’on s'y  

a rrê te , et ju s tifia ie n t  a m p lem en t le  p résen t opus
c u le , é c r it  de b o n n e foi et b asé  su r  des docum ents 
de tou te p rem iè re  m ain .

C o r m i e r  (Alexandre). —  Le livre des fées, 
des fantômes et des sages. U n vol. in- 
16 de 202 pages. Paris, 1906, Sansot.

P rix  : 3 fr. 5o
M . C o rm ie r v ie n t de m o u rir, au  m om ent où 

la  n o to riété  a lla it  s ’a tta c h e r  à  son  nom . M algré 
un e tâch e  p é d a g o g iq u e  a b so rb a n te , l ’écrivain  

a v a it  tro u v é  le  tem p s de je te r  su r le  p a p ie r  des 
n otes lit té r a ir e s ;  m ais  a u c u n  c a ta lo g u e  de lib ra i
r ie  ne r e n s e ig n a it  son  n om  ju s q u ’ ic i.  Il allait 
liv re r  au p u b lic  son œ u vre  d e  v in g t  ann ées, lors

q u e  la  m ort v in t  b r is e r  cette  e x is ten ce  lab o rieu 

se,
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L e  L iv r e  des fé e s  est un e n sem b le  de co n tes 

fa n ta stiq u es , é c r its  en un s ty le  l u x u rian t, co loré; 

ç à  et là , n o u s a vo n s n oté q u e lq u e s  fa ib le sse s, 
m ais le  le c te u r  les e x c u se ra , en so n g e a n t q u e 

l 'a u te u r  n ’eu t p a s  le  lo is ir  de re v o ir  les  fe u ille s  
q u 'il a v a it  é c r ite s . D u liv re  se d é g a g e  un  ca ch e t 
d ’o r ig in a lité  c u r ie u s e  : on y  sen t le  tra va il p a tie n t 
de l ’é ru d it, la  jo ie  d ’é c r ir e  d u  c o lle c tio n n e u r 
d ont le s  re c h e rc h e s  sont tou te la  v ie . I l est p e r
m is de d é p lo re r  le  b ru sq u e  d ép art d ’ un co n teu r 
a u ss i b ien  d o u é.

D e  M o n t g e s t y  ( G . ) .  —  Le bienheureux 
Jecin-Gabriel Perboyre. U n  vol. in-16 de 
X V I-25 2 pages.Paris, 1 9 0 5 ,  Lethielleux. 

Prix : 2 fr. 5o

« C e  sa in t de h au te  ta ille , ce  m a rty r  a u x  p u issa n 
tes é n erg ie s  », d it de son héros l ’a u te u r  à  sa  p re

m ière  lig n e  : tout l ’o u v r a g e  est une éc la ta n te  
ju s tific a tio n  de ce  d o u b le  et g lo r ie u x  titre . P a s  à 
p as, en tra în é , sa is i, rem u é d ’ une ém otion  p a rfo is  

p o ig n a n te , le  le c te u r  su it  ce tte  e x is ten ce  de tre n 
te-h u it an n ées, b rè v e , d ira-t-on, m ais co m bien  
re m p lie  en ré a lité  ! I c i  a p p a ra ît, en  d es p a g e s  
ch arm an tes, l ’en fan t, q u e  l ’em p rein te  de sa  fa 

m ille  c h ré tie n n e  a m arq u é  p o u r to u jo u rs ; là  l ’é
tu d ia n t ferven t, le  n o v ic e  m odèle , l ’é d u ca te u r en 
qui c o llè g u e s  et é lè v e s  v o ie n t « le  p e tit s a in t» , 

com m e p lu s  tard  à  S a in t-L a z a re  on a d m ire ra  "  le 
sa in t v iv a n t "  ; p u is  c ’est le p rêtre , le  d ire c te u r , 
le  m aître  q u i form e p o u r l ’E g lis e  de sa in ts p rê 

tres et de v a illa n ts  re lig ie u x . C ’est e n fin  le  m is
sio n n aire  in tré p id e , l ’a p ô tre  v o la n t à  la  co n q u ête  

des âm es p a r la  v o ie  r o y a le  de la  c ro ix , ju s q u ’à 
un m a rty re  e ffro y a b le  q u i a jo u te  a u x  Acta marty
rutn  un  m a g n ifiq u e  c h a p itre .

*
* *

D e  M o n t o z c w  (René). —  En vibrant. Un 
vol. in-16 de 298 pages. Paris, 1900, 
Amat. Prix  : 3 fr. 5o

L e  com te A lb e r t  de M u n , en p r é fa c ia n t cet o u 

v ra g e , n o u s d it d 'u n e  fa ço n  d é lic a te  et sp ir itu e lle  
le  ch arm e  q u ’il a  g o û té  à  la  le c tu re  d es p a g e s  

e n th o u sia stes de R e n é  D e  M o n to zo n . C e  ch arm e, 
n o u s l ’a vo n s g o û té  à  n otre  tou r, et p eu  d e  liv re s , 
en c e tte  ép o q u e  où  il en  p a ra ît  tan t, d é g a g e n t 

au ta n t de s a v e u r m o rale . C ’est q u e  l ’a u te u r, d é
d a ig n a n t les  v a in e s  su b tilité s  de la  p h ilo so p h ie , 
é c r it  p lu s  p a r  le  c œ u r q u e  p a r  la  p lu m e ; c 'est 
son âm e q u i s’e x h a le  to u te, en  d es a p e rç u s  

é le v é s  so u v en t, r e lig ie u x  to u jo u rs. I l d é g a g e  des 

fa its de p ro fo n d es et s a lu ta ire s  le ço n s, é n o n cées 
en u n  s ty le  v ib r a n t et lu m in e u x . Son liv re  est à 

lire .

D o r  (Prosper). —  Sous les sapins. U n vol. 
in-16 de 162 pages. Paris, 1906, San
sot. Prix  : 3 fr. 5o

L e s  poèm es q u i co n stitu e n t cet o u v r a g e  d én o

ten t un e p lu m e b ien  d o u ée ; les  id ées son t g r a 
cieu sem en t exp rim ées, le  vers a  b e lle  a llu re . 
N o u s nou s p erm ettro n s ce p e n d a n t de m ettre l 'a u 
teu r en g a rd e  co n tre  c e rta in e s  lic e n c e s  q u i, trop  
so u v en t ré p é té e s, ch o q u e n t le  le c te u r. A in s i en  
est-il des rim es ; e n fu ie  et e n n u ies , —  b ra n ch e s  
et p e n c h e ,—  g r is  et a b ri; a in s i en co re  des h iatu s, 
dont il fau t user m odérém ent.

C e s  rem arq u es n 'e n lèv e n t rien  d ’a ille u rs  au 

c h arm e de l ’o u v ra g e .

** *

F a g e s . —  Histoire de saint Vincent Février. 
Deux vol. in-12 de X-354-CXLII et 450- 
CIV pages. Paris, 1905, Maison de la 
Bonne Presse. Prix : 5 fr.

P o u r  ju g e r  de l ’ im p o rta n ce  de ce  v o lu m e, il 
su ffit de je te r  un c o u p  d 'œ il su r l'im m en se  d o s
s ie r  q u i a  fo u rn i à  l'a u te u r  les  b ases  d e  son tra 
v a il ; p rès d e  25o p a g e s  son t réservées à cet am on 
c e lle m en t d e  p iè c e s  a u th e n tiq u e s , le ttre s , d écrets, 
o rd o n n an ce s, d ocu m en ts de tou tes sortes. O n 

co m p ren d  aisém en t q u ’une é tu d e au ss i fo u illée , 
aussi m in u tie u se , a it d on né des résu lta ts  e xtrao r
d in a ire s  ; on s 'e x p liq u e  en co re  q u e cette  h isto ire  
de sa in t V in c e n t F e r r ie r  so it un m on u m en t u n i

q u e , é le v é  à  la  g lo ir e  du s e rv ite u r  de D ie u .

Ê tre p lu s  co m p let n ’est p as p o ssib le  ; d 'au tre  
p art, le  s ty le  im a g é  d e  l'a u te u r  et les  so u ven irs 
p erso n n els  dont il ém a ille  son œ u vre , son t u n e 

so u rce  p u issa n te  d ’in té rê t. L e  P . F a g e s  a  d o n c, 
s ’ il est p erm is de s 'e x p rim e r a in s i, co n stitu é  une 
b io g ra p h ie  d éfin itiv e  du sa in t, a p p u y é e  su r une 
d o cu m en tatio n  r ig o u r e u se  ; c 'est un e m erve ille  

d 'é r u d itio n  q u i se ra  co n su lté e  a v e c  fru it p a r  Ioj 
é c r iv a in s  r e lig ie u x  e t  les p réd ica teu rs .

* 
**

J a c  (Ernest). —  Un gentilhomme apothicaire. 
U n vol. in-18 de XX-178 pages. Paris, 
1905, Maison de la Bonne Presse. 

Prix : 1 fr.
R ie n  ne ressem b le  p lu s  à  un e v ie  de sa in t, d it 

M . R e n é  B a z in , q u e  l'h is to ire  d e  ce  je u n e  m o u s

q u eta ire  d e  V e r sa ille s , a rd e n t,é lé g a n t, ja lo u x  des 
s u c c è s  de c o u r et de la  g lo ir e  d es arm es, q u i, 
ap rès q u e lq u e s  ann ées d ép en sées à s’am u ser n o 

b lem en t d an s ses terres, au p rem ier c o u p  du m al
h eur, a va n t m êm e, au p rem ier re to u r sur lu i-m ê

m e, d éc id e  d e  se c o n v e r tir , c 'est-à-d ire  de v ivre  

p o u r les a u tre s, ven d  ses ch ie n s .. et m et au ser

v ic e  d es p a u v re s  son ch â te a u , sa  fo rtu n e, ses re
la tio n s et, b ie n  m ieu x , to u t son cœ u r et son es

p r it...



60 L E  G L A N E U R

Voilà, en dix lignes, tout le volume. E lles suf
firont, croyons-nous, à aiguiser la curiosité de 
nos lecteurs. L a  vie du comte de la G araye vaut 
qu'on s'y  arrête : elle abonde en grands exemples 
de foi chrétienne et de bonté.

L e b e s g u e  (Philéas). —  Le roman de Ga
nelon. Un vol. in-16 de 264 pages. P a 
ris, 1906, Sansot. Prix : 3 fr. 5o

L ’héroïque épopée de Roland à R oncevaux a 
inspiré à M. Lebesgue son Roman de Ganelon. 
Nous retrouvons ic i tous les personnages de la 
vieille  chanson de gestes : R oland, Ganelon, A u 
de, T urp in , le duc N aym es, O liv ier et les autres. 
D e la légende, l ’auteur a choisi l'un des plus 
émouvants épisodes ; son livre nous explique la 
rivalité de R oland et de Ganelon, el la  trahison 
de ce dernier.

V o ilà  pour le fond ; la  forme n’est pas moins 
intéressante. L ’écrivain  traduit ses idées en un 
style vivant, alerte, p rimesautier ; il restitue les 
personnages dans le cadre original et, sans aucu
ne prétention à l ’érudition, il burine ses carac
tères avec une vérité d ’expression telle qu’ il nous 
fait revivre une des plus belles pages de l ’histoire 
carlovingienne.

C'est une œuvre de fin lettré que nous a 
donnée M . Lebesgue.

*
* *

M a r y  (André). —  Les sentiers du paradis. 
U n  vol. in-16 de 180 pages. Paris, 
1906, Sansot. Prix  : 3 fr. 5o

M . M ary nous était connu par ses «Sym phonies 
pastorales», dont la critique a parlé avec éloge.
« L es Sentiers'du paradis » nous ont paru mieux 
travaillés encore : le vers est plus coulant, avec 
moins de recherche dans la forme, avec plus de 
naturel dans l'expression. Nous avons surtout 
remarqué le poème intitulé : « R êveries d'avril 
et de ju illet », dont la conception est p articulière
ment heureuse,

Q u 'il nous soit perm is de signaler à l ’écrivain, 
très am icalem ent d’ailleurs, certaines licences 
que les règles parnassiennes ne permettent pas ; 
telles, par exem ple, que les rim es établies sur de 
simples assonances. N ous le répétons, le volume 
entier est d’une belle facture, et tém oigne d’ un 
réel talent.

*
*  *

Morei. (Maurice). —  L ’âme de l'enfance. 
Un vol. in-16 de 136 pages. Paris, 1906, 
Perrin. Prix  : 3 fr.

T ou t u n  livre de vers dédie à l ’enfance ! Est-il 
rien de si poétique, de si délicatem ent beau que 
ces petites têtes blondes, au sourire d ’anges, aux 
jou es verm eille s  !

L ’auteur aime l ’enfance : chaque page, chaque 
ligne l ’ indique à suffisance, P our la chanter, 
il laisse sim plem ent vibrer son cœ ur en des vers 
d ’une aim able douceur. Il a des trouvailles déli
cieuses ; écoutez cet ange qui veut définir l ’aïeul 
aux cheveux blancs :

G rand’père, c ’est beaucoup d ’années 
Que compte un registre inconnu.

N ’est-ce pas charm ant ?
L e  vers de M. Morel est régu lier, sobre de li

cences, soigneusem ent pur : nous sommes ici en 
pleine école parnassienne, et c ’est un intérêt de 
plus pour le volume que nous recommandons.

* * *

R e n a u t  (J.). —  Education morale. In-12 de 
42 pages. Namur, 1906, A u g. Godenne.

P rix  : 0 fr. 5o 
M. R enaut, dont nous avons eu occasion de 

nous occuper le mois dernier, donnait récemment 
à Nam ur une conférence sur l ’éducation morale. 
L a  grande com pétence de l’écrivain  dans les 
questions éducatives nous dispense de tout éloge 
quant au fond ; nous le félicitons simplement d’a
voir, avec courage, rompu avec un tas de préju
gés qui courent le monde. D e cette belle causerie 
nous ne retiendrons qu ’une chose, c ’est que le 
conférencier, dans sa conclusion, pose en princi
pe la nécessité de l ’idéal chrétien dans l ’édu
cation.

** *

R o z a n  (Charles). —  Les végétaux dans les 
proverbes. U n vol. in-16 de IV-284 pag. 
Paris, 1906, Ducrocq. Prix : 3 fr. 5o 

En publiant, l ’année dernière, son livre  des 
Anim aux dans les proverbes, M . C harles Rozan 
s’était tacitem ent engagé à écrire, comme com
plément tout naturel, Les végétaux dans les pro
verbes. C ’est pour tenir cette quasi promesse 
qu ’il vient d’ interroger, à leur tour, les arbres, 
les fleurs, les fruits et aussi les légum es, sur la 
place q u ’ils sont venus prendre dans la langue 
im agée des allusions et des com paraisons. —  Les 
réponses q u ’il a reçues, pour être moins nom breu
ses que dans le monde des anim aux, ne sont ni 
moins intéressantes ni moins variées : c ’est plaisir 
de voir avec quel à propos ou quelles singu
lières rencontres les végétaux, depuis la  rose, 
superbe reine des fleurs, ju sq u ’à  l’herbe des 
cham ps, se mêlent à nos sentim ents et à nos con
versations.

*
* *

S a l o m o n  (Michel). —  L'esprit du temps. 
Un vol. in-16 de XII-338 pages. Paris, 
1906, Perrin. Prix  : 3 fr. 5o

L e s Portraits littéraires de M. Salom on lui 
ont acquis un renom de fin critique ; son livre
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a ctu el n 'est p as, à  p ro p rem en t p a rle r , d e  la  c r i
tique : l ’a u te u r c h e rc h e  sim p lem en t à c a ra c té r is e r  
l ’esprit du tem p s d an s ses p r in c ip a le s  m an ifesta 
tions : p h ilo so p h ie , litté ra tu r e , b eau x-arts, m œ urs, 
re lig io n . D a n s ce s  d ifféren ts d om ain es de l ’a c tiv ité  
hum aine, il su it  à  la  tra ce  l ’in flu e n ce  p rép o n d é 
ran te d e  l ’é vo lu tio n  sc ie n tifiq u e . E t  c e la , sans 
séch eresse  d e  form e, n i a r id ité  de s ty le , c e  q u i 
n ’est p as un  m in ce  é lo g e .

P a rto u t il fa it to u ch e r du d o ig t l ’em p rein te  de 
la  s c ie n ce  ; m œ urs, litté ra tu r e , p h ilo so p h ie , r e li
g io n  m êm e ten den t à é v o lu e r  vers ce  n o u ve l id éal. 
L ’au teu r co n state  s im p lem en t l ’é tat d es c h o 
ses, sans ju g e r  p o u r ni co n tre , et sa  documenta

tion n e u v e  a u ta n t q u ’o r ig in a le  d on ne à  son tra
v a il un a sp e ct c u r ie u x  et g ra n d e m e n t in téressan t.

*
* *

Soé (G.), D u p o n t  (J.) et R o ussin (O.). —  
Vocabulaire des termes de marine. U n vol. 
in-16 carré de VIII-566 pages. Paris, 
1906, au journal « L e  Yacht ».

L e s  sp o rts  n a u tiq u e s  se d év e lo p p a n t de p lu s  en 
p lu s, n o u s som m es h e u reu x  de p résen te r à  nos 

lecteu rs  ce  v o c a b u la ire  co m p le t et m is à  jo u r  des 
term es d e  m arin e.

T o u t  ce  q u i a  tra it  à  la  n a v ig a tio n  à  v o ile  et à 
v a p e u r y  est m in u tieu sem en t d é c r it  ; les  d ern iè 

res in ve n tio n s m éc a n iq u e s  et les  a p p lic a tio n s  

n o u velles de l ’a u to m o b ilism e au y a c h t in g  seront 
p a rtic u liè re m en t g o û té e s  d es fe rv e n ts  spo rtsm en .

U n e  in n o va tio n  en co re  : les a u te u rs  on t réservé  
une la r g e  p la c e  a u x  q u estio n s de d ro it et à  la  ju 

r is p ru d e n ce  s p é c ia le  ; d es fo rm u les d ’actes, p ro 
cès-verb au x  et a u tre s  p iè c e s  a d m in istra tiv e s  com 
p lèten t l ’o u v r a g e , q u i est a b o n d am m en t illu stré  
et re lié  é lég a m m en t.

E n  résu m é, un liv re  très b ie n  fa it, d ’ un form at 
fa c ile , et d ’ une g ra n d e  u tilité  p r a tiq u e .

** *

T r a n c h a n t  (L.). —  La photocopie positive 
par développement. Un vol. in-12 de 48 
pages. Paris, 1906, Mendel.

Prix  : 0 fr. 60
Cet o p u sc u le  p o u rra it être  in titu lé  : M a n u el d u 

p a rfa it im prim eur su r  papiers au gélatino-brom ure  
et au g é la tin o -ch lo ru re d ’argen t. I l co n tie n t en 

effet to u tes les  n o tio n s te c h n iq u e s  et p ratiq u es  
q u ’ il est in d isp e n sa b le  de p o sséd er p o u r tirer bon 
p arti de n ’ im p o rte  q u el g e n re  de p a p ie r  p a r  d év e 
lop p em en t.

L ’a u te u r s ’est p r in c ip a le m e n t éten d u  su r  les 
deu x seu les  d ifficu ltés  d es  p ro céd é s  p a r  d év e lo p 
p em en t : l ’a p p ré c ia tio n  du tem p s d ’exp o sitio n  et 

la  co m p o sitio n  d es b a in s  de d év e lo p p em en t co n 
ven a n t à  c h a q u e  p a p ie r . I l a  n oté so ig n eu sem en t 
les m o d ificatio n s o b ten u es d an s la  to n alité  des 
m ages p a r  le s  v a r ia tio n s  a p p o rté e s  d an s le  tem p s

d ’exp o sitio n  et d an s la  co m p o sitio n  a p p ro p riée  des 

ré v éla te u rs. I l a en un m ot ab o rd é  tous les poin ts 
su jets  à  e rre u r ou à  h ésitatio n  de la  p art d u  d é
b u ta n t ou m êm e du p ra tic ie n , q u e  l ’ab o n d an ce  
d es p a p ie rs  m odern es m et q u elq u e fo is  d an s l ’em 
b arras .

***

V a u d o y e r  (J. L .) .—  Les compagnes du rêve. 
Un vol. in-32 de 90 pages. Paris, 1906, 
Sansot. Prix : 1 fr.

C e  p etit v o lu m e p ro cèd e  d 'u n e p lu m e h a b ile  
d an s l ’art d 'év o q u er les p lu s  b rilla n ts  tab lea u x . 
L e s  su jets  en sont m alh eu reu sem en t un peu  p a ï
ens ; en tou s cas, ils  ne son t p as à  la  p o rtée  de 
trop je u n e s  in te llig e n c e s . L e c t o r .

R É C R É A T I O N

Charade

Mon premier, mon second, se trouvent 
dans la terre,

Et, chez l ’homme, mon tout est signe 
de misère.

Logogriphe
Sur sept pieds, je suis une expérience; 
C hef à bas, j ’apporte l ’évidence.

Réponses au dernier numéro : 

Enigme : Procès.

Carré syllabique

M U R MU RE

MU R A I L L E

R E L E VÉ

L e coin des rieurs

Dugourdon vient de visiter son héritier, 
qu ’une indisposition retient à l'infirmerie 
du lycée. En rentrant, il dit à sa femme: 

—  Ils sont encore malins là-dedans! Ils 
ont prescrit un médicament pour l ’usage 
externe, et Alfred est pensionnaire.
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Pensée d’un bienfaiteur :
« Hélas ! tous les hommes sont ingrats, 

et il n'y a plus de reconnaissance qu’au 
Mont-de-Piété. »

Cabassous a deux dents qui le font 
beaucoup souffrir.

Il se décide à aller chez un praticien 
auquel il demande combien lui reviendra 
la double extraction.

—  Ce sera dix francs pour la première 
dent et cinq francs pour la seconde, ré
pond l’opérateur.

—  Eh ! bien, alors, arrachez-moi seule
ment la seconde pour aujourd’hui.

Propos de Bourse.
—  Où en est donc votre procès avec 

ce sacripant de Z . . .  qui vous a volé trois 
cent mille francs ?

—  Tout est arrangé... Il épouse, ma 
fille.

—  Garçon, encore un cheveu dans mon 
potage !

—  C ’est du cuisinier qui est parti hier, 
celui qui le remplace est entièrement 
chauve.

X .. . ,  à son ami B .. .
—  Prête-moi vingt francs ? 
—  Je n'en ai que douze.
—  E h  ! bien, donne-les moi, tu m ’en 

devras huit.

Carnet m usical

I. —  N O U VE A U TÉS

M . F r a n ç o is  C ro u w e ls , o rg a n iste  à  l ’é g lis e  
S a in t-G e o rg e s , à A n v e r s , v ien t de fa ire  p a ra ître , 

ch e z  l ’é d ite u r  F a e s , un  Tantum  ergo  q u e  nous 
reco m m an d o n s v o lo n tiers  à  nos m aîtrises . C ’est 
un ch œ u r à  l ’un isson , d ’ un m o u vem en t m odéré 
et d ’ un b e au  ry th m e .

***
N o u s  sig n a lo n s dès a u jo u rd ’hui à  nos le c te u rs  

u n e in téressan te  c o lle c tio n  m u sic a le , d u e à une 
h eu reu se  in itia tiv e  de l'é d iteu r  A lc a n , d e  P a r is . 
E l le a p o u r titre  g é n é ra l : « L e s  M aîtres de la  

m u siq u e  », et co m p o rtera  un e série  d ’étud es 
d ’h isto ire  et d ’e sth étiq u e , p u b lié e s  sou s la  d ire c 
tion  de M . Jean  C h a n ta vo in e .

D é sire u x  de ne la isse r  n o s am is é tran g ers à 
a u c u n e  m an ifesta tio n  a rtis tiq u e , n o u s co n sa cre 
rons à  c h a c u n  des v o lu m es de cette  b e lle  c o lle c 
tion , u n e n o tic e  sp é c ia le  et d é ta illé e , au fu r et 
à  m esure  de l ’a p p a ritio n  des œ u vres.

L e  p rem ier o u v r a g e , q u i v ien t de p a ra ître , a 

p o u r su jet P a le s tr in a , et p o u r a u te u r M . M ichel 
B re n e t. N o u s  en re p a rle ro n s  en  d éta il dans 

notre  p lu s  p ro c h a in  fa s c ic u le .

** *

II. —  CONCERTS
L ’a b o n d an ce  e x c e p tio n n e lle  d e  co n c e rts  que 

n o u s a  v a lu e  le  m ois de m ars v a  n o u s o b lig e r  à 
re stre in d re  co n sid é ra b le m e n t n os m odestes ap
p réc ia tio n s . L a  p la c e  n o u s é tan t strictem en t 
m esu rée , le s  in téressés v o u d ro n t b ien  ne pas 
nou s en ten ir r ig u e u r .

*
* *

M . M a x  D o n n e r o u v re  la  sé rie , p a r  son second 
récital de la  sa lle  E ra rd . C ette  d eu x ièm e audition  
nou s a  p lu  m ieu x  e n co re , si c ’est p o ssib le , que 
la  p récé d e n te  ; le  je u n e  v irtu o se  nou s a  paru 
p lu s  en p o ssessio n  de ses m o y en s. E st-ce  l ’é c le c 
tism e so ig n é  du p ro g ra m m e  ? E st-c e  p lu tô t la 
p erso n n a lité  de l ’ in terp rète , se d é g a g e a n t plus 
co m p lète , en  u n e e x é c u tio n  h ors p a ir  ? N o u s ne 

sa u rio n s le  d éfin ir ; ce  q u i est c e rta in , c ’est que 

nou s a vo n s re tro u v é  ce  so ir-là un D o n n e r v rai
m en t lu i-m êm e, un  a rtiste  s in c è re , d é lic a t , fini, 
jo in t à  u n  com positeu r- de m érite. N o u s  avons 
d it u n  jo u r  ce  q u e  nou s p en sio n s de la  Danse des 
m oucherons, p a g e  o r ig in a le , ch a rm a n te  d ’ idée et 
de fa c tu r e  : u n  a im a b le  p e tit c h e f-d ’œ u vre , que 
son  a u te u r  e n lè ve  a v e c  u n e p re s ta n c e  et un 

en th o u siasm e p eu  o rd in a ire s.
M o za rt, S a in t-S a ëns, E rn s t  ont é g a lem en t valu  

au je u n e  v io lo n iste  de sy m p a th iq u e s  fé lic ita tio n s.
M lle  A n g é liq u e  K e y s e r , q u i p r ê ta it  son g r a 

c ie u x  c o n co u rs  à  ce tte  so irée  in tim e, a  re cu e illi 
u n e la r g e  p a rt  d es a p p la u d iss em e n ts  p a r sa 
fa ço n  a g r é a b le  de d é ta ille r  des m élo d ies de M o
z a rt, D u p a rc  et a u tres.

V o ilà  u n e  sé a n ce  d on t le  p u b lic  m u sic a l g a r 

d era  un bon so u v en ir .

M a lg r é  l ’ in c lé m e n c e  de la  tem p ératu re , le 
lie d e r-a b e n d  de m iss M a rie  B re m a  (G ra n d e  H a r

m o n ie , 7 m ars) a v a it  ré u n i u n e c h am b ré e  com 
p lète . L ’in co n te sta b le  ta len t de la  g ra n d e  ca n ta 

tr ic e , son rô le  p rép o n d é ra n t d an s les in terp réta 
tio n s m o d èles de B a y r e u th , et p ar-d essu s tout la  
d é lic ie u se  s im p lic ité  d e  l'a rtis te , lu i on t v a lu  une 

s y m p a th ie  et un ren om  q u e  le  m ond e d u  d ilet
tan tism e a rtis tiq u e  lu i co n se rv e ra  lo n gtem p s 

en co re.

L e s  b r illa n ts  s u c c è s  q u i o n t m arq u é  ch aq u e  

p a s  d e  cette  c a rr iè re  d é jà  lo n g u e , le s  la u r ie rs  et
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les fleurs q u e  la  h a u te c r it iq u e  m u sica le  n ’a cesse 
de d ép oser aux p ied s de m iss B re m a  ont donné 
à la p e rso n n a lité  d e  ce lle -ci un tel reten tissem en t 

que tout é lo g e  sem b le  su p erflu  d ésorm ais. L e  
récita l a u q u e l nou s a vo n s a ssisté  n o u s a p ro u vé  
une fo is de p lu s  q u e le  ta len t de la  ca n ta tr ic e  
reste to u jo u rs  je u n e , to u jo u rs  v ib r a n t, tou jo u rs 
im p ressio n n an t.

C ertes, de scs c ré a tio n s w a g n é rie n n e s , M m e 
B rem a a  re ten u  un tem p éram en t ém inem m ent 
d ram atiq u e  ; m êm e d an s le s  p lu s  s im p les  ro m an 
ces, les q u a lité s  de la  tra g é d ie n n e  tra n s p a ra is
sent, d o n n an t à  l ’ in terp réta tio n  un e v ig u e u r  
p arfo is o u trée . M a is  ce  q u i sera it un d éfau t ch ez 

tout a u tre , n ’est ic i q u ’un  a ttra it de p lu s , p a rce  
que l ’a rtiste  y  m et u n e s in c é rité  d ’exp ressio n  
sans é g a le . U n  exem p le  : la  M ort et la je u n e 
f ille , de S c h u b e rt , lit p a sse r un  fr isson  à  fleur 

de p e a u , p a r  l ’ in ten sité  de v ie  et la  d ic tio n  c o lo 
rée de l ’a rtiste . C ’é ta it sim p lem en t a d m ira b le . 
A v e c  le  p u b lic  q u i l ’a a c c la m é e , n o u s reg retto n s 
que m iss B re m a  soit si p eu  p ro d ig u e  de ces 
séan ces d ’a rt in tim e.

*
* * :

U n  c o n ce rt do c h a rité , au  profit de la  V i l la  
co lo n ia le  de W a te rm a e l (G ra n d e  H arm o n ie, 
9 m ars), n o u s a v a lu  la b o n n e  fo rtu n e  d ’a p p ré c ie r  
une fois de p lu s  et d ’a p p la u d ir  a v e c  en th o u sia s

m e l'e x c e lle n t  o rch e stre  de la  S o c ié té  symphoni
q u e  des N o u v e a u x  C o n c e rts , sou s la  d ire ctio n  
de M . D e lu n e .

P r o g ra m m e  c o p ie u x , tro p  c o p ie u x  m êm e ; le  
g ra n d  su c c è s  de la  so irée  a été  p o u r M . M arce l 
L a o u re u x , un to u t je u n e  p ia n iste  q u i fa isa it  ses 
d éb u ts d evan t le  g ra n d  p u b lic . D é b u ts  e n c o u ra 
g e a n ts , co n stato n s-le  ; le  fu tu r  v irtu o se  s’est 
a cq u is  d ’e m b lée  la  sy m p a th ie  et l'a d m ira tio n  

g é n é ra le s . M . L a o u re u x  p ossède u n e b e lle  te c h 
n iq u e , u n e g ra n d e  so u p lesse  de je u , un son p u r 
et m o elleu x  : c 'e s t  un  ta len t q u i s’a n no n ce  très 
p e rs o n n e l.

M lle  B e rth e  S e ro e n , c a n ta tr ic e , et M . D em on t, 
flû tiste , ont é g a le m e n t co n c o u ru , p o u r u n e la rg e  

p art, au  s u c c è s  de c e  c o n c e rt, d on t l ’œ u v re  de la  
V illa  c o lo n ia le  re tire ra  tou s les b én éfices.

*
* *

M . W il ly  B u rm es te r , le  c é lè b re  v io lo n iste  a lle 
m and, ne s’é ta it p lu s  p r o d u it à  B ru x e lle s  d ep u is 
de n o m b re u se s  an n ées ; m ais il a v a it  la issé  ic i 

une ren om m ée d e  v irtu o sité  q u 'il  é ta it  in téressan t 
de co n firm e r. E t  p o u rta n t, é ta it-ce  fa tig u e  de la  
p art du m onde m u sica l, trop  so llic ité  ce s  d ern iers 
tem ps p a r  d es a u d itio n s  m u ltip lié e s  ? E ta it-ce  
p lu tô t c e  d ép lo ra b le  re to u r de l ’h iv e r, a u x  a llu re s  
bien  b e lg e s , d on t n o u s a vo n s été g ra t if ié s  p en d an t 
q u in ze  jo u rs  ? N o u s  ne sa u rio n s  le  d ire  ; m ais une 
fois de p lu s , nou s a vo n s co n staté  q u e  le  p u b lic

m u sical (est-ce q u 'il a ja m a is  existé  ?), q u i pren d 
d ’assau t les sa lle s  de co n ce rt lo rsq u e  les en trées 

de fa veu r sont ré p a n d u e s à  foison, et q u i a p p la u 
d it à  o u tran ce  les « cro û tes  » q u i lu i d istr ib u e n t 
gén éreu sem en t les fa u te u ils  n u m érotés, se m on
tre de p lu s  en p lu s  re v ê c h e  lo rsq u 'il s ’a g it  d ’en 
c o u ra g e r  les a rtistes de talen t.

C e  fu t le  c a s  p ou r M . B u rm es te r . L e  g ra n d  p u 
b lic  (toujo urs ce g ra n d  p u b lic  !) n ’a g u è re  tém oi
g n é  d ’em p ressem en t a u x  séa n ces  du 8-14 m ars. D i
sons-le  ca rrém en t : les a b sen ts  ont eu tort. M . 

B u rm es te r  est un des g ra n d s  m aître s  de l ’a rc h e t : 
le s  rares p r iv ilé g ié s  q u i l ’on t a p p la u d i n 'on t pas 
p erd u  le u r  tem p s, et co n serv ero n t un so u v en ir 

v iv a c e  de ces  d eu x  b rilla n te s  so irées.
T o u te s  les q u a lité s  sont ré u n ie s  ch e z  l ’a rtiste  

a llem an d . L a  p u reté  extra o rd in a ire  du son se 
d o u b le  d 'u n e  d o u ceu r, d ’ un m o elleu x  b ie n  rares 
ch e z  les ferv en ts  de l ’a rc h e t ; jo ig n e z  à  c e la  un e 
te ch n iq u e  so b re  et im p e c c a b le , un jeu  sa va n t, et 
u n e in te rp ré ta tio n  c o n sc ie n c ie u se  ju s q u e  dans 
les  m o in d res d éta ils . P e u  d e  v io lo n istes son t à 
m êm e de fo u rn ir  p a re ille  e xé cu tio n : tout est fo u il
lé , scru té , ren d u  a v e c  un e n etteté q u ’on ne p e u t 

assez lo u er. E t  tout c e la  s’a llie  à u n e a isa n c e , à 
u n e s im p lic ité , q u i co n q u ièren t à  l ’a rtiste  une 

sy m p ath ie  a d m ira tiv e  et sp o n ta n ée .
D es p ro gram m es, q u e  p o u rrio n s-n o u s d ire  ? 

T o u t  fut p a rfa it : te lle  a été  l ’ u n an im e im pression  

des q u elq u e s  p r iv ilé g ié s  q u i ont eu  le  b o n h eu r 
d 'a p p la u d ir  M . B u rm ester.

** *
L e  lu n d i 26 m ars, n o u s avo n s en ten d u , à  la  

G ran d e  H arm o n ie , M . H a n s  H erm an n s et M m e 
H erm an n s-S tib b e , d eu x  p ia n iste s  q u i, pensons- 

nous, fa isa ien t leu rs d éb u ts . L a  note c a r a c té 

ris tiq u e  de la  so irée  é ta it  d 'ê tre réserv ée  aux œ u 
v re s  p o u r d eu x  p ia n o s. D e v a n t q u elq u e s  d o u za i
n es d ’am ateu rs, q u e  n ’a v a it  p a s  re b u tés  la  tem p é
ra tu re  g la c ia le  des lo c a u x , les  d eu x  a rtiste s  ont 

e xé c u té  du G r ie g  (R o m an ce  51), du B ra h m s (So

n ate  en f a m ineur),- du S a in t-S aën s (S ch e rzo  87), 
e tc . ; le u rs  m o yen s éta ien t é vid em m en t p a r a ly 
sés p a r le  fro id , ce  q u i e x p liq u e ra it  ce rta in e s  d é 

fa illa n c e s . R e n d o n s n éan m o in s h o m m age  à  leu r 
b o n n e  vo lo n té  et à  le u r  fa ço n  très c o n sc ie n cie u se  
d ’ in terp réter les  au teu rs.

***

L e  m ard i 27, n o u v e a u x  d éb u ts  à la  G ran d e  

H arm o n ie  : ce u x  de M . A rn o ld  T r o w e ll,  un je u n e  

v io 'o n c d lis te  de ta len t, q u e  tou te la  co lo n ie  a n 

g la is e  de la  c a p ita le  a v ait tenu  à e n co u ra g er  de 
sa  p résen ce . C ’est d o n c d evan t un b rilla n t a u d i

to ire  q u e M . T r o w e ll nou s a d on né la  m esure de 
son s a v o ir . M a lg r é  sa g ra n d e  je u n e ss e , le  v irtu ose  
p o ssèd e  d é jà  de très sé rie u se s  q u a lité s  de son et 
d ’in te rp ré ta tio n  : son  je u , un p eu  s a u v a g e  dans 

le  Concerto en  m i m in eu r d e  P o p p e r, s'est assag i
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dan s les œ u vres de H a y d n  et des g ra n d s  
c la ss iq u e s . I ,a  te ch n iq u e  est p resq u e  p a rfa ite  
et s’a cco m p a g n e  d ’ une g ra n d e  a isa n ce  et d 'u n  
sens a rtistiq u e  sé rie u x . N u l d ou te  q u e d ’aussi 
p réc ie u se s  a p titu d es  ne lu i réserv en t de nom 
b re u x  et b rilla n ts  su ccè s .

A  cette  d ern ière  sé a n ce , nou s avo n s re v u  a v e c  
p la is ir  n otre sy m p ath iq u e  p ia n iste  G e o rg es  L a u - 
w e ry n s , re to u r d ’A m é riq u e , où il a  m oissonné 
la u r ie rs  et d o llars.

** *
L e  Q u atu o r Z im m e r d o n n ait, le  2S, à la  sa lle  

A llem a n d e , sa  seco n d e  sé a n ce  de m u s iq u e , de 
ch am b re . L e  p ro g ra m m e c o m p o rta it : le  q u atu o r 

en ré , de B o ro d in e , —  le  q u atu o r en so l m ajeu r, 
de M o za rt, —  et l'o p . 132 de B e e th o v e n . N o u s ne 
p o u rrio n s, sans nous re d ire , e xp rim er n otre  a vis  
su r cette  séa n ce  in téressan te  ; nou s avo n s so u ven t 
s ig n a lé  la  re m arq u ab le  p e rfec tio n  d e  to u tes les 
in terp réta tio n s de M M . Z im m er et c o n s o rts . C o m 
m e tou jo u rs, ce  q u i a  su rto u t é m e rv e illé  l 'a u d i

to ire, c 'est la  p a rfa ite  h o m o g én éité  du g ro u p e, 
m êm e d an s l ’œ u vre  co m p le x e  de B o ro d in e . N o s 
q u a tre  v irtu o ses  com p tent d on c un su c c è s  de p lu s 
à le u r a c tif.

** *
L a  so irée  du 29 m ars éta it im p atiem m en t a tte n 

d ue par t o us nos d ile tta n tis  : M . Jo sep h  W ie 
n ia w sk i, q u i ne se  p ro d ig u e  g u è re  à B ru x e lle s , 

d o n n ait sa  séa n ce  a n n u e lle  de p ia n o . R a p p e lo n s  

q u e M . W ie n ia w sk i a  donné ju s q u ’ ic i o n ze  séa n ces 
de p ian o . N o tre  c o n frè re , la  « F é d é ra tio n  a rtis 
tiq u e  », p a rle  en ces  term es de cette  série  v ra i

m ent extra o rd in a ire  :
« A u c u n  des m orceau x  q u i co m p o sen t ce  p ro 

g ra m m e  (ce lu i du 29 m ars), n 'a  été e x é c u té  aux 

o n ze  p récéd en tes  séa n ces  du m aître . C e lu i-c i 
p a rco u rt toute l ’é c h e lle  de la  m u siq u e  p ia n istiq u e  
san s so u ci sp é c ia l d 'éc o le  n i de c h ro n o lo g ie . P a r  
leu r n om b re et le u r  d iv e rs ité , de te lle s  a u d itio n s, 
où toutes les œ u vres sont e x é cu té e s  de m ém oire, 
so n t e x c ep tio n n e lles  d an s le  d om ain e de la  v irtu o 

sité . »
L e s  32 V a r ia tio n s  de B e e th o v e n , a in s i q u e la  

g ra n d e  son ate a v e c  fin al fu g u é  de R u b in ste in  ont 

v a lu  à  M . W ie n ia w s k i un  é c la ta n t tr io m p h e . M ais 
ce  q u i m it le  co m b le  à  l ’ en th ou siasm e de l ’a u d i

to ire  fut ce rta in e m e n t la  m a g istra le  in te rp ré ta 
tion  de p lu s ie u rs  des b e lle s  p a g e s  de C h o p in . L e s  

d eu x  m aîtres, le  co m p o siteu r et le  v irtu o se , sem 
b le n t se co m p ren d re , se co m p én étrer p lu s  in tim e

m ent : le  p u b lic  le sen tait et son ém otion  e s t  la  
p reu v e  la  p lu s  b e lle  et la  p lu s  s in cè re  d u  ta len t 

p eu  com m u n  du b rilla n t p ia n iste .
L a  séa n ce  se co m p léta it p ar q u elq u e s  œ u vres 

in téressan tes de W a g n e r  et de L is z t , et une c h a r 

m an te e sq u isse  de R a d o u x , l ’ém in en t co m p o siteu r 
b e lg e . Ic i e n co re , le  triom p h e de M . W ie n ia w s k i 

fu t co m p let, g r â c e  à  la  d é licate sse  d e  son je u  et

au  so u ci c o n stan t du m o in d re  d é ta il. R ie n  n ’est 
sacrifié ni n é g lig é  d an s l ’e x é c u tio n  : c h a q u e  point 
resso rt à  sa  ju s te  v a le u r , le s  n u a n ce s  sont m ises 

en p a rfa ite  lu m ière , de fa ço n  à  d o n n er à  l'en sem 
b le  le  m axim u m  d ’effet.

V o ilà  ce rte s  ce  q u e  l ’on p e u t a p p e le r  u n e in ter
p réta tio n  m o d èle .

***

L e s  e x ig e n c e s  de la  m ise  so u s p resse  nou s em 
p ê ch e n t de jo in d re  à  la  p résen te  ch ro n iq u e  des 
notes su r les  séa n ces  d es 3o et 3 i m ars. N o u s les 

rep o rtero n s au m ois p ro ch a in .

II I . —  C O M M U N IQ U É S

M m e G e o rg ette  L e b la n c  d o n n e ra  le  6 a v ril, à 
8 h. 1/2 d u  so ir , d an s la  sa lle  d e  la  G ra n d e  H ar
m on ie, u n e a u d itio n  m u s ic a le  a v e c  le  co n co u rs 

d e  M . M a u ric e  G e e ra e rt, p ia n iste .
A u  p ro g ra m m e fig u ren t d es poèm es et ch an son s 

de G . F a b r e , E r . C h a u sso n , H . F é v r ie r , M aeter

lin c k , P . d e  B r é v ille , B o rd e s , et les  poèm es de 
Jad e, tra d u its  d u  c h in o is  p a r  M m e Ju d ith  G a u 

th ier . M . G e e ra e rt e x é c u te ra  le  P r é lu d e  C h ora l 
et F u g u e , de C . F r a n c k , et les  M iro irs , de R a ve l.

** *

U n e  sé a n c e  m u sic a le  in té re ssa n te  a u r a  lie u  le 
7 a v r il, à la  sa lle  L e  R o y . E lle  se ra  co n sa cré e  en 
p a rtie  à  l'a u d itio n  d ’œ u vres v o c a le s  et in stru 
m en ta les du je u n e  co m p o site u r L é o p o ld  S am u el, 
fils  d u  p ro fesseu r au C o n s e rv a to ire  b ie n  connu, 
M . E d o u a rd  S am u el.

M lle Jea n n e  S a m u e l, v io lo n iste , d o n t les d é
b u ts  p le in s  de p rom esses son t fo rt rem arq u és, se 

fera  é g a le m e n t en ten d re  à  cette  so irée .

* * *

N o u s a u ro n s le  p la is ir  d’ e n ten d re , le  11 co u ran t, 
à  la  G ra n d e  H a rm o n ie , M lle  G u ilh e rm in a  S u g 
g ia ,  la  je u n e  v io lo n c e llis te  d on t on se r a p p e lle  les 

b r illa n ts  s u c c è s  de fé v rie r  d e r n ie r . E l le  sera  a c 
c o m p a g n é e  p a r  sa  sœ u r, M lle  V ir g in ia  S u g g ia , 
p ia n iste , l ’ un e d es m e ille u r e s  é lè v e s  du m aitre 
D ié m e r.

***

B o n n e  n o u v e lle  ! A u x  in stan ce s  g é n é ra le s , B o 
trel n o u s re v ie n t, B o tre l l 'illu s tr e  B a rd e , le  c é lé 

b ré  p o è te -ch a n so n n ie r de la  B re ta g n e .
L e  je u d i 3 m ai p r o c h a in , à  4 h e u res  de re lev ée, 

u n e g ra n d e  séa n ce  d ’a rt se ra  c o n sa c ré e  à  l'a u d i
tio n  de ses œ u vre s  ; lu i-m êm e et sa  « d o u ce  » en 

seron t les  in te rp rè te s . —  C e u x  q u i les  ont en ten 
d us ne sa u ra ie n t s’e m p êch e r d ’a lle r  les  réen ten 

dre ; q u ’on se d ép ê ch e  d o n c ; c a r  le s  p la c e s  sont 

p r ise s  d ’assau t !
F r . D u f o u r .
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NOTES DE M USIQ UE

L ’abondance e xtraordinaire de concerts qui a 
signalé le mois de m ars me donne l’occasion, ce 
dont je  suis fort flattée, d'entretenir les lecteurs 
du « G lan eu r» , ou plus exactem ent de leur com 
m uniquer quelques im pressions d'art, recueillies 
au cours des nom breuses séances de ce mois.

M . P h ilip p e  M ousset, qui s’est produit le ven
dredi g, à la  salle R avenstein, n ’est plus un dé
butant ; maintes fois déjà, le p u blic  bruxellois l ’a 
applaudi avec enthousiasm e. C ’est que, m algré 
sa jeunesse, le pianiste possède de grandes qu ali
tés techniques, rendues plus sym pathiques enco
re par une aisance naturelle et une sim plicité 
d’allure des plus agréable. Schum ann paraît être 
son auteur favori : il le possède pour ainsi dire 
au bout des doigts, de même d’ailleurs que Cho
pin. L ’auditoire a vivem ent ovationné l’ interprète 
et ne l’a tenu quitte qu 'après l ’exécution supplé
mentaire de la  jo lie  Berceuse de Chopin.

U ne gracieu se  am abilité m’a valu la  bonne for
tune d ’assister, le vendredi 16, en la  salle R aven 
stein, aux débuts du « N ouveau Q uatuor». Je dis 
débuts, car je  ne pense pas que les jeunes artistes 
qui ont constitué ce quatuor se soient ju sq u ’ici 
fait entendre dans la capitale, si ce n’est séparé
ment. C ’étaient donc les débuts de M M . Jean 
Strauw en, H enri V an  H ecke, O scar Flasschoen 
et F ritz D egen. B ien  que certaines faiblesses se 
soient fait jou r çà et là, cette prem ière audition a 
laissé une excellente impression. On ne peut évi
demment exiger de jeun es virtuoses l ’expérience 
consommée des grands m aîtres ; néanmoins, les 
quatre exécutants ont fait preuve de sérieuses 
qualités : leur jeu  est généralem ent bon, bien 
nuancé, et d'une grande exactitude. Il serait à 
désirer que l ’ensem ble fût plus hom ogène : avec 
ce point en plus, ce sera parfait.

M lle E lisabeth D elhez a déjà recueilli tant de 
succès à B ruxelles, que je  me trouve fort em bar
rassée de parler d ’elle d’une m anière neuve. 
L a  charm ante cantatrice possède toutes les qu a
lités : voix  claire, souple, bien travaillée ; tim bre 
agréable, diction parfaite avec une forte nuance 
d’émotion. On peut résum er en un mot l ’ im pres
sion de la soirée du 27 : ce fut un vrai régal ar
tistique. M a r i e - B e r t h e .

Les Bougies de la Cour sont les 
meilleures.

Les vinaigrettes

Les « vinaigrettes », ces chaises rou
lantes manœuvrées par deux hommes, 
dont l’un tirait dans les brancards et 
l’autre poussait la légère machine ; —  
les vinaigrettes qu’inventa au commen
cement du dix-septième siècle un abbé du 
nom sévère de Malotru ; —  dont le sieur 
Dupin eut le privilège en 1669 ; —  qui 
se répandirent à Paris et à Versailles 
malgré l ’opposition véhémente des lou
eurs et porteurs de chaises (sans roues) ; 
—  qu’on appela « vinaigrettes » à cause 
de leur ressemblance avec les brouettes 
des vinaigriers d’alors, et que Mercier 
vante pour leur commodité...

(Car elles étaient fort commodes, per
mettant, comme les chaises à porteurs, 
d ’accéder même par les escaliers, qu’on 
montait en soulevant la caisse, jusqu’à 
l ’endroit où l’on se rendait ; la portière 
s’ouvrait par devant, ce qui facilitait 
l ’accès et la sortie de la vinaigrette. 
Tandis que l ’un des hommes maintenait 
l ’arrière de la voiture, le conducteur se 
dégageait des bretelles, laissait reposer 
les brancards, abaissait le marchepied et 
ouvrait la portière de la vinaigrette, d ’où 
l ’on sortait comme d’un fauteuil).

Les vinaigrettes donc, cet agréable vé
hicule de nos pères, saviez-vous qu'il en 
existait encore à Béarnais ? « Les dames 
de Beauvais, dit un journal, se fai
saient transporter volontiers dans ces pe
tites caisses roulantes, pour aller à la 
messe, au théâtre ou en visite, et rien 
n ’était plus curieux que de rencontrer de 
temps en temps, ballottés sur les vieux 
pavés de la ville, ces coupés d’un autre 
âge, qui eussent été parfaits si l’on eût 
songé à leur appliquer l’ ingénieux systè
me des pneus. L e  tarif en était d ’ailleurs 
à la portée des bourses les plus modes
tes : la course se payait 1 fr. 25 . »

Hélas ! elles ont vécu. Le dernier con
ducteur de vinaigrette, le sieur Pithoré, 
a cessé les affaires. Les dames de B e a u 
vais iront en fiacre 0.1 en automobile. La 
vieille cité gauloise n ’offrira plus au visi
teur, en fait d ’antiquités, que son encein
te romaine, ses arènes, ses vestiges d ’un 
temple de Bacchus, sa tour romane : elle 
n ’aura plus de vinaigrettes. C. B.

Les Bougies de la Cour sont les 
meilleures.
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petites Nouvelles

O n  v ie n t  de la n c e r  à  B e r l in  u n e  i n v e n 
tion fort  in téressan te .

P o u r  fac i l i te r  l ’o p é r a  a u x  s p ecta te u rs  
qui o n t  la vu e  c o u r te  ou  l ’o u ïe  d u re ,  on 
a im a g in é  c e  qui suit  : a u  m o y e n  d ’un 
a p p a re il  à p r o je c t io n ,  les m o ts  d e  la p i è 
ce  q u e  l ’on c h a n te  so n t  re p ro d u its ,  en 
lettres  d is t in cte s ,  au-d e ssu s  de  la  s c è n e .  
L e  texte  a p p a r a î t  l ig n e  p a r  l ig n e ,  au  fu r  
et à  m e su re  q u ’o n  le  c h a n te ,  et c e la  se 
p ro d u it  d e  là faço n  la p lu s  s im p le .  L e  
so u f l leu r ,  qui lit la p a rt it io n  p la c é e  sur 
d e s  r o u le a u x ,  n ’a  q u ’à p re ss e r  un b o u t o n  
p o u r  fa ire  a v a n c e r  s u r  le  t a b le a u  du 
h a u t les l ig n e s  d ’ u n e  a utre  p art it io n  i d e n 
tique, m ais  écrite  en très gro s  ca ra ctères .

L ’in v e n t io n  serait ,  d it-o n ,  p eu  c o û t e u 
se, fa c i le  à  m a n ie r  et  re n d ra it  les  p lus  
g r a n d s  s e r v ic e s  p o u r  les  re p ré se n ta t io n s  
en la n g u e s  é tran gè re s ,

*
* *

D e  ju i l le t  à  n o v e m b r e  a ura  l ie u ,  d a n s  le 
G r a n d  P a l a i s  des  C h a m p s - E l y s é e s ,  à  P a 
ris, u n e  e x p o s it io n  c o lo n ia le  qui est a p 
p e lé e  à  un  g r a n d  re ten t isse m en t.  C e tte  
e x p o s it io n  est p a tr o n é e  o f f ic ie l le m e n t  
p a r  le  g o u v e r n e m e n t .

L e  c o m m is s a ir e  g é n é ra l  p o u r  la B e l g i 
q u e  est n otre  c o n fr è r e ,  M . V i c t o r  J a u b e rt, 
80, rue  S a i n t - L a z a r e , à B r u x e l le s .

* *
D a n s  sa d e rn iè r e  r é u n io n ,  l ’ U n io n  de  

la P r e s s e  p é r io d iq u e  b e lg e  a d é c i dé qu e  
le  d e u x i è m e  C o n g r è s  de  la  P r e s s e  p é r io 
d iq u e  a u ra it  l ieu  à  O ste n d e ,  d u  14 a u  17 
j u i l le t  p r o c h a in .

O n  y  d iscu te ra  tout d ’a b o r d  d e u x  q u e s 
tions  très im p o rta n te s ,  l ’ une  d ’o rd r e  p r o 
fes s io n n el  : « L e  d r o it  à  l ’in fo r m a t io n  et 
à l ’e n q u ê te  p o u r  to u t  ce  qui se ra p p o r te  
à la P r e s s e  p é r io d iq u e  » ; —  l ’a u tre  d ’o r 
dre  t e c h n iq u e  : « D es m e i l le u r e s  c o n d i 
tions  m a té rie l les  q u e  d e v r a i t  réa liser  un e  
re v u e  ty p e  ».

O u t r e  ces  d e u x  p o in ts  p r i n c ip a u x ,  qui 
d o n n e r o n t  lieu à  d e s  c o n c lu s io n s ,  le  C o 
m ité  d ’o rg a n is a t io n  du d e u x i è m e  C o n g r è s  
a  é g a le m e n t  a p p r o u v é  l ’ idée d ’a c c e p t e r  
to utes  c o m m u n ic a t io n s  s u c c in c t e s ,  écr ites  
o u  v e rb a le s ,  s u r  n ’im p o rte  q u e l  su je t  i n 
téressan t ,  p o u r v u  q u e  le  B u r e a u  en soit 
a v is é  a u  m o in s  q u in z e  jo u r s  d ’a v a n c e .

L a  co t isat io n  est f ixé e  à  10 f r a n c s .  E l le  
d o n n e  d r o it  d e  p a r t ic ip e r  au  C o n g r è s  et 
à  toutes  les  fê t e s ,  e x c u r s io n s  et ré ce p t io n s .

D e s  p e r s o n n a l i té s  b e lg e s  et  é tr a n g è re s  
s e r o n t  in v ité e s  à  c e  C o n g r è s ,  d o n t  le s u c 
cè s  est dès  à  p ré se n t  a ss u ré ,  g r â c e  au  c o n 
c o u r s  s p o n t a n é  de  n o m b r e u x  jo u r n a l is t e s  
p é r io d iq u e s  d e  m a r q u e .

U n e  j e u n e  r e v u e  f r a n c o - b e l g e ,  l ’ E s s o r  
l i t téra ire ,  v ie n t  d ’o u v r ir  un  c o n c o u r s  
c o m p r e n a n t  tro is  se c t io n s  : 1° Pommes : 
m a x im u m ,,  7 5 v e rs  ; —  2 0 N o u v e l l e s  : 
m a x i m u m ,  8 p a g e s  du  fo rm a t  d e  la re vu e;  
— 3° E t u d e  s u r  un  é c r iv a in  ou un  artiste  

b e lg e  : m a x i m u m ,  10 p a g e s  fo rm a t  de  la 
re v u e .

T o u s  les  su jets  s o n t  l ibres .  C h a q u e  
c o n c u r r e n t  p e u t  a d re ss e r  p lu s ie u r s  m a 
n u s c r i ts .  L e  c o n c o u r s  sera  c lô t u r é  le  10 
m a i.  et les  ré s u lta ts  s e r o n t  d o n n é s  dans 
le n u m é r o  de  l ’E s s o r  l i t té ra ire  d u  1er ju in  
1906.

Conditions. L e s  m a n u s c r i t s  d o iv e n t  
être  in éd its ,  é cr its  très l i s ib le m e n t  et s eu 
le m e n t  a u  recto  d e s  feu i lle s .  I ls  n e  p e u 
v e n t  ê tre  s ig n é s ,  m a is  d o iv e n t  p o rte r  un e  
d e v is e  r e p r o d u it e  s u r  u n e  e n v e l o p p e  fe r
m é e  c o n te n a n t  n o m  et a d re s s e  du c o n 
c u r re n t .

Avantages. I l  s e r a  d é c e r n é  a u  m o in s  
tro is  p r ix  p a r  s e c t io n .  L e s  a r t ic le s  p r i 
m é s  s e r o n t  p u b l ié s  d a n s  la  r e v u e  et leurs 
a u t e u r s  a u ro n t  droit  à  un  c e r ta in  n o m b r e  
d ’e x e m p la ir e s  d u  n u m é r o  o ù  leu rs  œ u v r e s  
a u r o n t  été  in sérées.  T o u s  les  la u ré a ts  re 
c e v r o n t  u n e  ca rte  d e  c o r r e s p o n d a n t  de 
l ’ E s s o r  l it té ra ire ,  et un a b o n n e m e n t  d ’ un 
an à  la re v u e .  S ’ils s o n t  d é jà  a b o n n é s ,  
ils r e c e v r o n t  un  v o l u m e  d ’u n  d e s  c o l l a 
b o r a t e u r s  d e  la r e v u e .

N .  B .  P o u r  les  d e m a n d e s  d e  n u m é r o s  
s p é c im e n s  et p o u r  to u s  re n s e ig n e m e n ts  
c o m p lé m e n t a ir e s , 011 est p r ié  d e  s ’a d r e s 
ser à  M .  P a u l  D e  S a d e l e e r ,  r é d a c t e u r  
e n  c h e f  d e  l ’ E s s o r  l i t té ra ire ,  254, ru e  
R o y a l e ,  B r u x e l le s .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.
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S o m m a ir e  : A dam  de S ain t-V ictor (L . G uillaum e). —  M er fatale, poésie (E .-H . G illew y tens). —  
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—  Carnet m u tical (Fr. D ufour). —  R evue des revues.

É3DAM D I  S A I N T - V I C T O R

La publication des Proses d ’Adam de 
Saint-Victor a constitué pour le mon
de des lettres, une véritable révéla
tion d ’art. E n  effet, qui parmi les 
lettrés de profession, qui dans le monde 
des Écoles, à part M. l’abbé Misset, a ja 
mais essayé d’approfondir l ’art du grand 
moine du X I I e siècle, d ’Adam de Saint- 
Victor ? Qui même connaissait son nom 
avant que D. Guéranger le remît en lu
mière et que le regretté Léon Gautier 
nous donnât la première édition moderne 
de ses œuvres, il y  a quelque quarante 
ans ?

Populaires dès leur origine, ces adm i
rables Proses avaient retenti sous les voûtes 
de toutes les cathédrales et de toutes les 
églises de l’Europe et, durant trois siècles, 
l’âme poétique et croyante de nos pères 
les avait goûtées et s'en était nourrie.

Mais la Renaissance était venue.
Subitement et exclusivement éprise 

d’un art qui n ’avait jamais été le nôtre 
qu’à litre d ’auxiliaire, la Renaissance ne 
craignit point d ’appliquer à Adam ce su
prême dédain artistique, qu’elle professa 
pour tout ce qui portait le cachet chrétien 
et national, pour tout ce qui provenait 
de ce malheureux Moyen-Age, déclaré 
rétrograde et barbare en face d ’un art 
purement païen et sorti du tombeau après 
plus de mille ans.

Adam subit le sort de Prudence et de 
tous les Pères de l’Église : il fut proscrit 
sans pitié. Et du grand poète, à la lon
gue, tout tomba dans l’oubli, tout, jus
qu’à son nom, qui ne se rencontrera plus

que par hasard dans les dictionnaires 
biographiques, avant ce dernier quart de 
siècle.

Et pourtant quel poète mérita mieux 
qu ’Adam d’attirer l’attention de tous ceux 
qui s’intéressent à la vraie littérature et 
d ’être mis entre les mains de la jeunesse ?

D. Guéranger l ’appelle le plus grand 
poète liturgique du Moyen-Age. Un pro
testant anglais, le docteur Neale, va jus
qu’à le placer au-dessus de tous les poè
tes latins de tous les temps. Ce dernier 
jugement n ’est peut-être pas sans q uel
que exagération. N ’ayant cultivé qu ’un 
seul genre, Adam, par exemple, n ’a pu 
nous offrir cette variété de sujets, d ’idées, 
d ’images et de sentiments, ni cette mul
tiplicité d ’aptitudes poétiques dont Hora
ce est un admirable exemple, mais il n ’en 
reste pas moins vrai de dire qu ’il a fait 
preuve d’un talent supérieur.

Un célèbre critique de notre temps, 
Brunetière, a prétendu dans son Histoire 
de la littérature française, que le Moyen- 
A g e  n ’a pas eu en littérature la préoccu
pation de l’art. A  elle seule, l ’œuvre d ’A 
dam est la réfutation péremptoire de cette 
étrange affirmation. Nulle part, en effet, 
dans aucune littérature et à aucune épo
que, l’art n’éclate davantage : il y  éclate 
même avec une telle puissance, une telle 
fécondité, qu ’on peut dire de l ’art d ’A 
dam de Saint-Victor qu ’il a été la source 
de toute la poétique moderne : syllabis
me, accent tonique, hémistiche, vers 
masculins et féminins, combinaisons va
riées à l ’infini, tout s’y  rencontre, dans
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u n e  s o u v e r a in e  p e r fe c t io n ,  j u s q u ’à  ces  
r im e s  r ic h e s  q u i  fo n t  a u j o u r d ’hu i la g lo ir e  
d e  n o s  p lu s  fiers P a r n a s s ie n s ,  j u s q u ’à  ces 
stro p h e s  a ilées  et si v iv a n t e s ,  d o n t  il est 
c o n v e n u  q u e  V i c t o r  H u g o  et q u e lq u e s  
autres  o nt,  d e  g é n ie ,  d o té  la  l y r e  c o n t e m 
p o r a in e .

N é e  c o m m e  un e  f le u r  s a u v a g e  s u r  les 
a b r u p t s  s o m m e t s  d e s  A lp e s ,  en c e  p o é t i 
q u e  m o n a s tè r e  d e  S a in t - G a l l ,  un  des  p lu s  
g lo r i e u s e m e n t  c é lè b r e s  p a r m i ce s  fo y e rs  
d e  v e r tu  et  d e  c iv il isa t io n  q u e  l ’ E g l i s e  a l 
lu m a  p a r to u t ,  c o m m e  a u ta n t  d e  p h a re s  
l u m i n e u x ,  d u r a n t  la s o m b r e  n u it  d e s  i n 
v a s io n s  b a r b a r e s ,  la Prose e u t  d ’h u m b le s  
c o m m e n c e m e n t s .

C ’ était  v e rs  la  fin d u  I X e s ièc le .  L e  
b i e n h e u r e u x  N o tke r ,  s u r n o m m é  B albulus 
à  c a u s e  d e  so n  d é fa u t  d e  l a n g u e ,  en b é 
g a y a  en q u e lq u e  sorte  les  p re m ie r s  a c 
c e n ts  : l o n g u e s  p h ra s e s  s im p le m e n t  i s o 
s y l la b iq u e s  et r y t h m é e s ,r e m p la ç a n t  après  
l ’ É p î t r e  de  la  m e ss e  le  ch a n t  tra d it ion n el  
d e  l 'A llé lu ia . S e s  d e u x  i l lustres  a m is  et 
in s é p a r a b le s  c o m p a g n o n s ,T u t i l o n  et R a t 
p e r t ,  p lu s  tard son n e v e u  N o t k e r  le  j e u n e ,  
p u is  d a n s  les  s ièc le s  su iv a n ts ,  les  d e u x  
E k k e h a r d ,  H e r m a n  C o n t r a c t ,  l ’a u te u r  
d u  Salve Regina  et d e  l ’A lma Redemptoris, 
G o d e s c a lc ,  le  roi  R o b e r t  et q u a n tité  
d ’au tre s  a p p o r t è r e n t  à  l ’œ u v r e  p r im it iv e  
d ’h e u r e u x  p e r fe c t io n n e m e n ts  : ils c o u p è 
ren t  ce s  lo n g u e s  p h ra s e s ,  les  p l iè r e n t  à 
de s  m e s u r e s  d iv erse s ,  y  in tro d u is ire n t ,  
a v e c  la  cé su re ,  l ’a s s o n a n c e ,  p u is  la  r im e  
et f in iren t  p a r  faire  d e  la f le u r  s a u v a g e  et 
ru d im e n t a ir e  cette  f leu r  n a ïv e  et  s im p le  
e n c o r e ,  m a is  d é jà  si c h a r m a n t e ,  qui s ’é 
p a n o u it ,  c o m m e  ses sœ u rs  d e s  c h a m p s ,  
s u r  to u te  l ’é te n d u e  d e  la  terre  la tin e, d u 
ra n t  les  X I e et X I I e s ièc le s .

C ’est la s e c o n d e  é p o q u e  des  Proses,c e l le  
qui v it  n a ître  le  V e n i Sancte Spiritus du  roi 
R o b e r t  et  le  Victimae paschali de  W i p o n .

I l  éta it  ré s e r v é  à  u n  h u m b l e  e t  sain t  
re l ig ie u x  de  l ’a b b a y e  de  S a in t - V ic t o r  d e  
P a r is ,  à  M a îtr e  A d a m ,  d e  d o n n e r  à  la 
Prose sa d e r n iè r e  p e r fe c t io n .

G é n i e  à  la fo is  t h é o r iq u e  e t  p r a t iq u e ,  
A d a m  ne se c o n te n te ra  p a s  d e  lui in fu se r  
le  g r a n d  souffle  p o é t iq u e ,  le  souffle  s u 
b l im e  d e s  sain tes  E c r i tu r e s ,  m ais  r e c u e i l 
la n t  u n  à un  to u s  les  é lé m e n ts  d e  b e a u t é  
qui se  re n c o n tre n t  c h e z  ses d e v a n c ie r s ,  
a n a l y s a n t  to u r  à  t o u r  les d iv e r s  s y s t è m e s  
d e  v e rs i f ic a t io n  su iv is  j u s q u ’à lui, r e t r a n 
c h a n t  ic i ,  a jo u ta n t  là, m o d if ia n t  a i l le u r s ,  
il a r r iv e r a  à  lui d o n n e r  des  rè g le s  f ixes ,

q u ’il s u iv r a  lu i-m ê m e  a v e c  la  d e rn iè r e  r i 
g u e u r ,  et  à  c r é e r  enfin  c e  t y p e  d e  Prose, 
d o n t  n ul a p r è s  lui n e  d é p a s s e r a  ou m ê m e  
n ’a tte in d ra  la  s u p r ê m e  b e a u t é .

A d a m  fut  l ’ H o r a c e  d u  X I I e s ièc le  : 
c o m m e  lui, p o è t e  ly r i q u e  ; c o m m e  lui, 
lé g is la te u r .

E t  p o u rta n t ,  en d e h o r s  d e  ce  d o u b le  
p o in t  d e  v u e ,  p e r s o n n e ,  il fa u t  le dire, 
n e  r e s s e m b le  m o in s  à  H o r a c e  q u ’A d a m  
d e  S a i n t - V i c t o r ,  j e  n e  dis  p a s  se u le m e n t  
p o u r  le fo n d s ,  c e la  v a  d e  s o i ,m a i s  e n co re  
p o u r  le  p r o c é d é ,  p o u r  le  s ty le  et  p o u r  la 
f o r m e ,  et c ’est j u s t e m e n t  à  ra iso n  des  d i f 
féren ces  essen tie lles  q u i  e x is te n t  e n tre  ces 
d e u x  é c r iv a in s ,  q u ’il i m p o r t e  d e  les  é tu 
d ie r  et d e  les  c o m p a r e r .  T o u s  d e u x  sont 
la p e r s o n n i f ic a t io n  d e s  id é e s  t y r iq u e s  de 
l e u r  te m p s  ; é tu d ie r  et c o m p a r e r  les  Odes 
d ’ H o r a c e  et les Proses d ’A d a m ,  c ’est  sai
sir s u r  le v i f  l ’art  p a ïe n  et l ’art  ch r é t ie n ,  
o u ,  si l ’o n  v e u t ,  l ’art  a n t iq u e  et  l ’art m o 
d e r n e  d a n s  d e u x  de  le u rs  p lu s  b ri l lantes  
m a n ife sta t io n s .

(A  suivre.) L .  G u i l l a u m e .

MER FATALE

V o y e z ,  là-bas, s u r  ce tte  p la g e ,
G r o u i l l e r  e n fan ts ,  f e m m e s ,  p ê c h e u r s  : 
C ’est q u ’ils p r e s s e n t e n t  d a n s  l ’o r a g e  
P o u r  e u x  q u e lq u e  n o u v e a u  m a lh e u r .
E n  effet, la  n u it  p r é c é d e n te  
O n  a tte n d a it  le " B r o u a r d e l  " ,
M a is  q u a n d  v in t  l ’a u b e  n o n c h a la n t e ,
I l  m a n q u a i t  e n c o r e  à l ’a p p e l .

R e f r a i n

L a  fo u le  san s  c e ss e  m u r m u r a i t ,  p riait,  
T a n d i s  q u e  s o u s  le  c ie l  o b s c u r  e t  sans

[bo rne ,
D a n s  le  lo in ta in ,  à  l ’h o r i z o n  g l a u q u e  et

[m orne,
N i  b a r q u e  ni é p a v e  n ’a p p a ra is s a it .

M a is  les  y e u x  p le u r e n t  d ’a u tre s  la rm e s,  
M a is  les v o i x  o n t  d ’a u tre s  s a n g lo ts  ;
E t  les  d é c h ir a n te s  a la r m e s  
S e  m ê le n t  au  b r u i t  s o u r d  d e s  flots .
C a r  a p r è s  la b o n n e  j o u r n é e  
Q u i  ra m e n a it  a u x  c œ u r s  l ’e sp o ir ,
Q u e  veut-e l le ,  ce tte  n u é e  
Q u i  p la n e  s u r  l ’o c é a n  n o i r ?
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J’ai vu les désolantes mères, —
J’en ai gardé connue un frisson ! —  
Laver, ô visions amères,
Sur les vagues leur nourrisson ;
Et puis, s’érigeant, vengeresses,
Crier : Honte aux dieux éléments : 
Tétlivs se repaît de détresses,
Eol ' est bouffi de tourments !

Ils sont nombreux, mes camarades,
Ces longs jours et ces nuits de deuil 
Que l’on déplore sur les rades 
Quand la mer montre son orgueil... 
Ainsi, dans tous l ieux, que de drames 
Se passent, hélas ! trop souvent,
Sans que jusqu'à vous, bonnes âmes, 
Parvienne le cri des mourants !

R e f r a i n  f i n a l

Riches, quand, près des cadavres de
[leurs morts, 

Les survivants des familles éplorées 
Descendent, parmi les foules prosternées, 
Donnez : le coeur est le plus beau des

[trésors !
E .- I L  G i l l e w y t e n s .

Dans l’eau 
de Javel !

. . . Catu vint me dire :
—  . . .  C ’est un grand Monsieur... avec 

des moustaches en crocs ... et sept en
fants...

  ... ! !

—  Où, diable, qu ’il faut-il les mettre..?
—  Laissez donc votre diable tranquil

le !.
—  Il y  a déjà des mariés dans le salon 

... un régleur dans la salle à manger... 
deux gamins des catéchismes dans la cui
sine ... et le cycliste de la Croix dans le 
« collidor" . !

—  Faites entrer les futurs... mettez le 
régleur dans le salon... le monsieur aux 
moustaches en crocs dans la salle à man
ger...

—  Oui... tout d'un cran, quoi !..
—  Comme vous le dites, Catu, si élé

gamment !
** *

—  Bonjour, mes amis... vous venez 
pour vous marier...?

—  Mon Dieu...  oui !
—  Vous êtes de la paroisse...? majeurs ? 

mineurs..? pas parents...? baptisés...? pas 
divorcés...? Oui... parfaitement, il faudra 
racheter un 1 an... prenez cette feuille de 
témoins et revenez me voir quand vous 
aurez une date ferme... Mais, ma pauvre 
enfant, vous dépenserez exactement ce 
que vous voulez... ne vous tourmentez 
pas !... nous reparlerons de tout cela !... 
Au revoir !

... Cher Monsieur... 10 heures..? im
possible... inutile d ’insister!...  Mais, 
comprenez... le convoi ne serait fini qu ’à 
11 heures ; or, même avec deux équipes, 
on ne peut pas détendre l’église, la balay
er, et l’avoir prête pour le mariage !.. —  
Comment..? le s  mariés n ’arrivent qu ’à midi 
et demi..? —  Erreur !.. cher Monsieur. 
Ici, les invités dès n  h. 1/2 ; les mariés 
midi, au plus tard !.. Oui, 9 h. 1 /2 arra n 
gerait tout .. Et de quoi est-il mort..? A-t- 
il é.ê administré..? Pauvres gens, je  vais 
leur envoyer un mot... A  demain !..

*
* *

— Catu, faites maintenant entrer le 
Monsieur...

—  ... à crocs..?
—  Parfaitement...
Et le Monsieur entra, grand, large de 

carrure, occupant toute la porte avec ses 
épaules, suivi par son armée, dont les 
yeux furetaient curieusement dans tous 
les coins de mon immeuble...

—  Comment !. c ’est vous, comman
dant..?

—  En personne !..
—  Asseyez-vous donc !..
Parole imprudente chez moi, où les 

sièges sont en bois, et se rebiffent aigre
ment contre les envahisseurs.

Quand le problème fut résolu, le com 
mandant me regarda bien en face et dit :

;—  Vous savez... ça y  est !..
—  Pas possible !...
—  Depuis quinze jours...
—  Vous avez démissionné..?
—  Absolument... Liberté!., libertas ! !
—  E t alors..?
J ’eus quelque hésitation, car  je le savais 

sans fortune ; et, depuis trois ans, j ’en ai 
tant vu... hier, officiers brillants de 
l’armée... aujourd’hui, épaves drapées de 
misère et de dignité, dans la vie civile...

Il devina ma question...
—  Vous vous demandez quels sont mes
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p ro je ts  p o u r  d o n n e r  du pain  à  to us  ces 
g o u lu s - là . .?  C ’est très  s im p le . . .  J e  va is  
faire  d e  l ’eau  d e  J a v e l . . .

J e  c r u s  a v o ir  m a l  c o m p r is .

A l o r s  le c o m m a n d a n t  p r é c is a . . .  Il a v a it  
a c h e té ,  d a n s  d e  b o n n e s  c o n d it io n s ,  u n e  
u s in e  d ’e a u  d e  J a v e l ,  q u a i  d ’Is s y - le s -M o u li
n e a u x . . .  p r ;s c o m m e  c o n tr e m a ître s  d e u x  
d e  ses a n c ie n s  b r ig a d ie rs  d e  ch a s s e u r s ,  
se r v ite u rs  f idèles ,  d o n t  il était s û r  c o m 
m e  de  l u i - m ê m e . . .  L ’un d ’e u x  c o n se rv a it  
e n c o r e  u n e  b a l le  m a lg a c h e  d a n s  la p e a u ! . .  
D è s  m a in t e n a n t ,  tout a l la it  b i e n . . .  L ’u s i
n e  a v a i t  u n e  v ie i l le  c l ie n tè le  de  to u t  rep o s, 
et les affa ires  s e m b la ie n t  v o u l o i r  se  fa ire  
toutes  seu les .

*
* *

J e  n e  p u s  r e te n ir  m a  s e c o n d e  q u e s t io n .  
I l  y  a  si lo in  d e  l ’é p a u le t te d ’o r . . .  à  l ’eau  
d e  J a v e l  !..

—  E t  ce la  n e  v o u s  a  p a s  brisé  le  cœ u r 
d e  q u it te r  l ’u n ifo r m e  ? lui d is- je ,  u n  p e u  
h é s ita n t. . .

L a  m a in  d u  c o m m a n d a n t  e u t  un a ller  
et  r e t o u r  su r  sa ru d e  m o u s t a c h e . . .

—  . . .  L ’ u n i f o r m e ,  m e  dit-il d ’ une v o ix  
g r a v e  où les « r » ro u la ie n t  c o m m e  les 
c a i l lo u x  d e  la  ca s e rn e  s o u s  les  p ie d s  des 
c h e v a u x . . .  j e  l ’ai pris  a v e c  b o n h e u r  !... 
A h  ! oui 1. j e  m e  la  ra p p e llera i  to u jo u rs ,  
m a  p r e m i è r e  so rt ie  d e  S a i n t - C y r . . .  s a n g lé  
d a n s  m a  tu n iq u e ,  c a s o a r  au  v e n t  !..  R o s 
tan d  e û t  été  c o n te n t  d e  m o i !..

P o itrinez, poitrines ! ,  E t  retroussez vos 
moustaches A lors même que vous n'en au
riez pas !!:

. . .  H é l a s  ! . . .  J ’a v o u e  a v o i r  to u t  q u it té  
a v e c  b o n h e u r .  E t  il ré p éta ,  c o m m e  s ’il 
r e g a rd a it  e n  lu i -m ê m e  le  fo n d  de  son  
â m e . .  : O u i ,  a v e c  b o n h e u r  !..  Q u a n d  un 
u n i f o r m e  d e v ie n t  u n e  l ivrée ,  l ’h o m m e  l i 
b r e  l ’a rra c h e  et la  je t te  a u  l o i n . . .  N o t e z  
q u e  j e  p a r le  p o u r  m o i . ,  j ’ai n o m b r e  de  
c a m a r a d e s  qui restent a v e c  h o n n e u r  à  
l ’a rm é e ,  c a r  ils n e  so n t  p a s  d a n s  m o n  
c a s . . .

L e  m ie n  était é p o u v a n t a b l e  !..

. . .  J ’ai e u  le  tort d e  p r e n d r e  un  a b b é  
c o m m e  p r é c e p t e u r  de  m e s  e n fan ts  ; ce tte  
c o m b in a is o n  m e  r e v e n a i t  m o in s  c h e r  
q u e  d e  les m e ttre  au  c o l l è g e . . .  C e  fut ma 
p e r t e . . .  le d é b u t  d ’un c a lv a ir e  a u x  m il le  
m a r c h e s  q u ’o n  m e  fit le n te m e n t  m o n t e r . . .  
V o u s  le d ira i- je . .?  D i m a n c h e  d e rn ie r ,  en 
so rtan t  d e  la m esse , j e  n ’ai p o in t  p u  r é 
p r im e r  le g e s te ,  d e v e n u  in s t in c t i f  ch e z  
m o i ,  d a n s  m a  v i l le  d e  p r o v i n c e ,  d e  r e g a r 

d e r  à  d ro ite  et à  g a u c h e  p o u r  s a v o i r  q u e l
le  était  la  c a sse ro le  de  s e r v ic e  c e  matin- 
l à . . .  A l o r s ,  j ’ai é p r o u v é  u n e  j o ie  à la  p en 
sée  q u ’enfin  j ’é ta is  r e d e v e n u  l ib re  c o m m e  
to u t  le  m o n d e  ! . . .  q u e  j e  p o u v a i s  aller 
au s e r m o n ,  s o rt ir  a v e c  m o n  a b b é ,  m e  d é 
c o u v r i r  d e v a n t  u n e  c r o ix ,  v o i r  m a  fem m e  
u n  p e u  d a n s  les  œ u v r e s ,  san s  r e c e v o ir  le 
le n d e m a in  u n e  lettre  a n o n y m e ,  o ù  l ’a u 
t e u r  s av ait  p o in t e r  sa p l u m e  a u x  b o n s  e n 
droits  d e  m o n  â m e  ! . . .

. . .  O u i ,  m a in te n a n t ,  j e  fais  d e  l ’eau  de 
J a v e l  ! . . .  C e l a  v a u t  m ie u x ,  a jouta-t-i l  tris
te m e n t,  q u e  d e  fa ire  d e s  f ich e s ,  n ’est-ce 
p as.?

—  O h  ! c h e r  a m i  ! . . .
—  . . .  E t  m ê m e  v o u s  p o u r r e z  d e m a n 

d e r  à  v o s  a m is ,  o ù  ils la  p r e n n e n t ,  leur 
e a u  de  J a v e l . . .  c a r  j ’a i s e p t  e n fa n t s . . .

* 
* *

Il r e d e s c e n d it  l e n t e m e n t  m o n  e sca lier  
c iré .

E t ,  en  le  r e c o n d u is a n t ,  j e  m e  ra p p e 
lai les  j o u r s  o ù  ses  é p e r o n s  s o n n a ie n t  sur 
les  m a r c h e s  le u r  c h a n s o n  d ’ac ier . . .  les 
jo u r s  o ù  j e  s u iv a is  d e s  y e u x  l ’é c la ir  d ’or 
d e s  é p a u le t te s  qui a l la it  en s ’é te ign an t  
au d é t o u r  des  é ta g e s ,  e t  o ù  j e  lui lançais ,  
c o m m e  un a d ie u  p le in  d ’e s p o ir  : «A  b ien 
tô t . . ,  g é n é ra l  !..  »

E t  to u t  c e la  f in issa it . . .  d a n s  d e  l ’eau de 
J a v e l .

O  m o n  p a y s  d e  F r a n c e  !..

P i e r r e  L ’ E r m i t e .

Memento culinaire
Dîner de fam ille
Pot-au-feu julienne  

Entre-côte braisé 
Choux-fleurs à la crème 

Dessert

E n t r e -c ô t e  b r a i s é . —  M e tt e z  dans la 
ca s se ro le  d u  la rd  d e  p o itr in e  c o u p é  p ar  
m o r c e a u x .  R e t ir e z - le ,  fa ite s  u n  ro u x  ; 
m ettez-y  l 'e n tre -cô te  et  le  l a r d ,  s a le z  et 
p o iv r e z .  A j o u t e z  t h y m ,  la u r ie r ,  o ign ons, 
ca ro ttes  et u n  p e u  d ’ eau-d e-v ie.  A p rès  
l ’a v o i r  la issé  c u ir e  4 à 5 h e u r e s ,v o u s  p o u r
re z  le  s e r v ir .

C h o u x -f l e u r s  à La  c r è m e . —  C u isez  
les ch o u x -f le u rs  à  l ’e a u  sa lée , é go uttez ,  
c o u p e z  en  b o u q u e t s  et  r e m i j o t e z  d a n s  une 
s a u c e  b l a n c h e  n o r m a n d e .

T a n t e  L o u i s e ,
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INVITATION

U n  b o u d o i r  é lé g a n t  c h e z  les  d e  M a 
ch in ,  rue  d e  L is b o n n e .

M o n s ie u r  c o u p e  les feu ille ts  d ’u n e  b r o 
c h u re ,  m a d a m e  lit  u n  j o u r n a l  m o n d a in .

L e  v a le t  d e  c h a m b r e  a p p o r t e  u n e  lettre  
s u r  un p la t e a u  d ’a rg e n t .

M a d a m e  (a p rè s  a v o i r  p a r c o u r u  les 
p re m iè r e s  l ig n e s ) .  —  A l lo n s  b o n  !

M o n s ie u r .  —  Q u ’est-ce  q u e  c ’est ?
M a d a m e .  —  U n e  in v ita t io n  c h e z  les  

C h o se .
M o n s ie u r .  —  E n c o r e  ! M a is  q u ’est-ce  

q ue  n o u s  le u r  a v o n s  d o n c  fait  à  ces 
g en s-là ,  p o u r  q u ’ils n o u s  c o n d a m n e n t  
a u x  d în e r s  à  p e r p é tu ité  ? C a r  c ’est un 
dîner, j e  p a r ie .

M a d a m e .  —  H é l a s ,  oui !
M o n s ie u r .  —  T u  feras  c e  q u e  tu v o u 

dras, m o i  j e  n ’ irai p a s  m a n g e r  le u r  Sale 
cu is in e .  L a  p r e m i è r e  fo is ,  e lle  m ’a re n d u  
m a lad e .

M a d a m e .  —  L e  fait est q u e  j e  n e  sais 
p as  o ù  ils v o u s  p r e n n e n t  c e  q u ’ils v o u s  
servent.

M o n s ie u r .  —  D a n s  les  p r is o n s  ! C e la  
se fa b r iq u e  en  m a s s e  d a n s  les p r iso n s ,  
c o m m e  les  co rs e ts  et les  c h a u s s o n s  d e  
lisière.

M a d a m e .  —  I ls  s o n t  si p in g r e s  !

M o n s ie u r .  —  P i n g r e s ,  c o m m u n s ,  s t u 
p id es .  N o u s  a v o n s  d e  b e l le s  re la t io n s  ! 
A u  fa it ,  o ù  a v o n s - n o u s  c o n n u  ces  gen s-  
là ?

M a d a m e .  —  A  E v i a n ,  tu  sais  b ie n .
M o n s ie u r .  —  A h  o u i  ! les  e a u x ,  les 

vo i là  b ie n ,  les  e a u x  ! O n  y  v a  p o u r  se 
so ig n er  et  o n  fait  u n  tas d e  c o n n a is s a n 
ces d o n t  o n  s o uffre  e n s u ite  to u te  sa  v ie .  
A h  ! s ’ il y  a v a i t  d e s  e a u x  p o u r  se  g u é r ir  
des re la t io n s  fâ c h e u s e s  ! . . .

M a d a m e .  —  T o u t  c e la  est fort  e n 
n u y e u x ,  m a is  o n  n e  p e u t  p a s  être  g r o s 
sier.

M o n s ie u r  ( a v e c  h u m e u r ) .  —  G ro s s ier ,  
grossier,  il n e  s ’a g i t  p a s  d ’être  g ro ssie r .  
L e s  C h o s e  n o u s  o n t  offert  un  d în e r  d é 
testable, n o u s  le u r  en  a v o n s  re n d u  un 
c o n v e n a b le .  J e  cr o is  q u e  n o u s  é tio n s  
quittes. L e s  v o i l à  q u i  r é c id iv e n t ,  tant  pis  
p o u r -e u x  ! J e  t ien s  à  m o n  e s to m a c .

M a d a m e .  —  M a is ,  m o n  a m i ,  q u e l le  
raison le u r  d o n n e r?  Ils  n o u s  in v i te n t  trois  
sem aines à  l ’a v a n c e .

M o n sie u r .  —  T r o i s  s e m a in e s  ! C ’est 
ce la  : p r é m é d it a t io n ,  g u e t - a p e n s .  E h  
b ien  ! m a  c h è r e ,  d e v a n t  les t r ib u n a u x ,  
c ’est u n e  c ir c o n s t a n c e  a g g r a v a n t e .  O n  
les  c o n d a m n e r a i t  r ien  q u e  p o u r  ce la .

M a d a m e .  —  T u  diras  ce  q u e  tu v o u 
dras ,  m a is  n o u s  n e  p o u v o n s  p as  re fu s er .  
A c c e p t o n s ,  q u it te  à  n ou s  d é g a g e r .

M o n s ie u r .  —  Si tu les e n c o u r a g e s . . .
L e  le n d e m a in ,  M a d a m e  é cr i t  a u x  

C h o s e  :
« M . et Mme d e  M a c h i n  r e m e r c ie n t  

M o n s ie u r  et  M a d a m e  C h o s e  d e  le u r  
g r a c ie u s e  in v ita t io n ,  à  la q u e l le  ils a u ro n t  
le très v i f  p la is ir  d e  se  re n d re .  »

II

U n  c a b in e t  d e  tra va il ,  ru e  d e  C h â t e a u -  
d u n ,  c h e z  les  C h o s e .

M o n s i e u r  fait  des  c o m p t e s ,  m a d a m e  
b ro d e .

L a  f e m m e  d e  c h a m b r e  a p p o r t e  u n e  
lettre  su r  u n  p la t e a u  d e  la qu e .

M a d a m e  o u v r e  l ’e n v e lo p p e .
M o n s ie u r .  —  Q u ’e st-ce  q u e  c ’est ?
M a d a m e .  —  U n e  r é p o n s e  san s  d o u te  

p o u r  le  d în e r  d u  3o. (R e g a r d a n t  la s i g n a 
ture) : C ’est des  d e  M a c h in .

M o n s ie u r .  —  J ’e s p è re  b ie n  q u ’ils r e 
fusent.

M a d a m e .  —  M o i  aussi.  R ie n  n e  m e 
p a r a ly s e  a u t a n t  q u e  d e  r e c e v o i r  ces 
ge n s-là .

M o n s i e u r  ( g r in c h e u x ) .  —  P o u r q u o i  
les in v ites-tu  ? T u  as la r a g e  des  n o u v e l 
les co n n a is s a n c e s .

M a d a m e .  —  T u  sais  p o u r q u o i  j e  l ’ai  
fait.  N o u s  c o m p t io n s  a v o i r  les d e  N u l le -  
p art ,  et n o u s  n ’a v io n s  d a n s  n os re lat io n s  
q u e  les d e  M a c h in  p o u r  a l le r  a v e c  e u x .  
M a is ,  dès  lors  q u e  les d e  N u l l e p a r t  r e 
fusen t.. .

M o n s ie u r .  —  E n f in ,  n o u s  v o i là  a v e c  
les M a c h i n  su r  les  b ra s ,  des g e n s  i n s u p 
p o rta b le s ,  q u i  o n t  l ’a ir  d e  t r o u v e r  tout  
m a u v a i s  !

M a d a m e .  —  O h  ! p o u r  ce la ,  la fe m m e  
est u n e  p im b ê c h e .

M o n s ie u r .  —  L e  m a ri  est un  p o s e u r .
M a d a m e .  —  S o rte z - la  d e  ses to ilettes .
M o n s ie u r .  —  E t  lui d e  ses c h e v a u x . . .
M a d a m e .  —  Il se c r o it  g e n t i l h o m m e .
M o n s ie u r .  —  G e n t i l h o m m e  ! on ne 

s ’a p p e l le  p as  « d e  M a c h in  ».
M a d a m e .  —  O h  ! c ’est « M a c h in  » 

tout  c o u r t .
M o n s ie u r .  —  P a r b l e u  !

M a d a m e .  —  C e  qui m ’a g a c e ,  c ’est
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q u ’ils cr o ie n t  n o u s  é b lo u ir  a v e c  le u r  
p a r t ic u le  !

M o n s ie u r .  —  J e  le u r  p r o u v e r a i  le 
co n tra ire .

M a d a m e .  —  Via foi ! tu a u ra s  raison  ! 
A p r è s  tout,  il n e  fa lla it  p a s  q u ’ ils a c c e p 
tent.

I I I

T r o i s  s e m a in e s  p lu s  tard.
L e  salo n  des  C h o s e  é c la iré  à  g io r n o ,  

h a b its  n oirs ,  s o u rires  assortis .
E n t r e n t  les  d e  M a c h in .
M a d a m e  C h o s e .  —  C o m m e  c ’est a im a 

b le  à  v o u s  d ’ê tre  v e n u s  !
M a d a m e  M a c h in .  —  C ’est n o u s  qui 

s o m m e s  c h a rm é s .  C a r o l u s  B r i o .

R É C R É A T I O N
E n igm e.

J e  fus, su is ,  et  serai : v o i là  m o n  e x is 
t e n c e  ;

Je  t r io m p h e  d e  tout, a id é  d e  la c o n s t a n c e ;  
J e  suis  le seu l r e m è d e  a u x  m a u x  les p lu s

[am ers  ;
E n  m e  c h e r c h a n t ,  lec te u r ,  p re n d s  g a rd e :

[tu m e  p erd s .

C a rré  sy lla b iq u e .

1.  D ’h u m e u r  b iz a r re  ;
2. A r b u s t e  a r o m a t iq u e  ;
3 . A r b r is s e a u  à f leu rs  o d o ra n te s .

R ép on ses au  d e rn ie r nu m éro :
C h a r a d e  : Ver-mine

L o g o g r i p h e  : Epreuve, preuve

L e s  B o u g ie s  de la  C our sont les  

m eilleu res.

Théodore B O T K E L

D è s  son s e r v ice  m il ita ire  te r m in é ,  B o 
tre l  v in t  à P a r is .

L a  v o ix  de  la  P o é s ie ,  d e  p lu s  en p lu s  
im p é r ie u s e ,  lui c la m a it  sa v o c a t io n  l i t té
ra ire .

A  c e tte  é p o q u e  v e n a it  de  s ’o u v r i r  à 
M o n tm a r tr e  un  c a b a r e t  é tr a n g e ,  o ù  se

r é u n is s a ie n t ,  c h a q u e  so ir ,  d e s  j e u n e s  ar
tistes  in s o u c ia n t s  et j o y e u x ,  v iv a n t  au jo u r  
le  j o u r  en f r e d o n n a n t  d e s  v e rs  et des 
c h a n s o n s ,  la j e u n e s s e  b o h è m e  é p r is e  d ’art 
p u r ,  f r é m is s a n te  à  to u s  les  souffles.

C ’ é ta it  le  f a m e u x  « Chat N o ir  », o ù  d é 
b u t è r e n t  tant  d e  c h a n s o n n ie r s  d o n t  les 
œ u v r e s  d é l ic a te s  et to u t  im p r é g n é e s  de 
m o d e r n is m e  e u re n t  tant  d e  s u c c è s ,  mais 
d o n t  les  p r o d u c t i o n s  o d ie u s e m e n t  im m o 
r a les  e u re n t  tro p  d e  v o g u e  aussi  en ces 
d e r n iè r e s  a n n é e s .

L ’a n a r c h i e ,  u n  b e a u  j o u r ,  r é g n a  au 
Chat N o ir.

L e  r è g l e m e n t  le  p lu s  d é m o c r a t i q u e  et 
le  p lu s  la r g e  é ta it  e n c o r e  in su p p o rta b le  
à ce tte  j e u n e s s e  tu r b u le n t e  q u i  n e  voulait  
d e  r è g l e s  q u e  le  p la is ir ,  le  r ire ,  la satire, 
la fa r c e  p as  m é c h a n t e  n iais  im p e r t in e n te  
et  g a m i n e .

L à ,  o ù  l ' i m p e r t in e n c e  é ta it  d e  m i s e ,  que 
d is - j e ? . . .  é ta it  de  r ig u e u r ,  v in t  bientôt 
f le u r ir  la d is c o r d e .

O n  se s é p a ra .
E n  p l e i n  f a u b o u r g  S t - H o n o r é ,  les d is

s iden ts  fo n d è r e n t  u n e  c o n c u r r e n c e ,  et le 
Chat N o ir  se  m u a  en « Chien N o ir  ».

C ’est là  q u e  B o t r e l  e n tra  p a r  h a sard  un 
b e a u  soir.

E t o n n é  et  tout  h e u r e u x  d e  trouver 
d a n s  cette  é tr a n g e  r é u n i o n  d e s  jeu n e s  
c o m m e l u i  à l ’â m e  s e n s ib le  et a u x  ardentes 
asp ira t io n s  p o é t iq u e s ,  il se p r o m i t  d ’y  re
v e n ir .

I l  y  re v in t ,  et c ’ est l à q u ’il interpréta  
lu i - m ê m e  ( c ’é ta it  la  rè g le )  ses p re m ières  
c h a n s o n s  é d ité e s  : A u  son du biniou, —  
L a  Paimpolaise, —  Dors mon gas, —  La  
Fançhette, —  L a  Vilaine, —  L a  Jalouse, —  
L a  Ronde des châtaignes, etc.

S o n  s u c c è s  fu t  é to u r d is s a n t .

B o t r e l  e u t  c o n s c ie n c e  a lo rs  d ’avoir 
t r o u v é  sa  v o ie .  C ’ est  la  c h a n s o n  q u ’ il cu lt i
v e r a  p r e s q u e  e x c l u s iv e m e n t ,  n o n  la c h a n 
s o n  à su c c è s  f a c i le  q u i  d o r e  les  turpitudes  
et s ’a t t e n d r i t  s u r  to u te s  les  fa ib lesses  et 
les  t ra h is o n s ,  m a is  la  c h a n s o n  pure, 
a u x  m â le s  a c c e n t s  p o u r  c é lé b r e r  les  fas
tes d e  la p a tr ie  et la g lo ir e  d e s  a ïe u x ,  aux 
ru d e s  é c la ts  p o u r  m a g n i f i e r  l 'h é ro ïs m e  
o b s c u r  d e s  m a r in s  et d e s  p a u v r e s  ge n s  de 
B r e t a g n e ,  à  la  v o i x  c â l in e  p o u r  susurrer  
les r ê v e s  d ’a m o u r ,  au  r y t h m e  a la n g u is 
s an t  p o u r  m a r q u e r  le  d o u x  b a la n c e m e n t  
d e s  b e r c e lo n n e t t e s  o u  le  m u r m u r e  des 
flots  q u i  v ie n n e n t  c la p o t e r  et m o urir  
c o n tr e  le  g r a n i t  d e s  f a la i s e s . . .  O u i ,  c ’ est 
à  la c h a n s o n  s u r to u t  q u ’il c o n s a c r e r a  les 
in é p u is a b le s  r e s s o u r c e s  d e  s o n  g é n ie .
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J ’ai d i t  « g é n ie  » et j e  m a in t ie n s  le  m o t. 
C a r  c ’ est u n e  œ u v r e  v é r i t a b l e m e n t  g é n ia 
le q u e  le  p o è t e  a e n tre p r is e  et q u ’il m è n e ,  
grâ c e  à  D i e u ,  à  b o n n e  fin.

I l  n ’a p a s  c r é é  la  c h a n s o n  p o p u la ir e  : 
B é l a n g e r ,  D é s a u g i e r s ,  P i e r r e  D u p o n t  et 
d ’a u tre s  o n t ,  a v a n t  lu i,  é p i n g l é  le u rs  n o m s  
fort d i v e r s e m e n t  g l o r ie u x  a u -d e s s u s  d e  
c h a n so n s  p o p u la ir e s .

M a is  c e l t e  c h a n s o n ,  il l ’a r é n o v é e ,  en 
s u b s t i tu a n t  a u x  c o u p le t s  m a u v a is ,  m é 
ch a n ts  ou  p l a t e m e n t  d é s h o n n ê t e s ,  a u x  
c o u p le ts  fa d e s ,  à  la  p o é s ie  b ê t e m e n t  s e n 
t im en ta le  o u  s e n t im e n t a le m e n t  b ê te ,  en 
s u b s t i tu a n t ,  d is - je ,  à  ce s  p la t i tu d e s  et à 
ces  sa le té s ,  la c h a n s o n  s a in e m e n t  b e l le ,  
d é b o r d a n t e  d ’u n  e sp rit  fin et to u te  s im p le ,  
j o y e u s e  et t o u jo u r s  d ig n e ,  s a t ir iq u e  sans 
m é c h a n c e t é ,  a m o u r e u s e  san s  im m o r a l i t é ,  
ch a n ta n t  d é l i c i e u s e m e n t  l ’a m o u r ,  c e  s e n 
tim en t  e x q u is  et d é l ic a t  q ui g o n f le  les 
je u n e s  p o it r in e s ,  p e u p l e  les  rê v e s  j u v é n i 
les, c o lo r e  la  v ie  d e  v i n g t  ans.

Q u e l l e  a u t r e  f o r c e  q u ’ u n  g é n ie  e û t  p u  
o p érer  c e t t e  r é n o v a t i o n  r a d ic a l e ,  i n c o n 
te s ta b le m e n t  p lu s  a r d u e  q u ’ u n e  création ?

L e  « Chien N o ir  », qui ré v é la  B o tre l  
au m o n d e ,  ré v é la  d o n c  a ussi  à  B o t r e l  
l u i -m ê m e  sa v o ie  e t  s a  m iss io n .

A  ce tte  m is s io n ,  il n e  fa i l l i t  p as. D ’un 
c o u p  d ’œ il ,  il e n t r e v i t  les  o b s ta c le s  a c c u 
m u lé s  s u r  ce tte  v o i e , il v it  les  d if f icu ltés  
à s u r m o n t e r ;  m a is ,  s e r v i  p a r  u n e  v o lo n té  
forte, c e tte  m â le  v o l o n t é  d u  B r e t o n ,  il 
e n tre p rit  sa  t â c h e  a v e c  c o u r a g e  et la 
p o u r s u iv i t  a v e c  u n e  in la s s a b le  c o n s t a n c e .  
Il dit  p o u r  j a m a i s  a d ie u  a u x  p a p e r a ss e r ie s  
a d m in is tra t iv e s  ( 1 ), et se  la n ç a  à  co rp s  
p e r d u  d a n s  l a  ca rr iè r e  l i t téra ire .

*
*  *

E n  1898 p a r u r e n t  les  Chansons de chez 
nous. D u  c o u p ,  B o t r e l  fu t  c o n n u  d e  toute  
la F r a n c e .

C e  v o l u m e  fu t  a c c u e i l l i  d ’a b o r d  a v e c  
un v é r i ta b le  é t o n n e m e n t ,  p u is  a v e c  u n e  
e n th o u s ia s te  a d m ir a t io n .  •

O n  s ’ é to n n a i t ,  et à  b o n  d ro it ,  d e  la 
folle  e n tre p r is e  d e  c e  j e u n e  h o m m e ,  qui 
osait  si a u d a c i e u s e m e n t  te n te r  d e  s e m e r  
p a r  le m o n d e  ses c h a n s o n s  h o n n ê t e s .  C a r  
la c h a n s o n  h o n n ê t e  était ,  d e p u i s  l o n g 
tem p s,  t o m b é e  d a n s  u n  a b s o lu  d is c ré d it ;  
o n  n e  d is c u ta it  p lu s  so n  in fé r io r ité  et l ’o n  
a d m e tta it  c o u r a m m e n t  q u e  se u le s  les 
g a u d r io le s  e ffr o n té e s ,  f re d o n n é e s  s u r  un

(1) Il é ta it a lors em ployé au chem in de fer 
P .-L .-M .

air c a n a i l le ,  les p o é s ie s  gr iv o is e s  a g r é m e n 
tées  d ’ un e  m u s iq u e  p le in e  d ’ h a b i le s  re 
lie fs ,  les  b o u ts  r im é s  r o u c o u le s  en m é l o 
d ies  d ’ un s e n t im e n t a l is m e  o u tré ,  l a n g o u 
r e u x  à  faire  p l e u r e r  u n  d in d o n ,  o n  
a d m e t t a it  d o n c  q u e  ce s  in ep tes  saletés 
a v a ie n t  le p r i v i lè g e  e x c lu s i f  de  d é r id e r  
les  f ro n ts  et  d e  p r o v o q u e r  la g a îté .

E t  v o i là  q u e  p a r a issa it  u n  v o l u m e  d e  
c h a n s o n s  o ù ,  seu ls ,  les  b e a u x ,  les  fiers, 
les  n o b le s ,  les  b o n s  s e n t im e n ts  é ta ien t  
e xa ltés  !

Q u e l l e  é tr a n g e  fo l ie  d ’a u t e u r  ! V r a i ,  le 
v o l u m e  d e v a it  p i te u s e m e n t  é c h o u e r  d a n s  
u n  ra p id e  et i r r é m é d ia b le  o u b l i . . .

S u r  c e  b e a u  ra is o n n e m e n t ,  a v e c  u n  
p e u  d e  c o m p a s s io n  peut-être  p o u r  la be lle  
et in u ti le  a r d e u r  d u  p o è te ,  o n  o u v r a i t  le 
l iv r e  p o u r  le  p a r c o u r i r  d ’ un  œ il  d is
tra it . . . .

M a is  qu o i  ! c e  n ’était  p a s  « l ’e n tre p ô t  
d u  s o m m e  et d e s  lo n g s  b â i l le m e n t s  ! » Il 
y  a v a it  là -d e d a n s  a u tr e  c h o s e  q u e  d e  la  
l i t té ra tu re  a u  b o is  d e  ré g lis s e  et  à  la p â te  
de  j u j u b e  ! ! !

C ’ é ta ien t  d e  b e a u x  v e rs  p a r m i les  p lu s  
b e a u x ,  des  v e r s  d ’ u n e  d o u c e  et h a r m o 
n ieu se  so n o r ité ,  d ’u n e  i m p e c c a b l e  c ise lu re ,  
d e s  sen t im e n ts  d é l ic a ts ,  d e s  p e n s é e s  f ines, 
n o u v e l le s ,  o r ig in a le s ,  u n e  m u s iq u e  e n l i 
z a n t e  p a r  la d o u c e u r  d u  r y t h m e  et  la 
c a lm e  s im p l ic i t é  d e  la  m é lo d ie  !

C ’é ta it  u n  p u r  j o y a u ,  u n  v r a i  chef-  
d ’œ u v r e .

B o t r e l  a v a it ,  d ’un  c o u p ,  ré a lisé  ce  
p r o d ig e ,  d é c la r é  j u s q u ’à lui i r r é a l is a 
b l e . : fa ire  c h a n te r  e t  g o û te r  la  b o n n e  
c h a n s o n ,  c h a n s o n  p a t r io t iq u e ,  so c ia le ,  
se n t im e n ta le ,  s a t ir iq u e  o u  b a c h iq u e .

C ’était  u n  p r o d i g e ,  et j e  p ersis te  à 
d ire  q u e  p o u r  l ’a c c o m p l i r  a in s i ,  il n e  
fa lla it  r ie n  m o in s  q u ’ un génie.

J .  R e n a u l t .

(E xtrait d'un volume en préparation : « M o n  
D i e u  ! M a  D o u c e  ! M a  P a t r i e  ! »)

Le coin des rieurs

U n  a ffre u x  v o y o u  v i e n t  d e  s ’e n t e n d r e  
c o n d a m n e r ,  p o u r  la d i x i è m e  f o is  au  
m o in s ,  à q u e lq u e s  m o is  d e  p r is o n  p o u r  
v a g a b o n d a g e .

L e  p r é s id e n t ,  lui r e p r o c h a n t  sa c o n 
d u ite ,  q u ’il a ttr ib u e  a u x  m a u v a is e s  fré 
q u e n ta t io n s  ;
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—  De quoi, s’écrie le récidiviste, je 
passe ma vie avec les magistrats !

Entre bohèmes :
—  T ’as une belle épingle ! Combien 

qu’elle t’a coûté ?
—  J’ sais pas ! le marchand tournait 

le dos quand j ’en ai fait l ’acquisition !

A  l ’école :
—  Dites-nous ce que c ’est qu ’un cercle 

vicieux ?
—  Maman dit que c ’est celui de papa.

Une jeune femme à son boucher :
—  Je vous apporte mon bébé ; voulez- 

vous avoir l ’obligeance de me l e  peser ?
—  A vec les os, Madame ?

Les Bougies de la Cour sont les 
meilleures.

LE MOIS LITTÉRAIRE

A n d r é e  (Jacques). — A  trompeur, trompeur 
et demi. In-16 de 20 pages. Bruxelles, 
1906, chez l ’auteur. Prix : 1 fr. 75

A n d r é e  (Jacques). —  Pièces à dire. V e sé
rie. Un vol. in-16 de 32 pages. B ru 
xelles, 1906, chez l’auteur. P rix  : 1 fr.

A n d r é e  (Jacques). — Baptêmes, fiançailles, 
mariages. V I e série des Pièces à dire. Un 
vol. in-16 de 40 pages. Bruxelles, 1906, 
chez l ’auteur. Prix : 1 fr. 75

N ous avons, à diverses reprises, signalé à nos 
lecteurs les intéressants ouvrages de Jacques 
Andrée. L a  série des Pièces à dire se continue 
par des m onologues et des récitations de circon 
stance, qui tém oignent chez leur auteur une 
extrême délicatesse de sentim ents jointe à une 
grande sincérité d’expression. U ne fois de plus, 
nous nous plaisons à rendre homm age à l'heu
reuse initiative qui a d ic té ces jo lis  m orceaux 
de poésie ; nous voudrions les voir adoptés dans 
tous les établissem ents d'éducation : ils y  ren
draient de réels services non seulem ent au corps 
enseignant, mais encore à notre jeunesse stu
dieuse, dont ils form eraient le goût, en lui in cu l
quant en même temps de grandes et nobles pen
sées.

** *

C h a p e r o n  (Jules). —  Recherches historiques 
sur Saint-Pierre en Demueyes. In-16 de 
32 pages. Draguignan, 1905, Latil.

P rix  : 1 fr.

Intéressante brochure, qui rappelle succincte
ment ce que fut l ’abbaye  cistercienne de Saint- 
P ierre en D em ueycs. L ’auteur a colline les rares 
docum ents, épars ça  et là dans les archives et les 
b ibliothèques ; le peu q u ’il a su découvrir attirera 
certainem ent l ’attention du monde savant sur les 
ruines q u ’il a voulu faire revivre.

** *

Cité (la) de la Paix. Un vol.  in-16 de VIII-180 
pages. Avignon, 1906, Aubanel.

Prix  : 2 fr. 25 
R ien n ’est p lu s saisissant que la  lecture de ces 

confessions, faites avec un abandon, une sincé
rité transparentes. M algré la diversité de chacune 
d’elles, de toutes se dégage la même impression : 
le besoin qu ’éprouvent les âmes d ’élite d ’entrer 
dans l ’E g lise ' catholique. L ’un de ces convertis, 
une dame, l'avoue ingénum ent.

Ces récits laissent une im pression profonde. 
L e  plus émouvant est celu i par lequel s’ouvre ce 
v o lu m e: Mémoires d 'u n  moine bénédictin, dans 
lequel un m inistre anglican, devenu Dom Bede 
Camm, raconte comm ent s ’est accom plie cette 
transform ation. Il n’y  a pas de roman plus cap
tivant que l’histoire de cette âme sincère, racon
tée avec une candeur adm irable.

***
C o l a s  (Emile). —  Catéchism e d 'un  laïque. 

U n v o l .  in-16 de 338 pages. Paris, 1905, 
Amat. « Prix  : 3 fr. 5o

Nos lecteurs s’attendent sans doute à trouver 
sous ce titre un ouvrage dogm atique, une e ' pli- 
cation quelconque du petit catéchism e de leur 
prem ière com m union. Q u ’ils se détrompent ; ils 
ont affaire ic i à un travail nouveau, énergique.

T outes les formes apologétiques semblaient 
épuisées ; cependant en voici une autre toute 
neuve. L ’auteur ne veut ju g e r  de la religion 
qu ’avec la façon de diagnostiquer de la  libre- 
pensée, et fait une origin ale  com paraison entre 
les fruits des divers sy stèmes philosophiques et 
re lig ieu x. Il entre dans le v if  de nos mœurs con
temporaines, non sans une grande érudition et 
des aperçus touf-à-fait nouveaux.

Ce livre est instructif, mais de plus il est inci
sif, éloquent. L a  vie y  coule à pleins bords; c ’est 
pourquoi cette œuvre curieuse sera lue avec le 
plus v if  intérêt. L e  lecteur en ju g era , nous le lui 
disons avec confiance.

*
* *

D r o c h o n  (Jean). —  Les Papes contempo
rains. Un vol. in-8° de 356 pag. Paris, 
1906, Maison de la Bonne Presse.

Prix  : 2 fr.
Cette série* unique, extraite des « Contempo

rains », com prend 23 fascicules illustrés, où nous
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trou vons la  v ie  d es sep t d ern iers  p a p es : P ie  V I ,  

P ie  V I I ,  L é o n  X I I ,  P ie  V I I I ,  G r é g o ire  X V I ,  
P ic  I X  et L é o n  X I I I .  C es v iv a n te s  b io g ra p h ie s  
con stitu ent p o u r a in s i d ire  l'h isto ire  de l 'E g lis e  
p en d an t un  s iè c le  : un p u issa n t in térêt se d é g a g e  
de ces p a g e s , é c rite s  a v e c  la  p lu s  en tière  bon ne 
foi et un rée l so u ci d ’im p artia li'.é .

E y m i e u  (A n to n in ) .  —  L e  gouvernement de 
soi-metne. U n  v o l .  in -16  d e  33o p a g e s .  
P a r is ,  1906, P e r r i n .  P r i x  : 3 fr. 5o

L ’a n n ée  d ern ière , n o u s nou s som m es o ccu p é  
de d eu x  o u v r a g e s  de M . E y m ie u  : Pa ïens  et V i
sions d ’ espoir ; nou s a vo n s d it a lo rs  r e  q u e nous 
p en sion s de le u r  a u te u r. I l n o u s est d on né de re

v e n ir  a u jo u rd 'h u i su r un  n o u veau  vo lu m e qui 
m érite  à  tou s p o in ts d e  v u e  les é lo g e s  adressés à 
ses d ev a n cie rs .

L e gouvernem ent de soi-m nne est un  essai de 
p s y c h o lo g ie  p r a tiq u e , d an s le q u el l ’a u te u r  é ta b lit  
tro is  g r a n d s  p r in c ip e s  p e rm e tta n t d ’u tilise r  les 

tro is g ro u p e s  d es p h én o m èn es p sy c h o lo g iq u e s  : 
i» le s  id ées, p a r  où l ’on p e u t a tte in d re  les  a c te s  ; 
2° les  acte s , p a r  où l’on  p e u t a tte in d re  les  s e n ti
m ents ;3° le s  sen tim en ts, p a r  où l ’on p e u t a tte in 
dre les a cte s  et les  idées,

C es d ifféren ts su je ts  s jn t  tra ités  a v e c  un e g r a n 

de p ro fo n d e u r de v u e  ; la  p h ilo so p h ie  d é  M . 
E y m ie u  est p u isé e  a u x  m eille u re s  so u rc e s , et lu i 
p erm et de fo u iller  ses id ées ju s q u e  d an s le u rs  p lu s  
in tim es re c o in s . A  c e tte  étud e c o n sc ie n c ie u se  

v ien t se jo in d re  un s ty le  c la ir , p r é c is , d éb a rra ssé  
de tou t d isc o u rs  su p erflu  : le  m érite  et l ’a ttra it 
du liv re  s ’en a u g m e n ten t d 'au tan t.

F l o r n o y  ( E u g è n e ) .  —  Madam e Craven 
intime. U n  v o l .  in -16  d e  XIV-208 p a g e s .  
P a r is ,  1906, L ib r a i r i e  d e s  S a i n t s - P è 
res. P r i x  : 2 fr.

T o u s  n os le c te u rs  o n t en ten d u  p a r le r  de M me 

C rav e n  e t on t p a rc o u ru  l'u n  ou l’a u tre  de ses 
o u v ra g e s . I ls  sero n t d o n c, com m e n o u s, très 
h eu reu x  d e  c o n n a ître  p lu s  in tim em en t la  v ie  
d 'un e fem m e q u i a  la issé  d an s le  m onde d es le t
tres un  g ra n d  ren om  de s in c é r ité , et don t l 'e x is 
ten ce  to u rm en tée  est ce rta in e m e n t l ’un des p lu s 

b e au x  exem p les d 'é n e rg ie  m o rale  et c h ré tie n n e .
A u  co u rs  de sa  lo n g u e  c a rriè re , M me C ra v e n  a 

con n u  s u c c e ss iv e m e n t le  fa î.e  d es h o n n eu rs et 

les p lu s  am ères d éc ep tio n s  ; d an s le  lu x e  des 
co u rs au ss i b ie n  q u e d an s la  m éd io crité , e lle  est 

restée le  m o d èle  a cco m p li de la  fem m e ch rétien n e  
dans to u te  l ’a c c e p tio n  du term e. C ’est ce  q u e 
l ’a u te u r s ’a tta c h e  à  d é g a g e r  su rto u t d e  son o u 

v ra g e  : sou s sa  p lu m e  h a b ile , la  b io g ra p h ie  de 

son h éro ïn e  d ev ie n t u n  b r illa n t  p a n é g y r iq u e ,

dont la  le c tu re  sera ém in em m en t p ro fitab le  à  nos 
ép ou ses et à  nos fil le s .

** *

F o l g h e r a  ( J . * D . ) . —  L  ’apologétique de L a 
cordaire. U n  v o l .  i n - 18 de  6 4  p a g e s .  
P a r is ,  1905, B l o u d .  P r i x  : o  fr. 60 

O n a  b e a u c o u p  é c r it  su r le rô le  de l ’ém in ent 
D o m in ica in  clans les  q u estio n s de co n tro v erse . 

Il est de fait q u ’ il y  a v a it  une a p o lo g é tiq u e  a va n t 

L a c o rd a ire  ; m ais la  m éthode n o u v e lle  d iffère 
co n sid é rab le m e n t de l ’a n c ie n n e  a rg u m e n tatio n . 
E t cette  d ifféren ce  m érite  q u ’on s’y  a rrête .

L e  P è re  F o lg h e r a  pren d d o n c les œ u vre s  m aî
tresses du g ra n d  p r é d ic a te u r  : les co n féren ces  de 
N o tre-D am e et ce lle s  de T o u lo u s e  ; il y  é tu d ie  
la  m arch e  de l ’ idée n o u v e lle , et le p lan  g é n é ra l 

d ’exp o sitio n  su iv a n t leq u el les m a té ria u x  ont été 
coord on n és.

C e  tra v a il sera  fort u tile  à nos p réd ica teu rs  
m odern es, don t il d ir ig e ra  h ab ile m en t les 
m o y en s  d ’a ctio n .

G a r r i g u e t  ( L . ) .  —  Production et profit. 
U n  v o l .  in-16 d e  64 p a g e s .  P a r i s ,  1905, 
B l o u d .  P r i x  : o fr. 60

L ’a u te u r étu d ie  su c ce ssiv e m e n t la  n atu re  et le 
fa c te u r  de la  p ro d u ctio n , le  rô le  du tr a v a il et 
du cap ita l d an s la  p ro d u c tio n , p u is  le  fonde 

m en t, la  lé g itim ité , l ’é ten d u e  du profit. Il term i

n e  p a r  un ce rta in  n o m b re d e  règ les pratiques  
q u ’on  a p p ré c ie r a  d ’a u ta n t p lu s  q u e  l ’a u te u r 
est p lu s  au to risé  p o u r les  ém ettre. E m p lo y e u rs  et 

e m p lo yés a im ero n t à  c o n n aître , de la  b o u ch e  
d 'un  th éo lo g ie n  ém in em m en t versé  en so c io lo g ie , 
le u rs  d ev o irs  et aussi leu rs d ro its. L es q u alité s  

d ’e xp o sitio n  d id a c tiq u e , si rem arq u ées d an s les 
p récé d e n ts  o p u sc u le s  de l 'a u te u r, se re tro u v en t 
ic i.  L ’en sem b le  d e  ses tra v a u x  form e c e rta in e 

m ent le  m e ille u r  m an u el d e  so c io lo g ie  c a th o liq u e  
q u i a it  été p u b lié  ju s q u ’a u jo u rd 'h u i.

L e g u e u . —  L e  Saint-Esprit. U n  v o l .  in-16 
d e  3 16 p a g e s .  P a r i s ,  19 05 , A m a t .

P r i x  : 1 fr. 7 5

M . l'a b b é  L e g u e u  résu m e, en ces  p a g e s , les 

en tretien s fa its  d ep u is  v in g t-c in q  an n ées à la  
M aiso n -M ere  de la  C o n g ré g a tio n  des Sueurs de 

S a in t-C h a r le s . P o u r  en fa c ilite r  la  co m p réh en sio n , 
il a co n se rv é  à  son étud e la  form e c a té c h istiq u e , 
c ’est-à-d ire  q u ’ il p ro cèd e  p a r d em and es et rép o n 

ses. Co m m e l ’a  très b ien  fa it rem arq u er M g r  K u 
m eau , ce  liv re  dénote en son a u te u r « une haute 

sc ie n c e  th éo lo g iq u e  et un ra re  talen t de v u lg a r i
sa tio n  ».

A  reco m m a n d er a u x  e cc lé s ia stiq u e s , n o tam 
m en t a u x  é lè ve s  des g ra n d s  sém inaires,
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*

L h o m m e a u  (Louis). —  Le docteur Landier. 
Un vol. in-16 de 264 pag. Paris, 1906, 
De Rudeval. Prix : 3 fr. 5o

L a  n nivelle œuvre de M. Lhom m eau n 'a du 
roman que la forme et l ’ intérêt attachant, car elle 
constitue en réalité une étude fouillée et appro
fondie des mœurs de la province.

M algré l ’incontestable talent de l ’écrivain,nous 
n ’oserions recomm ander la lecture de son travail 
à  nos jeunes abonnés ; il n ’est évidem ment pas 
écrit pour eux. L e s théories qu ’il expose sont 
dangereuses pour des esprits peu fam iliarisés 
avec certaines subtilités de la  morale moderne.

***

M a s o in  (Fritz). —  Au jour le jour. U n vol. 
in-16 de 352 pag. Namur, 1903 , L am 
bert-De Roisin. Prix : 3 fr. 5o

B ien  que ce livre ne soit pas tout à fait une 
nouveauté, nous nous plaisons cependant à le 
recom m ander à nos lecteurs, certain  que sa lec
ture leur sera profitable. M. M asoin y  a jeté «au 
jou r le jour » ses im pressions sur les principaux 
événem ents politiques, re ligieu x et littéraires du 
temps. Esprit droit et bien informé, l ’auteur y  
tém oigne d ’un sens critique profond et averti : 
il ju g e  avec im partialité, sans se laisser entraîner 
par le parti pris, et ce n’est pas là un m ince mé
rite, il faut en convenir.

U n style  alerte, pétillant, mais sim ple toujours, 
donne à son travail un cachet d ’originalité fort 
intéressant.

*
* *

P u t n a m  W e a l e  (B.-L.).  —  The R e-Sha
ping o f  the Far East. Deux vol. in-8° de 
548 et 536 pages. Londres, 1905, M ac
millan. P r i x  : 3 1 fr. 25

Cet ouvrage de M . Putnam  W eale forme la 
suite logique de son précédent travail : Mandchu 
and Moscovite, dont nous avons rendu compte 
l ’année passée. Ses différents chapitres consti
tuent une série de notes fort intéressantes sur la 
Chine et le Japon ; l’auteur nous les présente à la 
façon de correspondances, rédigées au jou r le 
jou r sous l'im pression du fait vu et apprécié.

L e  volum e abonde en docum ents d’un intérêt 
capital pour le monde européen ; nous croyons 
toutefois devoir faire quelques réserves sur certai
nes appréciations, qui nous paraissent hasardées ; 
c ’est ainsi qu 'il tend à faire de l'E urope une sor
te de vaste coalition, dont les intérêts seraient 
continuellem ent en lutte avec ceux de la  Grande- 
B retagne, dans l ’Extrêm e-Orient ; c ’est ainsi en
core q u ’il sem ble refuser à la B elg iq u e  tout droi 
à une part quelconque du com m erce internatio

nal dans les p ays jaunes. 11 y  a là une exagéra
t ion évidente, con traire  à toute justice.

Ces réserves faites, l ’ou vrage de M . Putnam 
W ea le  m érite les éloges les plus com plets pour le 
fo nd et la  forme. Ajoutons q u ’ il est édité avec le 
lu xe habituel que la maison M acm illan apporte 
aux pu blication s de ce gen re ; une abondante 
docum entation photographique com plète le volu
me et lu i donne une v aleu r plus considérable 
encore.

** *

R o s n a y  (Félix de). —  La question maçonni
que. In-16 de 36 pages. Paris, 1905, 
Retaux. P rix  : 0 fr. 5o

V o ici une page d’histoire et de doctrine qui 
fait grand honneur à l’esprit, à la  science et au 
talent de l ’au teu r, en même tem ps qu ’un précieux 
exposé de tout ce qu ’ il y  a d’essentiel à dire sur 
la  secte qui nous domine et nous ruine, en s'at
taquant à toutes les forces vives, religieuses et 
sociales, dont la F ran ce  a vécu  avec tant d’hon
neur et de profit, tant qu ’elle s’est gardée à l ’abri 
de l ’infiltration révolutionnaire dont la  franc-ma
çonnerie a été le plus perfide et le plus efficace 
instrum ent.

L 'élévation  de la  pensée va  ici de pair avec 
l'agrém ent d’ un style qui, dédaigneux d’orne
ments inutiles, em prunte toute sa force à la gra
vité d’un sujet qu 'il était difficile de m ieux trai
ter en moins de mots.

*
* *

R o u s t a n  (M.). —  La lettre cl le discours. 
U n vol. in-18 de 144 pag. Paris, 1905, 
Delaplane. P rix  : 0  fr.9 0

M . Roustan continue son intéressante série de 
travaux sur la  com position française ; il s’attache, 
dans le présent opuscule, à définir bien  nette
ment les règles qui régissent deux genres voi
sins : la  lettre et le discours. L a  méthode reste 
la  même : un exposé court et lum ineux donne la 
théorie, que viennent corroborer de leur appli
cation adéquate des exem ples choisis parm i les 
œ uvres des m eilleurs écrivains.

*
* *

S a n v e r t  (A.). — Saint Augustin. U n  vol. 
in-8° de 288 pages. Paris, 1906, Amat.

P rix  : 5 fr.

Ce n’est pas une biograp h ie, à  proprem ent 
parler, que M . Sanvert nous présente ; il nous 
avertit lui-même que ce n’est qu 'une étude d’âme, 
qui suit le gran d évêque d’H ippone à travers les 
phases d’une existence m ouvem entée s’il en fut.

L ’auteur s'attache, avec infinim ent de talent, 
à dégager des œ uvres du saint son caractère, son
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àme tout e n tière . I l scru te  de p rès  A u g u s t in  p ro 
fesseur, p h ilo so p h e , o ra te u r , p o lit ic ie n , m ora
liste : et de c e tte  é tu d e fo u illée  sort un p o rtra it 
v ig o u re u x , én erg iq u em e n t tra c é , de l ’au teu r des 
« C o n fessio n s ».

M . S a n v e rt q u a lifie  son tra v a il de modeste ou
vrage q u ’ il n o u s p erm ette  de lu i a ssu rer, sans 
b lesser sa  m o d estie , q u e  p eu  d ’é c r iv a in s  ont su, 
com m e lu i, sa is ir  la  c a ra c té r is tiq u e  de l ’ém in en t 

a p o lo g is te . Son œ u v re  est p eut-être la  m eilleu re , 
en tous c a s  l ’une d es m eille u re s  q u i a ien t été 
é crite s  su r  ce  su je t.

v 
*  *

S o l a n e t  (A lb e r t) .  —  Chimie agricole. U n  
v o l .  i n - 1 6  d e  v i i i - 3 2 0  p a g .  P a r is ,  1905 , 
A m a t .  P r i x  : 3 fr.

L a  c h im ie  a g r ic o le , c 'e s t  to u t sim p lem en t la  
ch im ie  a p p liq u é e  à  l 'a g r ic u ltu r e . C e lte  a p p lic a 
tion n e  p e u t p a s  être  te lle  q u e lle , e lle  d o it se 
ra iso n n er, so u s p e in e  d e  d ev e n ir  in fru ctu e u se , 

d an g e re u se  m êm e. L ’a u te u r  n o u s p a r le  d o n c ic i 
des g é n é ra lité s  q u i co n stitu e n t p ro p re m e n t la  
s c ie n c e  d e  l ’a g r ic u ltu re  : n o tio n s th éo riq u e s de 

la  form ation  et de la  c ro is s a n c e  d es p la n tes , in 
flu en ce de l ’a tm o sp h ère, a sso lem en ts, am en d e
m ents, e n g ra is .

S an s en a v o ir  l 'a ir , ce  m an u el a  u n e p o rté e  so 
c ia le  c o n sid é ra b le , en ce  sen s q u 'il  s ’a d resse  su r
to u t a u x  p rêtres  d e  c a m p a g n e , le u r  p erm ettan t 
d ’o rg a n ise r  d es œ u vre s  a g r ic o le s . I ls  s 'a ssu re 
ron t a in s i, p a r  des se rv ic e s  re n d u s , un e p a rt de 

l ’ in flu e n ce  m o rale  n é ce ssa ire  à  l 'e x e r c ic e  fr u c 
tu eu x  de le u r  m in istère .

*

S o r t a i s  ( G a s t o n ) . —  Valeur apologétique du 
martyre. U n  v o l .  in -32 d e  64 p a g .  P a r is ,  
1 9 0 5 , B l o u d .  P r i x  : 0 fr. 60

N o u s a vo n s tou s a p p ris  au  c o llè g e  q u e , p arm i 
les g ra n d e s  p r e u v e s  de la  d iv in ité  de l ’ E g lis e , il 

fa u t ra n g e r  le  m a rty re . C e tte  idée est d év e lo p p ée  

p a r M . S o rta is  d an s u n  b r illa n t  tra v a il, d an s le 
q u el il fa it  re sso rtir  d ’abo rd  la  fau sseté  des im 
p u tatio n s m o d ern es re la tiv e m e n t au n o m b re des 

p e rsécu tio n s ; d an s le q u e l il é ta b lit  en su ite  la  
v é r ita b le  d ém a rca tio n  en tre  le  m a rty re  et le  fa 

n atism e ; d an s le q u el il p ro u v e  enfin  q u e  le  m ar
ty re , au  sen s c h ré tie n  du m ot, est un  m ira c le  
v é r ita b le  et p e rm an e n t, q u i ap p o se  au  b a s  du 

code c a th o liq u e  le  sce a u  in d é lé b ile  de son o r ig in e  

su rn a tu re lle .
C e  p e tit  o p u s c u le  est à  lir e  et à  p ro p a g e r  : 

m ain ts esp rits  p rév e n u s y  tro u v ero n t la  ré fu ta tio n  

des so p h ism es p é n ib le m e n t é la b o ré s  p a r l ’o p p o 
sition  p ro te sta n te . L e c t o r .

M a i qui pleut et qui tonne 

N 'en rich it personne.

L’exécution musicale

D a n s  la m u s iq u e  d e s  a n c ie n s ,  c o m p o 
sée  p r e s q u e  u n iq u e m e n t  d ’u n e  l ig n e  m é 
lo d iq u e ,  le g e n r e  d e  p r o d u c t io n  le p lu s  
é le v e ,  le  c h a n t  à  la c i th a re ,  n e n écessita it  
q u ’ un seul e x é c u t a n t ,  à  la fois  c h a n te u r  
et in stru m e n tis te .  A u s s i ,  l ’art  g r e c  b o r 
nait-il so n  p o u v o i r  à  tra d u ir e  des  états 
d ’â m e  s im p le s ,  des  s en t im en ts  d é t e r m i 
n és. V o i l à  c e  q u e  n o u s  a p p r e n d  A r is to te .  
N o i r e  art e u r o p é e n ,  au  co n tr a ir e ,  c r é a 
tion o r ig in a le  d u  m o y e n  â g e  ch r é t ie n ,  
m u s iq u e  p o l y p h o n e  p a r  e ss e n ce ,  c ’est-à- 
d ire  f o r m é e  d ’ un e n tr e la c e m e n t  c o n tin u  
et  s im u lt a n é  d e  so n s , d e  dessin s  m é l o d i 
q u e s ,  d e  r y t h m e s  et d é  t im b re s ,  a  p o u r  
o r g a n e  ra t io n n el  u n e  c o l le c t iv i té  d ’e x é c u 
tants .  P a r v e n u  d e p u is  d e u x  s iè c le s  au 
p o in t  c u l m in a n t  d e  s o n  d é v e l o p p e m e n t  
t e c h n iq u e ,  et a u j o u r d ’h u i  en p o sse ssio n  
d e  to u s  ses m o y e n s  m a té r ie ls ,  il s ’est d o n 
n é  p o u r  t â c h e  d ’e x p r im e r  n o n  s e u le m e n t  
les a ffe c t io n s  é lé m e n t a ir e s  d u  sen t im e n t ,  
m a is  la v ie  in té g r a le  d e  l ’â m e  h u m a in e ,  
le  d r a m e  qui se  j o u e  en d e d a n s  d e  c h a c u n  
d e  n o u s ,  la  lu tte  san s  c e ss e  re n a is s a n te  
des  fo rce s  o p p o s é e s  qui se d is p u te n t  n otre  
être.

L e s  p lu s  p u is s a n te s  e x p re s s io n s  d e  notre  
a rt  m o d e r n e ,  le  d r a m e  en m u s iq u e ,  r e l i 
g ie u x  o u  p r o f a n e ,  la  s y m p h o n ie ,  r é c l a 
m e n t  le  c o n c o u r s  d ’u n  g r a n d  n o m b r e  
d ’e x é c u t a n t s ,  c h a n te u r s ,  in stru m e n tis te s ,  
s u ff isa m m e n t p r é p a ré s  à  le u r  tâch e  te c h n i
qu e .

M a is  p o u r  q u e  le c o n te n u  m u s ic a l  d e  la 
p art it io n  se  tra n s m e tte  n et te m e n t  au  sens  
a u d it i f ,  p o u r  q u e  le  c a r a c tè r e  e x p r e s s if  
d u  m o r c e a u  d e v ie n n e  sais issab le ,  il ne 
suffit p a s  q u e  c h a q u e  e x é c u t a n t  in te r p r è 
te  c o r r e c te m e n t  les s ig n e s  q u ’il a d e v a n t  
les  y e u x ,  m ê m e  en  d o n n a n t  a u x  dess in s  
m é lo d iq u e s  l’a c c e n t  v o u lu  : il faut  e n c o r e  
l ’in te r v e n t io n  d ’ u n e  v o l o n t é  u n iq u e ,  p e r 
s o n n if ié e  d a n s  un  c h e f  ; d ’a b o r d  p o u r  
q u ’ il i n c u l q u e  à ses  c o o p é r a t e u r s  s u b o r 
d o n n é s  le s ty le  d e  l ’œ u v r e ,  e n su ite  p o u r  
q u ’il u n isse  to u s  ce s  talents  ép a rs  dans 
u n e  t â c h e  c o m m u n e ,  enfin  p o u r  q u ’il 
d o n n e ,  p a r  l ’a c te  m a té rie l  d e  la d irec t io n ,  
u n e  im p u ls io n  c o n te n u e  à la m a r c h e  de  
l ’e n s e m b le .

L ’h o m m e  n a t u r e l le m e n t  q u a l i f ié  p o u r  
u n  tel office  est l ’a u t e u r  d e  l ’œ u v r e ,  q u a n d  
il p o s s è d e  a v e c  l ’ im a g in a t io n  c r é a tr ic e  la
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fa c u lté  d e  ré a lisation  p ra t iq u e  : d e u x  c h o 
ses qui ne v o n t  p as  t o u jo u r s  e n s e m b le ,  

I l  est a lo rs  d a n s  la s ituation  d e  l ’a r c h i 
tec te  q ui d ir ig e  la  co n str u ct io n  de  l ’é d i f i 
c e  d o n t  il a dressé  le p la n .  A u x  é p o q u e s  
a n té r ie u re s  d e  n otre  art  p o l y p h o n e ,  et j u s 
q u ’au m i l ie u  du XVIIIe s iè c le ,  a lors  q u e  
les  g r a n d e s  c o m p o s i t io n s  v o c a l e s  et o r 
ch e s tra le s  n e  se ré p a n d a ie n t  g u è r e  hors 
du  m il ie u  qui les a v a it  v u e s  n aître ,  c ’était  
g é n é r a le m e n t  le  c o m p o s i t e u r  lu i-m ê m e  
qui d ir ig e a i t  les ré p é t i t io n s  et  l ’e x é c u t io n  
d e  ses  œ u v r e s .  A  n o tre  é p o q u e ,  o ù  les 
p r o d u c t io n s  m u s ic a le s  d e  n o s  c é léb r ité s  
e t  ce l les  des  m a îtres  c la ss iq u e s  t ro u v e n t  
un  a u d it o ir e  p a s s io n n é  j u s q u e  d a n s  les 
c o n tr é e s  les p lu s  lo in ta in e s ,  l ’ in te rv en tio n  
p e r s o n n e l le  du  c o m p o s i t e u r  n e  p e u t  être  
q u ’ un e  e x c e p t io n .  O r d i n a ir e m e n t  on vo it  
p a r a îtr e  a u  p u p itr e  d e  la d ir e c t io n  u n  
c h e f  d ’o rch es tre  qui se c o n s t i t u é  l ' in te r 
p rè te ,  le  f o n d é  d e  p o u v o ir s  d e  l ’a u teu r .  
N o u s  to u c h o n s  là le p o in t  d é l ic a t  de  l ’e x é 
c u t io n  m u s ic a le .  E n t r e  la c r é a t io n  p r o 
p re  d u  m a ître  et l ’a u d ite u r ,  s u r g i t  un 
tiers, soit  le  v ir tu o se  in d iv id u e l ,  s ’il s ’a g it  
d ’un  s o lo ,  soit  le ch e f ,  re p ré s e n ta n t  de 
la  c o l le c t iv i té  des  e x é c u ta n ts .  L a  p e r s o n 
n alité  art is t iq u e  d e  l ’un et de  l ’a u tre  se 
réflète  n é c e s sa ire m e n t  s u r  l ’o u v r a g e  e x é 
c u t é ,  et y  a jo u te  u n  é lé m e n t  a d v e n t ic e  
q u i ,  en  c e rta in s  cas ,  p e u t  a l le r  j u s q u ’à 
d é n a tu re r  u n  c h e f - d ’œ u v r e  et en r e n d r e  
la j o u is s a n c e  im p o ss ib le  à  l ’a u d i t o ir e  a c 
c o u r u  p o u r  l ’e n te n d r e .

C e t  état d e  c h o s e s  i n d i q u e  l e s  c o n d it io n s  
te c h n iq u e s  et les  d o n s  n a tu r e ls  q u e  le d i 
r e c te u r  d ’u n e  e x é c u t io n  m u s ic a le  est tenu 
d e  r é u n ir  d a n s  sa  p e r s o n n e ,  s o u s  p e in e  
d ’être  in fé r ie u r  à  sa m is s io n .  C o m m e  le 
c o m p o s i t e u r ,  il d o it  p o s s é d e r  la fa cu lté  
d e  l ’a u d i t io n  in té r ie u re ,  a fin  d e  p o u v o i r  
s ’ass im ile r  c o m p l è t e m e n t  d e s  œ u v r e s  
d o n t  il n ’a j a m a is  t u  l ’a u d i t io n  p h y s iq u e .  
Il  d o it  se m o n tr e r  à  m ê m e  d e  r e m p la c e r ,  
en q u a l i té  d e  c h e f  d ir ig e a n t ,  l ’a u te u r ,  n on  
s e u le m e n t  en  d o n n a n t  u n e  in te rp ré tat io n  
f idèle  d u  texte  n oté ,  m a is  e n c o r e  en d é te r 
m in a n t ,  p a r  so n  in it ia t iv e  p r o p r e ,  ce  q u e  
a u c u n  s ig n e  écr it  n e  s au ra it  lui a p p r e n 
d re  : l ’a c c e n t  vra i  d e  la m é lo d ie ,  le  v r a i  
m o u v e m e n t ,  et, —  ce  qui r é s u m e  tout,  —  
le  se n t im e n t  g é n é ra l  qui p é n è tr e  la  c o m 
p o sit io n  e n t iè r e  et lui d o n n e  c o h é r e n c e  
et  un ité .  I l  est  p r e s q u e  s u p e r f lu  d e  d ire  
q u e  c e s  q u a lité s  vita les,  et en p a r t ie  m y s 
tér ieu se s ,  n e  se ré v è le n t  c la ir e m e n t  q u ’à 
c e u x  q u i ,  p a r  u n e  p r a t iq u e  q u o t id ie n n e ,  
o n t  v é c u  lo n g t e m p s  d a n s  la fa m il ia r ité

d e s  œ u v r e s  q u ’ils e n t r e p r e n n e n t  de  p r o 
d u ir e  d e v a n t  le p u b l i c .

L e  c h e f  d ir ig e a n t  vo it  se re s tre in d r e  ou 
s ’a g r a n d i r  s o n  in it ia t iv e ,  se lo n  le  ge n re  
d e  p r o d u c t i o n s  q u ’ il est a p p e lé  à  in te r
p ré te r ,  se lo n  la p é r io d e  d ’art  à  la q u elle  se 
r a p p o r te n t  les œ u v r e s  in sc r ites  au p r o 
g r a m m e .

Q u a n d  il s’ a g i t  du  r é p e r to ir e  s y m p h o 
n iq u e  c o m m e n ç a n t  p a r  H a y d n ,  et  q u e  le 
c h e f  d is p o s e  d 'u n e  p h a l a n g e  d ’exé cu ta n ts  
h a b i le s ,  d é jà  i n d iv id u e l le m e n t  in itiés  au 
s ty le  d e s  m a îtres  c la s s iq u e s ,  sa t â c h e  p e r 
s o n n e l le  se t r o u v e  c o n s id é r a b l e m e n t  a l lé 
g é e .  L e s  p lu s  b r i l la n ts  j o y a u x  d e  ce  tré
so r  m u s ic a l  o r n e n t  la  m é m o i r e  d e  tous  les 
artistes  et de  b e a u c o u p  d e  d i le tta n te s .  L e s  
m o u v e m e n t s ,  le m o d e  d ’e x é c u t i o n  des 
m o r c e a u x  et le u rs  effets  sa i l la n ts  so n t  
c o n n u s  et se r e p r o d u is e n t  à q u e lq u e s  
n u a n c e s  p rè s ,  d a n s  to u s  les  g r a n d s  centres  
m u s i c a u x  ; s a u f  là  o ù  le c h e f  d ’o rch estre  
vise  à  c o n c e n t r e r  l ’a t te n t io n  d u  p u b lic  
p lu tô t  s u r sa p e r s o n n e  q u e  s u r  l ’œ u vre  
e x é c u t é e .

Si  l ’e x é c u t i o n  a p o u r  o b je t  so it  u n  dra
m e en m u s iq u e ,  soit  to u te  a u tre  c o m p o s i 
t ion  ré u n is sa n t  le  c h a n t  c o l l e c t i f  o u  in d i
v id u e l  à  u n e  m a s se  in s tr u m e n ta le ,  le  p ro 
d u c te u r  d e  l ’e n s e m b le  c e ss e  d ’être  s i m 
p le m e n t  le  c h e f  d e  l ’o rc h e s tre .  S a  sphère  
d ’a ctio n  d o it  s ’é te n d r e  et  e m b r a s s e r  les 
d e u x  é lé m e n ts .  Il  a  le  d e v o i r  d ’instruire  
et  d e  g u id e r  les  c h a n te u r s  aussi  b ien  que 
les in str u m e n t is te s .  C e p e n d a n t  la  p lu p a r t  
d e s  ch e fs  n e  c o m p r e n n e n t  p a s  les choses  
ainsi  : ils im p o s e n t  a u x  c h œ u r s  u n e  m e 
su r e  r ig o u r e u s e ,  d é d u it e  d e  l ’a c c o m p a 
g n e m e n t  in s t r u m e n t a l  ; m ais ils a b d i 
q u e n t  le u r  q u a l i té  d e  c h e f  d e v a n t  le  c h a n 
teur v ir tu o s e ,  q u ' i l s  se r é s ig n e n t  à s u iv ie  
d o c i le m e n t ,  n e  p o u v a n t  le d ir ig e r .

D a n s  u n e  d is s e r ta t io n  p le in e  d ’intérêt 
su r  la  d ir e c t io n  d e  l ’o r c h e s t r e ,  é c r i te  en 
1869, R i c h a r d  W a g n e r  a tt r ib u e  la  t e c h 
n iq u e  r o u t in iè r e  d e s  v i e u x  « k a p e l l m e i s 
ter » a l le m a n d s ,  d a n s  l ’e x é c u t io n  des  s y m 
p h o n ie s  d e  B e e t h o v e n  et de  M o z a r t ,  à 
le u r  to ta le  i g n o r a n c e  d e  l ’a rt  d u  chant. 
E n  effet, c o m m e n t  u n  c h e f  d ’o rch es tre  
peut-il  e n s e i g n e r  à  ses  in str u m e n t is te s  le 
p h r a s é  et l ’a c c e n t u a t io n  d ’u n  d e ss in  m é 
lo d iq u e ,  s ’il est  i n c a p a b le  de  m o n trer ,  
p a r  son  p r o p r e  e x e m p le ,  d e  q u e l le  m a n iè 
re  la v o ix  h u m a i n e ,  p r o t o t y p e  d e  tout 
o r g a n e  m u s ic a l ,  m o d u l e  et d é ta i l le  une 
m é lo d ie  ? E t  c o m m e n t  p o u rra it- i l ,  dans 
ces  c o n d it io n s ,  d i r ig e r  l ’e x é c u t io n  d ’un
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drame musical, une « Alceste », une « A r 
mide », de manière à émouvoir le public ?

Une tâche plus complexe encore s’im
pose à celui qui entreprend de mener à 
bonne fin l’exécution d’une des créations 
monumentales de la plus ancienne pério
de classique : les passions et cantates 
d’église de Jean-Sébastien Bach, les ora
torios de Haendel, les psaumes de Mar
cello. Les partitions originelles de cette 
époque ne transmettent par leur notation 
explicite que la hauteur et la durée des 
sons à exécuter par chaque genre de voix, 
par chacune des parties obligées de l’or
chestre. Sauf les paroles du texte chanté 
et quelques signes d ’accentuation pour 
les instruments, on y  voit rarement les 
indications accessoires dont les parti
tions modernes sont si prodigues.

C ’est au chef dirigeant qu ’il appartient 
de déterminer, à l ’aide des lumières pui
sées dans l ’étude de l ’œuvre, deux points 
importants sur lesquels la plupart des 
anciens documents restent muets : les 
mouvements et les nuances d’intensité 
sonore. C ’est également au directeur de 
l’exécution à reconstituer un élément 
complémentaire de l’instrumentation pri
mitive, lequel a disparu de l ’orchestre 
depuis H aydn. Nous voulons parler de 
l’accompagnement en accords plaqués 
exécutés sur un instrument à clavier ; il 
restait inexprimé par la notation musica
le et abandonné à l ’improvisation de 
l ’organiste et du claveciniste.

(A suivre.) F . -A . G e v a e r t .

César Franck

Devant cette église Sainte-Clotilde où 
il laissa si longtemps chanter à l ’orgue sa 
grande âme, le monument élevé à Franck 
n’est que le symbole inerte et figé de sa 
vraie gloire, vivante au cœur des musi
ciens du monde entier. L ’œuvre d’Alfred 
Lenoir est une pierre milliaire à l ’entrée 
de la voie triomphale. Et les droits du 
génie sur l’avenir, iniquement différés 
durant la vie d ’abnégation, d ’obscur sa
crifice et d ’humilité de César Franck, 
lui sont imprescriptiblement acquis.

L e  rôle de Franck est doublement glo
rieux. Ce fut un musicien sublime : nous 
lui devons la plus noble expression de

l’amour mystique que son art ail connue 
peut-être depuis Bach. Ce fut aussi un 
éducateur d ’une énorme autorité morale, 
et de ceci je dois d ’abord parler, parce 
qu’à présent seulement nous avons pris 
assez de recul pour en juger sans erreur.

L ’irruption monstrueuse de Wagner 
dans l’art musical a créé la perturbation 
la plus dangereuse. L ’homme de B a y 
reuth, à la fois métaphysicien, décorateur 
dramatique, poète, symphoniste, a tenté 
la fusion des arts pour réaliser quelque 
chose d’extraordinaire et d ’inimitable. 
W agn er ne voulait pas être un grand mu
sicien, il voulait être Wagner, c ’est-à-dire 
faire collaborer toutes les formes de la 
connaissance et de l ’esthétique à une sorte 
de monument babylonien, colossal, or
gueilleux, unique. Il ne se souciait pas 
plus que H ugo de continuer des génies 
et d ’ouvrir des routes à d ’autres artistes, 
mais il entendait bien tout ruiner, faire 
oublier ses prédécesseurs et imposer si
lence à la jeunesse. H ugo et W agner sont 
de ces êtres météoriques et terribles qui 
n ’aiment pas l’Art plus que leur art, et, 
sur les voies de l ’esprit humain, posent 
des blocs, laissent choir les bolides de 
leur génie égoïste, rêvant qu’après eux 
rien ne pourra plus être. H ugo pensait 
" avoir fait tous les vers » et Wagner 
avoir conclu la musique, de façon que 
les hommes nouveaux n’eussent que la 
ressource du pastiche, ou du retour timi
de aux formules antérieures. Des hom 
mes comme Bach ou Beethoven, par 
contre, sont au moins aussi grands par 
l ’œuvre qu ’ils ont permise que par celle 
qu ’ils ont signée, et leur valeur morale 
s’en accroît d ’autant. Ils inspirent la 
gratitude et l’amour; H ugo et W agner 
n ’inspirent que l ’admiration effrayée.

Cependant il y  a quelque chose de 
plus haut, de plus fort que les titans. 
C ’est l’ idée, c ’est l ’art que nul être ne 
peut absorber. Q u ’arrive-t-il quand de 
tels blocs, de tels Pélions entassés sur de 
si formidables Ossas, gisent sur la route ? 
La vie veut continuer, elle veut être dite, 
elle crée des voix nouvelles dans de nou
velles formes de chair, e t alors, après un 
silence respectueux et craintif, les cou 
rants de la vie contournent les blocs, vont 
se rejoindre plus loin et reformer le fleu
ve éternel au-delà de ces ilôts abrupts.

Quand H ugo mourut, on crut que tout 
était fini pour la poésie. Alors on enten
dit, après le tonnerre, le chant de la 
flûte exquise e t  douloureusement émue
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de Verlaine, et on comprit que l ’art veut 
bien porter le deuil de cour pour ses 
princes, mais ensuite vivre et refleurir 
par-dessus les tombes. Pour Wagner, 
l'effroi fut plus grand encore. Il y  eut 
une prostration dans le mon le musical. 
Où aller, que faire, après ce prodigieux 
panthéisme, ce magnétisme morbide, ce 
ruissellement d’effluves inouïs, et ces 
deux grands cris de Tristan et de Parsi

fa l  glorifiant le Nirvana, puis la Croix ? 
Il semblait que toute la musique n ’eût 
plus qu ’à s ’abîmer dans le drame lyrique 
à la suite du dieu terrible de Bayreuth 
—  et cependant personne n ’était capable 
d ’autre chose que de copier timidement 
une telle œuvre.

C ’est alors que, dans la désorganisa
tion, dans l ’universelle inquiétude, César 
Franck apparut comme, après l ’ouragan, 
le bon pasteur qui ramène la confiance 
et l ’ordre dans le troupeau épouvanté. 
César Franck, inconnu ou méconnu, sut 
pourtant, par le charme et la foi de son 
doux génie, retenir sur la pente dange
reuse de jeunes hommes qui devaient 
quelques années plus tard, former le seul 
groupe cohérent de l’école française. 
Tandis que les musiciens de théâtre, la 
crise passée, recommençaient à faire des 
opéras à succès sans se soucier des révé
lations symphoniques de Wagner, Franck 
rappela à ses amis que la Musique devait 
être aimée pour elle-même, plus que 
l ’homme audacieux qui l ’avait pliée à sa 
volonté. Il leur montra le danger de s’en
gager à sa suite dans une dramaturgie 
bonne pour lui seul. Il leur fit compren
dre le caractère d ’exception du wagnéris
me et qu ’enfin Wagner était un génie, 
mais non pas un cataclysme capable 
d ’absorber en lui le désir musical du 
monde à venir. Franck montra claire
ment que le seul moyen de se sauver du 
pastiche ou de l’impuissance était de re
venir aux formes primitives et pures, à 
la sonate, au quatuor, à la symphonie, 
au lied, que W agner avait saisies et bro
yées pour les jeter dans son creuset de 
magicien. Franck rappela Gluck, R a
meau, Bach, Beethoven, et cet enseigne
ment persuasif sauva la musique moder
ne.

Franck, en la ralliant au culte du beau 
classicisme, détourna les yeux de toute 
une génération du fascinant spectacle de 
ce théâtre bayreuthien où seul W agner 
a pu se mouvoir ; symphoniste, Wagner 
est un génie, après d ’autres génies, et il

honore comme eux la filiation de son art. 
Dramaturge et esthéticien, W agnerest une 
exception à soi-même limitée, admirable 
et isolée, un phénomène historique mais 
non un initiateur salutaire. Rien de plus 
redoutable : à qui l’imitera, l ’ impuissance 
est promise. Il faut le contourner, et faire 
autre chose. C ’est à cause de César 
Franck que cela est devenu possible, et 
personne, sinon lui, ne pouvait, à ce 
moment-là, parler avec autorité. Tout 
autre musicien eût conseillé un e réaction 
antiwagnérienne. Or, la question n ’était 
pas de faire le contraire de Wagner sous 
peine de le pasticher ; mais bien de re
trouver, après ce bouleversement, les 
rapports naturels de la musique avec 
tout ce que l’âme humaine aura toujours 
envie de dire.

Autour de César Franck se groupèrent 
donc des symphonistes. D eux amours 
les unissaient, celui de la musique pure, 
celui du maître qui la leur faisait chérir. 
Vincent d ’Indy , Alexis de Castillon, 
Guillaume Lekeu, Paul Dukas, Ernest 
Chausson, Claude Debussy, Pierre de 
Bréville, Alfred Bruneau, Henri Duparc, 
G u y  Ropartz, Gabriel Fauré, Charles 
Bordes, certains encore, voilà le seul 
groupe homogène, le seul faisceau de 
volontés que la musique française ait 
connu depuis trente ans. Q u ’on aime ou 
non ces hommes de valeur inégale, en 
dehors d’eux il n ’y  a eu ici que des fai
seurs d ’opéras adroits, des musiciens ti
morés ou impersonnels, à part deux ou 
trois exceptions honorables, et en tous 
cas, il n ’y  a eu aucune cohésion d’efforts. 
Si la musique française est aujourd’hui 
la première de l ’Europe, c ’est à son relè
vement symphonique qu’elle le doit —  
et sans Franck elle ne l’aurait point con
nu.

L ’enseignement technique de Franck 
a été dépassé peut-être par son enseigne
ment moral. C ’était une âme sainte, et 
toute rayonnante de beautés et de vertus. 
Jamais plus noble artiste ne vivra. Son 
insuccès scandaleux a été une leçon in
comparable pour ses amis : qui donc eût 
osé se plaindre, puisqu’il souriait, lui 
pauvre, courant le cachet, refusé, ou 
sifflé lorsqu’on le jouait par hasard ? Ses 
élèves ont appris de lui la patience, le 
maintien de l'intégrité, le dédain des 
velléités mauvaises qui viennent aux 
meilleurs, lorsqu’après les déceptions de 
l’ardente jeunesse, l ’âge mûr commence 
à perdre tout espoir de jamais se créer
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une p la c e .  Il  fa u t  r e m o n t e r  j u s q u ’a u x  
asso c ia t io n s  a m ic a le s  d u  M o y e n - A g e ,  
aux ate l iers  d e  la R e n a i s s a n c e  p o u r  t r o u 
v e r  l ’é q u iv a l e n c e  d e  ce  c o m p a g n o n n a g e  
p ro b e  et  f ier ,  d e  c e tte  s o l id a r ité  d ig n e  
d e va n t  l ’in c o m p r é h e n s io n  du p u b l i c .  N i  
les a m is  d e  M a n e t ,  ni l ’e n t o u r a g e  d e  M a l 
larm é n ’o n t  eu  ce tte  f idél ité  str icte,  ce tte  
c o m m u n i o n  d a n s  u n  id é a l .  C h a c u n  tirait 
à soi, l ’h o n n e u r  d e s  « fra n c k is te s  » a u ra  
é t é  d e  n e  j a m a i s  d é r o g e r  a u x  s i len c ieu se s  
leçon s de  b e a u t é  de  la  g r a n d e  â m e  qui 
les in sp ira .

L e  v e r t i g e  w a g n é r i e n  é v i t é ,  le  th éâtre  
quitté  d u r a n t  le  la p s  n é c e s s a ir e  à  é te in 
dre l ’é c h o  d e  B a y r e u t h  et  à  la isser  re n aître  
sur la  s c è n e  f ra n ç a is e  d e s  m a n ife sta t io n s  
fra n çaises  (l 'Etranger ,  Pelléas o u  Louise), la  
s y m p h o n ie  et la  so n a te  re m is e s  en  h o n 
n eu r ,  les  o r ig in e s  m u s ic a le s  r e c h e r c h é e s ,  
la ré fe c t io n  d e  la  c r i t iq u e  m u s i c a le ,  l ’e n 
s e ig n e m e n t  l ib re  de  la  Schola, é m a n a t io n  
d irecte  d e  l ’esp ri t  d e  F r a n c k ,  v o i l à  les 
c o n s é q u e n c e s  d e  l ’ in te r v e n t io n  p a is ib le ,  
g r a v e ,  a im a n te  d e  c e  v ie i l la r d  m o d e s 
te qui v é c u t  c o m m e  u n  saint,  q u o iq u e  
sans p r u d e r ie .  I l  fa u t  m a in t e n a n t  p a r le r  
de  so n  œ u v r e  e l le -m ê m e .

(A suivre.) C a m i l l e  M a u c l a i r .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.

C arnet m u sic a l

I. —  N O U V E A U T É S

N o u s a vo n s a n n o n cé , d an s n o tre  d e rn ier  fa s c i

cu le , à  p ro p o s des n o u ve a u té s  m u sic a le s , q u e  l ’é
d iteu r A lc a n  a v a it  eu  l ’h e u reu se  in it ia t iv e  d ’un e 
c o llec tio n  b io -b ib lio g r a p h iq u e  exc lu s iv e m en t 
co n sa crée  a u x  p e rs o n n a lité s  d u  m ond e m u si

ca l. S o u s le  titre  g é n é r a l : « L e s  M a ître s  de la  

m u s iq u e » , c e tte  série  d 'é tu d e s, p u b lié e s  sous 
la  d ire ctio n  d e  M . J e a n  C h a n ta v o in e , p a sse ra  en 

re v u e  to u s les  co m p o site u rs  c é lè b re s , form ant 
a in si u n e e n c y c lo p é d ie  c o m p lè te  du g r a n d  art.

L e  p rem ier v o lu m e s ’o c c u p e  de P a le s tr in a  ; il 

est dû à  la  p lu m e  a u to risée  de M . M ic h e l B ren et, 
dont la  h a u te  co m p é ten ce  est a va n ta g e u se m e n t 

con n u e.
L ’o u v r a g e  co m p o rte  tro is  p a rtie s  : la  v ie  du 

m aître, ses d estin é e s  p o sth u m es, son œ u vre . Il 

est co m p lété  p a r  un  c a ta lo g u e  d es co m p o sitio n s 

de P a le s tr in a  et un e sé rie  d ’o u v r a g e s  à c o n s u l

ter.

A p r è s  a v o ir  je té  un ra p id e  co u p  d ’œ il su r la  

m u siq u e  avan t P a le s tr in a , et su r  les m éthodes de 

co m p o sitio n  en u sag e  a u x  XVme et XVIme siè c le s , 

l ’a u te u r re tra c e  en d éta il l 'e x is te n c e  du c é lè b re  
in itia te u r  ita lien  ; en  un  s ty le  so b re  et c la ir , il 

su it  jo u r  p a r jo u r  la  c a rr iè re  du m aître , nou s 
m on tran t com m en t ce  g é n ie  en a r r iv a  à  m odifier 
de fond  en co m b le  les  d on n ées de l ’art et d ev in t 

p o u r a in si d ire  le  cré a teu r d e  la  rén o v atio n  m usi
ca le .

L e s  d estin ées de P a le s tr in a  fu ren t é tran g e s  : il 
co n n u t p en d an t sa  v ie  l ’e n ivrem en t de la  g lo ir e  ; 

m ort, il tom be d an s un o u b li p resq u e  co m p let, et 
ce  n ’est q u e d eu x  s iè c le s  p lu s  tard  q u ’on  s’a v isa  
de le  d é c o u v rir , s 'il est p e rm is  de q u a lifie r  a in s i 
ce  q u i fu t une v é r ita b le  « d éc o u v e rte  ». D e nos 
jo u rs , p le in e  ju s t ic e  a  été  ren d u e  à  l ’a rtiste  si 
lo n g tem p s m écon n u  : nos m u sico lo g u e s  m odern es 

ont eu co n sc ie n c e  de la  p lé n itu d e  de ce  g é n ie , et 
son nom  a été en to u ré  d ’une au réo le  q u i n ’est pas 

p rès d 'être  o b sc u rc ie .
L a  tro isièm e p a rtie  de l ’o u v r a g e  est de lo in  la  

p lu s  im p o rtan te  au p o in t d e  vu e  p u rem en t a rtis 

tiq u e  ; e lle  d issèq u e  l ’œ u vre  de P a le s tr in a :p a r  ses 
fortes étu d es te c h n iq u e s , M . B re n e t é ta it b ien  
p la c é  p o u r p a rfa ire  ce  tra v a il d é lic a t. Il y  a  p la i
s ir  et p rofit à  lir e  ses a p e rç u s  sa v a n ts , m arq u és au 
co in  d e  la  p lu s  sû re  d o ctrin e  et de la  p lu s  stricte  

im p a rtia lité . A u ss i prenons-nous un  p la is ir  p a rti
c u lie r  à  reco m m a n d er son o u v r a g e  : il se ra  c e r 
ta in em en t g o û té  de tou s c e u x  q u e  les  q u estio n s 
d ’art ne la isse n t p as in d ifféren ts.

*
* *

V ie n t  de p a ra ître  c h e z  l ’é d ite u r  F a e s , à  A n 

vers, un e jo lie  ro m an ce , in titu lé e  : H oe zou ik  
ooit haar d u rven  zeggen, p o é sie  de H . M elis , m u 

s iq u e  de F r a n z  V e r h a a r e n . C e  « lie d  » est é c r it  

a v e c  a cco m p a g n e m e n t de v io lo n  ou v io lo n ce lle  
ad lib itu m . C h e z  le  m êm e éd ite u r, ’ s M orgens, 
p a ro les de L é o n a rd  L e h e m b re , m u siq u e  de T h é o 
p h ile  P e e te rs .

** *

A u  m om ent de m ettre sous p resse, nou s r e c e 
von s de l 'é d ite u r  M azo , de P a r is , d eu x  jo lie s  p a r 
titio n s : L ’ A ig le  et la  N u it  de M essidor  ; n o u s en 

p a rle ro n s d an s n otre  p ro c h a in  fa sc ic u le .

II. —  C O N C E R T S

M lle  Jean n e L a tin is , q u i s ’est a c q u is  à B r u x e l
les et a ille u rs  un e b r illa n te  ré p u ta tio n  de c a n ta 

trice , d o n n a it le  5 a v r il ,  à  la  sa lle  E ra rd , une 

a u d itio n  m u sic a le  c o n s a c ré e  p o u r la  m ajeu re  
p a rtie  a u x  œ u vres  v o c a le s  et in stru m en ta les de 

n otre  co m p a tr io te  E . M ich o tte . U n e  fou le  sy m 

p a th iq u e  e n c o m b r a it  lit té r a le m e n t  le  p e tit c é n a c le  
d e  la  ru e  L a m b e rm o n t.
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N ous ne pourrions pas dire q u e  tout fut parfait 
dans cette audition ; çà  et là, nous avons noté 
quelques faiblesses dans l’ensemble, les chœurs 
et l'orchestre n’avaient pas toujours la cohésion 
désirable ; néanmoins, nous tenons à féliciter les 
prom oteurs de cette séance p ou r leur heureuse 
in itiative : il? ont prouvé une fois de plus que 
notre petite B elg iq u e  est capable de sérieux 
efforts dans le domaine m usical.

M lle L atinis a eu tous les honneurs de l a  soirée: 
les diverses œ uvres de M ichotte  qu ’elle a inter
prétées lu i ont valu  de chaleureux applaudisse
ments. Le dernier chant le  sainte Cécile notamment 
lui a permis de montrer dans toute son am pleur 
la puissance et la souplesse d ’un organe en pleine 
efflorescence.

U ne large part des ovations a été à Mme Béon, 
qui a particulièrem ent bien détaillé le célèbre 
Largo de H aendel ; Mme Béon m anie avec un 
art consommé l'orgue M ustel, qui, soit dit en 
passant, est l'instrum ent le plus m erveilleux et le 
plus délicat qu 'il soit possible d' imaginer.

** *
L a  soirée du 7 avril nous retrouve à la salle Le 

R oy, où un jeun e com positeur belge, M . L éo p old  
Sam uel, nous conviait à une audition de ses 
œuvres.

L a  partie purem ent instrum entale de la séance 
était rem plie par M lle Jeanne Sam uel, une . vio
loniste qui ne m anque pas de talent ; la  techni
que est généralem ent bonne, le jeu  est pur et 
délié ; mais la virtuose nous paraît parfois sacri
fier la lign e générale au souci trop grand des dé
tails secondaires. L e  Finale  du concerto de M ax 
B ruch  a surtout con cilié  à l'aim able artiste la 
sym pathie de l'auditoire, par la  finesse de son 
interprétation.

N ous aimons m ieux M. Léopold Sam uel vio
loncelliste que com positeur : comme instrum en
tiste, il possède un réel talent, et la  critique est 
unanim e à reconnaître en lui un futur m aître de 
l ’archet. Comme compositeur, il m anque un peu 
d’expérience; les œuvres vocales surtout dénotent 
beaucoup de décousu, e t en voulant viser à l ’ori
ginalité, il tombe dans la  prolixité et dans des 
redites désagréables ; la  Mort du roi Reymaud  
gagn erait à être traitée avec plus de sim plicité. 
L e  chœur re lig ieu x  de la fin est faible, il arrive 
un peu comme un cheveu dans la soupe, suivant 
l ’expression vu lgaire . L ’auteur devrait serrer 
davantage ses données orchestrales : l’œ uvre y  
gagn erait en perfection et en ém otivité. Ceci 
soit dit du reste sans aucune pensée découra
geante pour notre com patriote : il possède de sé
rieuses qualités, qu ’ il ne faut pas laisser perdre.

III. — COM M UNIQUÉS

F ê te  de ch arité. —  L e  Com ité belge de la 
Croix Verte Française (société de secours aux 
m ilitaires et fonctionnaires coloniaux, à  leurs 
veuves et orphelins, fondée en  1888) donnera, au 
bénéfice de l ’ Œ uvre, le mardi 15 m ai, à 8h. 1/2 
du soir, un concert artistique,en la  Salle Le Roy, 
6, rue du G rand-Cerf (place Poelaert).

Ce concert attirera foule d ’am ateurs de bonne 
m usique, grâce  aux généreux artis tes de talent 
qui ont bien voulu prêter leur concours.

On peut se procurer des cartes chez les édi
teurs de m usique et au local, 2, rue du M idi.

F r . D u f o u r .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.

Petites nouvelles
Nous venons de recevoir quelques 

exemplaires de l'Elevage, journal illustré 
paraissant tous les 15 jours.

Cette belle publication donne avec 
chaque numéro une gravure coloriée re
présentant à tour de rôle tous les genres 
d ’animaux peints d ’après nature et s’occu
pe exclusivement de l ’Elevage des ani
maux de la ferme, des chiens, des faisans, 
des lapins, des poules, des pigeons et des 
oiseaux de volière.

Chaque numéro contient aussi 8 pages 
d ’annonces concernant l ’achat ou la vente 
de tous ces genres d ’animaux et ces an
nonces sont insérées gratuitement pour 
les abonnés.

L ’abonnement est de 7 francs pour 
tous pays.

Ceux de nos lecteurs désireux de rece
voir un numéro spécimen de l ’Elevage, 
l ’obtiendront gratuitement en s’adressant 
de notre part à M . Edouard De Wael, rue 
des Palais, 415 , Laeken-Bruxelles-Belgique.

Les Bougies de la Cour sont les 
meilleures.

Im prim erie A lo ïs D e B ièvre , B rasschaat.
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( S u i t e ).

lui-même que dans des souvenirs mytho
logiques le plus souvent dénués de portée, 
ou dans la généalogie plus ou moins 
glorieuse de ses héros ?

Poésie factice en somme, parce qu ’elle 
ne vient pas directement ni de l’âme, ni 
du sujet, poésie de tête, pure imagina
tion, enthousiasme à froid, auquel l’art 
supérieur de l’écrivain parvient seul à 
donner l ’illusion de la vie.

D ’une rare perfection d ’autre part, son 
style se plie à tous les sujets, revêt toutes 
les nuances. Mais habituellement synthé
tique, il offre les inconvénients de cette 
forme éminemment savante : la période 
et l’inversion y  jouent un grand rôle, là 
où le vers laisse à la pensée toute sa liber
té. On le dirait très simple, ce style : au 
fond, il est très compliqué, nullement à 
la portée d’une intelligence commune, et 
même, s’il faut dire toute ma pensée : 
pour en saisir du premier coup la vérita
ble et complète signification, même aux 
plus habiles, la parfaite connaissance de 
la langue et l ’attention la plus soutenue 
ne suffisent pas toujours : Horace écrit 
pour les académiciens.

Quant à sa métrique, on sait que, tout 
entière empruntée à la Grèce, elle a pour 
base la quantité des syllabes, coupées, 
mélangées de mille façons et se grou
pant en strophes d ’une grande variété : 
système ingénieux, aussi harmonieux que 
savant, mais exotique, purement conven
tionnel et auquel l ’oreille romaine, com 

Quoique formé à  l ’école des Grecs et 
très souvent leur imitateur, du moins 
dans ses Odes, qui sont de ses œuvres les 
seules dont je  m’occupe ici, Horace est 
avant tout un poète personnel ou, pour 
mieux dire, particulariste. Même quand 
il chante les dieux, ce qu’ il met en relief, 
ce n’est pas tant la pensée de tous, ce ne 
sont pas tant les sentiments de la foule, 
que sa pensée et ses sentiments à  lui, que 
la pensée ou les sentiments d’Auguste 
ou ceux de son entourage, de sa caste : 
il est conservateur, aristocrate, courtisan. 
En d’autres termes, ce n ’est pas l ’huma
nité qui parle dans ses vers religieux. 
Il a bien soin de s’en défendre : « Odi 
profanum vulgus et arceo. " Ce n ’est pas 
même un croyant : « Parcus Deorum cultor, 
je ne suis pas un bigot, » s’écrie-t-il. Aussi 
loin de rencontrer dans Horace célébrant 
les dieux ou les mystères du paganisme, 
loin de rencontrer un prophèteinspiré, un 
pontife ou un prêtre s’identifiant avec son 
troupeau dans une prière ou une con
templation commune, n ’avons-nous guère 
devant nous qu’un philosophe, un mora
liste qui fait des vers, un sceptique prê
chant la foi, un chantre politique.

L e  lyrisme, tel qu’il l ’entend, qu’est-ce 
autre chose que le lyrisme de Pindare, 
moins sa grande inspiration et son souffle 
religieux, je veux dire ce lyrisme, qui non 
seulement va par bonds et par sauts, 
comme il est naturel à  la poésie de senti
ment, mais qui aime les écarts et cherche 
ses développements moins dans le sujet
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m e  la n ô tre ,  e u t  to u jo u rs  m il le  p e in e s  à 
se p lier .

B i e n  différen te  est la p o é s ie  d ’A d a m  
d e  S a in t - V ic t o r .  O u tre  q u ’A d a m  s ’en 
t ien t  e x c lu s iv e m e n t  a u x  su jets  r e l ig ie u x ,  
ce  n e  so n t  p o in t  des  p en s ée s  0n des  s e n t i 
m e n ts  p a rt ic u liers ,  m a is  les p e n s é e s  ou 
les se n t im e n ts  d e  tous  q u ’il e x p r im e  dans 
ses  c h a n ts .  C e  n ’est p a s  lui, c ’est to u t  un 
p e u p le  q u i  a v e c  lui a d o re ,  p r ie ,  se  ré jouit ,  
p le u r e ,  a im e ,  se  re p en t .  Q u a n d  il d é c r i t  
ou  s y m b o l is e ,  ce  n e  so n t  n i  les  v is io n s  ni 
les f ig u res  e n fan tée s  p a r  so n  im a g in a t io n ,  
c ’est  to u te  la p o é s ie  de  l ’E g l i s e  e lle -m ê m e  
q u ’il é ta le  à  n o s  r e g a rd s ,  ce  s o n t  les  s p le n 
d e u rs  é b lo u issa n te s ,  in c o m p a r a b le s  d e  la 
L i t u r g i e  c a th o l iq u e ,  c ’est to ute  la théorie 
d e s  s y m b o l e s  sac rés ,  v iv a n ts ,  d o n t  l ’ E c r i 
ture est p le in e .

C h e z  lui r ie n  de  ce s  é carts  d o n t  B o i le a u  
a b i e n  d it  q u e  « p a r fo is  un  b e a u  d é so rd re  
est  u n  effet d e  l ’art  », m ais  qui tro p  s o u 
v e n t  n e  so n t  q u e  le  v o i le  b r i l la n t  d 'u n e  
s u p r ê m e  in d ig e n c e .

S o n  ly r is m e  à lui n ’a r ien  d ’artif ic iel.  
A d a m  c r o it  : il est s in c è re  ; tous  ses 
d é v e lo p p e m e n ts ,  il les c h e r c h e ,  n o n  en 
d e h o rs ,  m a is  d a n s  la  c o n te m p la t io n  du 
m y s tè r e  q u ’il e x p o s e  ou d a n s  les v e r tu s  
d u  h é ro s  q u ’il cé lè b r e .  S o n  e n th o u s ia s m e  
est  c h a u d ,  il n ’a rien d ’exa lté  ; il est c a l 
m e  a u ta n t  q u e  p r o fo n d  : c ’est le vrai  e n 
th o u s ia sm e.

D ’u n e  g r a n d e  p u re té ,  d ’ une é lé g a n c e  
p o u s s é e  p a r fo is  j u s q u ’a u  ra ff in em en t, son 
s ty le  se  fait  s u rto u t  re m a r q u e r  p a r  u n e  
p ré c is io n  q u ’a u c u n  é c r iv a in  p eu t-ê tre  n ’a 
é g a lé e ,  m ê m e  a u x  p lu s  b e a u x  â g e s  de  la 
l i t téra tu re .  O n  dirait  de c h a c u n e  d e  ses 
s tro p h es  q u e  le  c r o q u is  en  a it  été  fait  
d ’a v a n c e ,  et  q u e  c o m m e  d e s  p ierres d ’un 
éd ifice ,  c h a q u e  m o t  —  le  m o t  p r o p r e  —  
v ie n n e  à l ’a p p e l  d u  p o è te  s ’y  ra n g e r  à son 
to u r .  T o u t  y  est m e su ré  et o r ig in a l ,  et le 
le c te u r  s o u v e n t  en est à  se  d e m a n d e r  ce  
q u ’il d o it  le  p lu s  a d m ire r  ou  d e  la g r â c e  
h a r m o n ie u s e  d e  l ’e n s e m b le ,  o u  d e  la 
v i g u e u r  d e s  traits, o u  d e  l ’i m p r é v u  des  
finales.

L e  s ty le  d ’A d a m  est p u r e m e n t  a n a l y 
t iq u e  : p o in t  d e  p ér iod es ,  ra re m e n t  u n e  
in ve rs io n  : il p ar le  p o u r  le  p e u p le ,  c ’est- 
à-dire  p o u r  to u t  le  m o n d e .  D e s  m ots  
a n c ie n s  a m e n é s  à d e s  s ig n if ic a t io n s  n o u 
ve l les ,  c ’est v ra i,  m a is  p a r  d e s  d é d u c t io n s  
to u tes  n a t u r e l l e s ;  des  m o ts ,  des  tours  
n o u v e a u x ,  m a is  fo rm é s  d ’a p rès  les règles  
d e  l ’a n a lo g ie  la p lu s  r ig o u re u s e  et se lon  
le  g é n ie  d e  la  v ie i l le  la n g u e  latine.

N o n  m o in s  o r ig in a le ,  n o n  m o in s  inté
ressan te , sa m é tr iq u e  n ’a p lu s  p o u r  base 
la q u a n t ité ,  m a is  l ’a c c e n t .  C ’est le  sylla
b i s m e  s u b s t i tu é  a u x  p ie d s  ; c ’est la douce  
et la forte  r e m p l a ç a n t  la lo n g u e  et la brève 
et q u i ,  s ’a d jo ig n a n t  la r im e, n o u s  donnent 
un  v e rs  tout  d i f fé r e n t  d u  v e r s  classique 
et  n o u s  c o n d u is e n t  à  c e s  s tro p h es  aussi 
va r ié es  q u e  n e u v e s ,  o ù  se  j o u e ,  com m e 
à p la is ir ,  l ’in c o m p a r a b le  v ir tu o sité d ’ un 
artiste  d e  g é n ie .

P o u r  q u ic o n q u e  y  r e g a r d e r a  de  près, 
la m é tr iq u e  d ’ A d a m  n ’est a u tre  c h o s e  que 
la re p r is e  d e  la m é tr iq u e  la tin e  prim itive , 
m a is  m e n é e  à sa d e rn iè r e  p e r fe c t io n .  H o 
race  n ’a v a it  été  q u ’un L a t i n  to u t  frotté 
d e  G r e c  ; A d a m ,  lu i ,  est p u r e m e n t  Latin , 
c ’est un L a t in  d e s  t e m p s  anté-classiques, 
un  L a t i n  d 'avant la lettre, si j e  p uis  dire, 
qu i  en est v e n u  à re c o n n a îtr e  a v e c  les 
v ie u x  R o m a i n s  et  à  n o u s  fa ire  admettre 
à  n o u s -m ê m e s  q u e  la v é r i ta b le  base , la 
b a s e  n a tu re l le  de  l ’ h a r m o n ie  d a n s  le lan
g a g e ,  ce  n ’est p o in t  la q u a n t ité ,  qui n ’est 
q u e  la m e s u re  ou l ’é lé m e n t  m atérie l  des 
m o is ,  m a is l ’a c c e n t  qui e n  est la  vie  ou 
l ’é lé m e n t  s p ir itu e l ,  anima vocis, com m e 
d isait  si b ie n ,  a u  VIe s ièc le ,  le  g ra m m a i
rien  D io m è d e .

( A suivre.) L .  G u i l l a u m e .

M A G NIFICAT
L e s  m ain s jo in te s , d ev a n t la  c é le ste  M arie  
S 'in c lin e  E lis a b e th , fem m e de Z a c h a r ie  ; 

L 'e n fa n t q u ’e lle  a  c o n ç u  p o u r un  se cre t dessein, 
A  reco n n u  la  V ie r g e , et b o n d it d an s son sein.
Il sa it q u e  ces fla n cs  p u rs  com m e un sa in t taber

n a c le
R e n fe rm e n t le  M essie  a n n o n cé  p a r  l ’o racle ,

E t  Jean le  P r é c u r s e u r  d é jà  p ren d  son essor 
P o u r  p ré p a re r  la  v o ie  au  so le il du T h a b o r .

L a  V ie r g e , v ers  l 'a z u r  to u rn a  son œ il lim pide,
E t  l ’a zu r  r o u g is s a it  com m e un m an teau  splendide 
D e  p r in c e  et de m a rty r  ; le  C ie l était en feu ;
E lle  se r e c u e illit  sou s le  b a is e r  de D ie u ...
D e  sa  ro b e  so rta it u n e lu m ière  b le u e  ;
So n  p ie d  v a in q u e u r  b ro y a it  le  serp en t dont la

[queue

C h e rc h a it  à s 'e n ro u le r  a u to u r d e  son talon, —  
M a is  u n a n g e  g a r d a it  la  ro se  d u  vallo n .

L e  so ir to m b a it ; c ’é ta it line h eure  so len n elle  ; 
L e  C ré a te u r c o u v r a it  l ’u n iv e rs  de son a ile  ;
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Dieu qui ravit sa proie aux dents de l'oppresseur. 
Dieu triomphait avec la grâce et la douceur.

Et les anges erraient sur les monts de Judée ; 
Rafraîchis par les pleurs d’une estivale ondée, 
Les arbres et les fleurs parfumaient les chemins : 
Marie ouvrit son âme aux regards des humains !

Alors on entendit le merveilleux cantique 
Que le monde nouveau comme le monde antique 
Répète en tressaillant d'allégresse et d'amour : 
M AGN IFICAT !....

Alors en ce glorieux jour,
Le cri de l'opprimé sortit de la poussière,
Job au fond du sépulcre entrevit la lumière,
Et le pâle Lazare asservi comme Abel 
Mêla sa voix au chant qui louait l’Élernel.

M a d e l e i n e  L é p i n e .

L’exécution musicale
(Suite.)

P o u r  s ’e x p l i q u e r  ce s  o m is s io n s  c a r a c t é 
ristiques, si d é c o n c e r t a n t e s  p o u r  le le c te u r  
n éo p h y te ,  il fau t  se  ra p p e le r  to u t  d 'a b o r d  
que le c o m p o s i t e u r  lu i-m ê m e  d ir ig e a i t  o r 
d in airem ent so n  œ u v r e  et d o n n a it  l ’im p u l 
sion à  ses e x é c u t a n t s ,  t o u jo u rs  p e u  n o m 
breux à  c e tte  é p o q u e .  U n  m o u v e m e n t  du 
bras ou  d e  la  m a in ,  un  s ig n e  d e  la tête, 
un s im p le  c o u p  d ’œ il  suffisait à c o m m a n 
der les m o u v e m e n ts ,  à  in d iq u e r  les n u a n 
ces d ’intensité ,  très  s o m m a ir e s  a lors .  E n 
suite il im p o r t e  d e  s a v o ir  q u e  l ’a u teu r ,  
tout en C o n d u is a n t  so n  œ u v r e ,  p re n a it  
à de c e rta in s  m o m e n t s  part  à l ’e x é c u t io n ,  
c o m m e  a c c o m p a g n a t e u r  a u  c la v ie r .  P o u r  
s’acq uitter  d e  sa  d o u b l e  t â c h e  san s  a v o ir  
à redouter  u n e  d é fa i l la n c e  de  la m é m o ir e ,  
il se g u id a i t  s u r  u n e  c o p ie  d e  la p art ie  
(vio loncelle)  a u -d e s s u s  d e s  n ote s  d e  l a 
quelle  il in d iq u a i t  p a r fo is  en  ch iffres  les 
a cco rds  s u c c e s s i fs .  V o i l à  l ’ o r ig in e  d e  la 
basse c o n tin u e ,  d u  r e m p l is s a g e  h a r m o 
nique q u e  le  c o m p o s i t e u r  va r ia i t  s u iv a n t  
le n o m b re  et le  ta le n t  d e  ses  m u s ic ie n s ,  
ou su ivan t sa fan ta is ie  m o m e n t a n é e .  D a n s  
les co n d it io n s  a c tu e l le s  d e  n os  o rch e s tre s  
et de  nos  m a s se s  ch o r a le s ,  c e t  a c c o m p a 
gn em en t s u p p lé m e n t a ir e  d o it  être  f ixé  et 
noté tout au  lo n g ,  si l ’on v e u t  m a in te n ir  
intacte l ’in s t r u m e n t a t io n  e x p l ic i t e m e n t  
écrite p a r  l ’a u t e u r  : ce tte  in s t r u m e n t a 
tion si s a v o u r e u s e ,  si sa is issan te  d ’o r i g i 

nalité , a v e c  ses t im b re s  p a r t ic u l ie r s  ( v i o 
les d e  g a m b e ,  h a u t b o is  d ’a m o u r ,  c o r n e t  
à  b o u q u in ,  t ro m p ettes  jo u a n t  à  l ’a ig u ) ,  
et  a v e c  son  c o lo r is  si d if féren t  d e  ce lu i  
d e  l ’o rch e s tre  m o d e r n e .

J e  n ’ai p a s  beso in  de  ra p p e le r  ici l ’ im 
p ress io n  q u ’o n t  p r o d u it e  su r le p u b l ic  
b ru x e l lo is  les g r a n d e s  créa tio n s  r e l ig ie u 
ses d e  B a c h  et  d e  H a e n d e l ,  c h a q u e  fois 
q u e  l 'o n  a  p u  lui en d o n n e r  u n e  a u d it io n .  
U n  effet  s e m b la b le  a été  c o n sta té  p a r to u t  
o ù  elles  o n t  été  e x é c u t é e s  d e  m a n iè r e  à 
faire  ressortir  leu rs  b e a u té s .

C e p e n d a n t ,  au  d e h o rs ,  u n e  v o ix  des  
p lu s  a u to risée s  s ’est fait  e n te n d r e  p o u r  
r é v o q u e r  en d o u te  l ’o p p o r tu n ité  d e s  e x é 
c u t io n s  p u b l iq u e s  c o n s a c r é e s  à  d e s  œ u v r e s  
a p p a r t e n a n t  à  la p é r io d e  d e  l ’a n c ie n  art 
c la ss iq u e .

U n  c o m p o s i t e u r  i l lustre  de  l ’é p o q u e  
a c tu e l le  a  d it  (d u  m o in s  en s u b s ta n c e )  : 
« L e s  œ u v r e s  c h o r a le s  et in str u m e n ta le s  
» des  B a c h  et des  H a e n d e l  so n t  d ’a d m i 

ra b le s  s u jets  d ’é tu d e  p o u r  n o u s  a utres  
m u s ic ie n s ,  q u i  s o m m e s  c a p a b le s  d e  
n o u s  en  p r o c u r e r  l ’au d it io n  en les l i 
s a n t . M a is  il n e  s ’e n su it  p a s  d e  là  q u e  
n o u s  p u iss io n s ,  en  c o n s c ie n c e ,  les p r o 
d u ir e  d e v a n t  le  p u b l i c  d e  n os  co n ce r ts ,

" p u is q u e  a u c u n e  tradit ion  t e c h n iq u e
re la t iv e  à  le u r  e x é c u t i o n  n e  n o u s  est 

» p a r v e n u e .  »
S i  cet  a r g u m e n t  était  fo n d é ,  il fa u d ra it  

se ré s ig n e r  à  r a y e r  du p r o g r a m m e  d e  nos 
co n ce r ts ,  n on  s e u le m e n t  les p r o d u c t io n s  
d e  l ’a n c ie n n e  p é r io d e  c la ss iq u e ,  m a is  e n 
c o r e  to u t  le ré p erto ire  s y m p h o n i q u e  a n 
tér ieu r à 1830 .

C a r  s ’ il est vrai q u ’à  L e i p z i g ,  et  d a n s  
l ’é g l is e  m ê m e  q u e  le  g r a n d  B a c h  a v a it  
c o m b lé e  des  trésors  de  s o n  g é n ie ,  ses m e r 
v e i l le u se s  c o m p o s i t io n s  re l ig ie u s e s  t o m 
b è r e n t  d a n s  u n  o u b li  p ro fo n d  dès  la s e 
c o n d e  g é n é ra t io n ,  à  V i e n n e ,  o ù  v é c u r e n t  
H a y d n ,  M o z a r t  et  B e e t h o v e n ,  la  tra d i
t ion  du s ty le  d ’e x é cu tio n  d e  leu rs  s y m p h o 
nies  s ’est-elle  m a in te n u e  p o u r  se  r é p a n d r e  
de  là  d a n s  les a u tre s  co n tr é e s  d e  la la n 
g u e  a l le m a n d e  ?

D a n s  sa d isser ta t io n  d é jà  m e n t io n n é e ,  
R i c h a r d  W a g n e r  s ’est  c h a r g é  d e  r é p o n 
dre  p é r e m p t o ir e m e n t  à cette  q u e s t io n ,  
en ce  q u i  c o n c e r n e  le  p lu s  ré ce n t  et le 
p lu s  g r a n d  des  tro is  m a îtres  s y m p h o n i s 
tes. L e  g é n ia l  p o è te -c o m p o s ite u r  de  
1’ « A n n e a u  du N i b e l u n g  » n o u s  a p p re n d  
q u ’au  d é b u t  d e  sa  ca rr ière ,  la n e u v iè m e  
s y m p h o n i e  d e  B e e t h o v e n ,  q u ’il a va it  e n 
te n d u  e x é c u t e r  s e u le m e n t  en  A l le m a g n e ,
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était p o u r  lui u n  p r o b lè m e  in so lu b le ,  
et q u ’e lle  resta te lle  j u s q u ’a u  j o u r  o ù  il 
l ’e n ten d it  à  P a r i s  en 1839 , e x é c u t é e  p a r  
l ’o rch es tre  de  la S o c ié té  des  C o n c e r t s ,  
so us  la d ir e c t io n  d ’ H a b e n e c k .  « A  ce  m o 
m e n t- là ,  dit-il , les é cail les  m e  to m b è r e n t  
des  y e u x  et tout  s ’é c la ir a  d a n s  m o n  e s
p rit .  » A in s i ,  ce  fu t  u n e  s im p le  a s s o c ia 
tion d ’e x é c u ta n ts  fra n ç ais ,  q u i ,  san s  le 
s e c o u rs  d ’a u c u n e  tra d it io n ,  et u n i q u e 
m e n t  g u id é e  p a r  un c h e f  p lu tô t  v ir tu o s e  
q u e  s a v a n t  m u s ic ie n ,  a va it  su d é c o u v r ir ,  
g r â c e  à  des  efforts in la s s a b le s ,  l ’ i n te r p r é 
tat io n  d ’u n e  œ u v r e  s y m p h o n i q u e  aussi  
m e r v e i l le u s e m e n t  c o m p l iq u é e  et  l o n g 
t e m p s  aussi  in c o m p r is e  q u e  so n  p e n d a n t  
littéraire , le  s e c o n d  « F a u s t  ». C e  fut  cette  
m ê m e  so c ié té  qui d o n n a  à l ’E u r o p e  e n 
t ière , y  c o m p r is  l ’A l le m a g n e ,  le  m o d è le  
d e  l ’e x é c u t io n  p o u r  to u te  la sér ie  des  
s y m p h o n ie s  d e  B e e t h o v e n .  D a n s  u n e  
a u tre  b r a n c h e  de  l ’art m u s ic a l ,  n e  so nt-ce  
p a s  les  ch a n te u r s  v ir tu o s e s  ré u n is  au 
T h é â t r e  ita lien  d e  P a r is ,  v e rs  1849-1850, 
qui ont e n s e ig n é  à  leu rs  c o n te m p o ra in s  
le  s ty le  d ’e x é c u t io n ,  d e v e n u  a u j o u r d ’hui 
c la ss iq u e ,  des c h e fs -d ’œ u v r e s  s c é n iq u e s  
d e  M o z a r t ,  « D o n  G io v a n n i»  et les  « N o z 
z e  di F i g a r o  ».

T e n o n s  d o n c  p o u r  c e rta in  q u e  to ute  
p art it io n  d ic té e  p a r  le  g é n ie ,  q u ’e lle  soit  
a n c ie n n e  ou  m o d e r n e ,  r é v è le  le  secret  de  
la  ré a lisa t ion  p r a t iq u e  à  ce lu i  qui sait l ’ in
t er r o g e r  a s s id û m e n t  et a v e c  a m o u r .  E t  
g a r d o n s -n o u s  d e  c r o ir e  q u e  les p r o d u c 
t io n s  les p lu s  é le v é e s  d e  l ’art p o ly p h o n e  
n ’o n t  été  c o n s e r v é e s  q u e  p o u r  u n e  é lite  d e  
p ro fe s s io n n e ls  isolés. T o u t e  m u lt i tu d e  
re cu e i l l ie ,  é c o u ta n t  en s i le n c e ,  est a pte  à  
s en t ir  le  souffle d u  g é n ie  m u s ic a l  p a s s er  
s u r  elle.

Q u ’il m e  soit  p erm is ,  à p r o p o s  d e s  a u 
d it io n s  p u b l i q u e s  de  m u s iq u e  r é t r o s p e c 
t ive ,  d e  m ’arrê ter  e n c o r e  un  m o m e n t  sur 
u n e  id é e  é m ise  en  ce s  d e rn ie r s  te m p s ,  
afin d ’y  ra t t a c h e r  m e s  c o n c lu s io n s .

O n  s ’ est d e m a n d é  si o n  n e  réa lise ra it  
p a s  c o m p lè t e m e n t  le r ê v e  d u  c o m p o s i t e u r  
en  re p ro d u is a n t  son  o u v r a g e  d a n s  des  
co n d it io n s  id e n tiq u e s  à  ce l les  o ù  il fu t  
p ré se n té  à  l ’o r ig in e  : c ’est à d ire  a v e c  un 
n o m b r e  é gal  d ’e x é c u ta n ts ,  a v e c  les m ê 
m es  e n g in s  s o n o res  q u e  c e u x  d o n t  se s e r
v a ie n t  les m u s ic ie n s  d e  l ’é p o q u e .  L e s  
p e r so n n e s  qui o n t  fo r m u lé  ce  d e s id e r a 
tu m  o n t  p e r d u  d e  v u e  q u e  to u te  e x é c u 
t ion  m u s ic a le  a u  c o n c e r t  ou  au  th éâtre  
i m p l iq u e  la ré u n io n  de  trois in te rv en a n ts :  
l ’œ u v r e  d u  m a îtr e ,  l ’e n s e m b le  des  e x é 

c u ta n ts  ( y  c o m p r is  le u r  c h e f )  et l ’a u d i
to ire .  A  s u p p o s e r  q u e  l ’o n  p û t ré u n ir  le 
m a té r ie l  in s tr u m e n ta l  re q u is  p o u r  une 
telle  a u d it io n ,  les in str u m e n t is te s  actuels 
p o u rr a ie n t  d i f f ic i le m e n t  se  débarrasser  
d e  la  t e c h n i q u e  p e r fe c t io n n é e  q u ’ils tien
n e n t  d e  le u r  m a îtr e  p o u r  a d o p t e r  la m a 
n ière  ru s t iq u e  d e s  s y m p h o n is t e s  c o n 
te m p o r a in s  d e  B a c h  et  d e  H a e n d e l .  Mais 
en  a d m e t t a n t  q u ’ils p u s s e n t  y  réussir  ju s 
q u ’à u n  ce r ta in  p o in t ,  il reste  à  sup pu ter  
l ’effet  q u ’u n e  e x é c u t i o n  c o n ç u e  d ’après 
ce s  d o n n é e s  p r o d u ir a i t  s u r  u n  p u b l ic  du 
XXe s iè c le .  P o u r  q u e  ce t  effet fût  satis
fa isa n t,  il f a u d ra it  p o s s é d e r  le  p o u v o ir  
d ’o p é r e r  ce  m ir a c le  : t ra n s fo rm e r  p ar un 
c o u p  d e  b a g u e t t e  les a u d ite u rs  d e  notre 
é p o q u e  en  un  a u d it o ir e  d e  1730 avec  
to u tes  ses h a b i t u d e s  m u s ic a le s ,  si peu 
e x ig e a n t e s  en m a t i è r e  d e  p u i s s a n c e  sonore, 
d e  ju s te s s e  in s t r u m e n t a le ,  d e  délicatesse 
et  de  n u a n c e s .  L e  ré su ltat  d e  la tentative  
serait  a p p a r e m m e n t  a ussi  c a r ic a t u r a l  que 
si l ’on s ’a v is a it  d e  r e p ré s e n te r  les  drames 
d e  S h a k e s p e a r e  a v e c  d e s  p o te a u x  in dica 
teu rs  en  g u is e  d e  d é c o r s  ; les p iè ce s  héroï
qu e s  d e  C o r n e i l le  e t  d e  R a c i n e  a v e c  les 
p e r r u q u e s  et les c o s t u m e s  p o rté s  p a r  les 
a c te u r s  t r a g iq u e s  s o u s  L o u i s  X I V .  Que 
l ’on s e  f i g u r e  l’e f f e t  q u e  p r o d u ir a it  dans nos 
g r a n d e s  salles  d e  c o n c e r t  l ’O ra to r io  de 
N o ë l ,  p o u r  n e  p a s  p a r le r  d e  la P a s 
sion  se lo n  S .  M a t h i e u ,  e x é c u t é  a v e c  le 
p e r s o n n e l  m u s i c a l  d o n t  se contentait 
B a c h  : 21 in str u m e n t is te s ,  12 chanteurs, 
en to u t  33 e x é c u t a n t s .

(A  suivre.) F . - A .  G e v a e r t .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.

nistra... 
tivem ent !

N o u s  d e v o n s  a r r iv e r  à s u p p r im e r  toute 

a u t o r is a t io n  à tout é ta b liss e m e n t  lib re , q u ’ 

il so it  re l ig ie u x  o u  m ê m e  la ïq u e .  ( Convent 

de  190 5 , p a g e  27 .)

. . .  D e v a n t  c h a q u e  m a is o n ,  des  tas de 
f u m i e r  s ’é lè v e n t ,  r é g u l ie r s  et p r e s q u e  uni
fo rm e s ,  a v e c  leu rs  gr o s se s  to rsad es  ja u 
n es, c o r r e s p o n d a n t  à  c h a q u e  c u r é e  d ’éta
b le .

U n e  p l a n c h e  est n é c e s s a ir e  p o u r  entrer 
d a n s  la p lu p a r t  d e s  c h a u m iè r e s ,  et elle 
c o n d u it ,  en p e n te  d o u c e ,  j u s q u ’a u  chem in  
c o m m u n a l ,  o ù  se  t o r g n o le n t  des  marmots,
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battant p o u rta n t  p a v i l lo n  b la n c .
E t  c ’est a insi p a r to u t ,  clans l ’u n iq u e  rue  

du v i l la g e . . .  les  tas d e  f u m ie r  s u c c é d a n t  
aux tas d e  f u m i e r . . .  j u s q u ’a u  d e r n ie r  —  
celui d e  l ’ in s t i tu te u r  —  qui d e v ie n t  c o m 
me un p o in t  d ’o r  d a n s  la p e r s p e c t iv e  lo in 
taine des  c h a m p s  m é l a n c o l iq u e s . . .

T o u t  c e la  s u in te ,  d é g o u l i n e ,  i m p r è g n e  
le sol, in fe c te  l ’eau  d ’u n e  très v ie i l le  f o n 
taine q u e  s u r p l o m b e  u n  m â t, t ra v e rs é  
d ’une p e r c h e  a l o u r d i e  d e  d e u x  p a v é s ,  
co m m e co n tr e -p o id s  p o u r  a id e r  à  r e m o n 
ter les sea u x .

A u s s i ,  q u a n d  ce s  d a m e s  d e  P a r is  e u 
rent d é c id é  d e  b â t ir  u n e  é c o le  d a n s  leu r  
cottage, s itu é  à  u n  k i lo m è t r e  d e  là , le u r  
p rem ière  p r é o c c u p a t i o n  p o u r  les  e n fan ts  
et p o u r  e lles ,  fu t  l ’e a u  !

Il ne s ’a g it  p a s  d ’a v o i r  d e s  é lè ve s ,  et  d e  
leur d o n n e r  la  f iè v re  t y p h o ï d e  !

L ’a rc h ite c te  e u t  d o n c  l ’o rd re  d e  d é p a s 
ser la p r e m iè r e  n a p p e  d ’e a u  qui a l i m e n 
tait le v i l la g e ,  et de  c h e r c h e r  la s e c o n d e  
à une g r a n d e  p r o f o n d e u r .  C e l a  c o û t a  c in q  
mille fran cs, m a is ,  a u  m o in s ,  on fut  t r a n 
quille, ca r  l ’e a u  était  p a r fa ite .

A lo r s  s e u le m e n t ,  la  p e t i te  é c o le  c o m 
m ença.. .

C ’était le m o is  d e rn ie r .
I l y  eut  d ’a b o r d  d e u x  g a r ç o n s  et trois  

filles.. . p u is  c in q  g a r ç o n s  et  s ep t  f i l le s . . .  
puis  sep t  g a r ç o n s  et d i x  f illes  !..  I ls  a r r i 
vaient, un  p e u  e f f a r o u c h é s  d a n s  ce tte  c la s 
se très b l a n c h e ,  c o m m e  d e  g r o s  o is e a u x  
pris au p i è g e . . .  P e u  à  p e u ,  ils  s ’a p p r i v o i 
saient, d e v e n a ie n t  co n fia n ts ,  a im a n t  le u r  
éco le . . .  fa isa n t  d e  la  p r o p a g a n d e  p o u r  la 
dem oiselle  q u i  é ta it  ge n t i l le  c o m m e  tout  
...  qui n e  le u r  a l lo n g e a i t  p a s  les  o re il les ,  
en les tra itan t  d e  vibrions o u  d e  misérables 
crétins ! . . .  m a is  le u r  ré vé la it ,  au  c o n tra ire ,  
avec le  g o û t  des  p as t i l le s  d e  c h o c o la t ,  le 
charm e in t im e  d u  c a t é c h is m e  et d e  la 
classe fam ilia le .

L ’erreur, m is e  b ie n  e n  f a c e  d e  la  vérité ,  
fond d e v a n t  e lle  c o m m e  la  n e i g e  au  s o 
leil. ..  D è s  le  c o m m e n c e m e n t  d e  n o v e m 
bre, l ’é co le  la ïq u e  p e r d i t  p lu s  d e  la  m o i 
tié de son  e ffectif .

E t  l ’in st itu teu r  fu t  m o r n e  en  s o n  cœ u r .

*
* *

T o u t  c o n t i n u a  p o u r  le  m ie u x  d a n s  la 
meilleure des  é c o le s  p o ss ib le .

Q u a n d  il fa isa it  b e a u ,  o n  p assa it  les 
heures de  r é c r é a t io n  d a n s  le  p a r c .

Quand il p leu va it, on appren ait à faire

le  p o t-au-feu , le  vrai  !..  ce lu i  q ui e m b a u 
m e  p o u r  la j o u r n é e  u n e  m a is o n  e n t iè r e  et 
ré jo u it  le c œ u r  de  l ’h o m m e . . .  la b l a n q u e t 
te d e  veau  —  la  v r a ie  !..  —  o ù  la s a u c e  
est c o m m e  u n e  m o u s s e l in e  p a r f u m é e  d e  
t h y m . . .  la s o u p e  à la  cro sse  d e  j a m b o n  
a u  r u d e  a r ô m e . . .  les  c r o q u e tte s ,  a v e c  les 
restes  d e  v ia n d e ,  q u i  fo nt  p la is ir  a u x  
v ie u x  san s  d e n t s . . .  e t c . . .  e t c . . .

P u i s ,  en c lasse , o n  tra va il la it  p re s q u e  
s an s  s ’ en d o u te r ,  te l le m e n t  tout  était  c la ir  
et b ie n  d i t . . .  L e  d im a n c h e ,  o n  a v a it  sa p e 
tite c h a p e l le  à  l ’é g l is e ,  à  c ô té  d e  l ’h a r m o 
n iu m , a u  p ied  d ’un g r a n d  saint,  tout c a s 
q u é  d ’o r,  et qui fait a v a le r  à  un  d r a g o n  le 
fe r  d e  sa la n ce .

O u i ,  m a is  si v o u s  êtes  h e u r e u x  a u  p o in t  
d e  le  d ire ,  p r e n e z  g a rd e  ! . . .  le  m a lh e u r  
est à  v o tre  p o r t e  ! . . .

O r ,  p etits  g a r ç o n s  et p etites  f illes c r i 
a ie n t  le u r  b o n h e u r  p a r  to us  les c h e m in s .  
O n  le  v o y a i t  d a n s  leu rs  y e u x  c la irs  et d a n s  
le  r a y o n n e m e n t  d e  le u r  v is a g e  h e u r e u x .

A u s s i  le  m a l h e u r  a r r iv a . . .
I l  se  p ré se n ta  s o u s  la f o r m e  d ’un g a 

m in  a p p e lé  L e t u r c q  q u i  vint,  un  soir,  p o r 
ter  un p a p ie r  j a u n e  sur leq u el  il y  a va it  
écrit  :

Vu le rapport de l'inspecteur primaire, l'éco
le libre de Guy court sera fermée à partir du lun
di 4 décembre.

L ’Inspecteur d'Académie,
(Signature illisible.)

—  Q u i  t ’a  d o n n é  ce la . .?
—  L e  m aître ...
L ’in st itu trice  resta p e r p l e x e . . . ,  ce  p o u 

let  in a t te n d u  e n tre  les  m a in s . . .

*
*  *

L e  soir,  e n tre  c h ie n  et lo u p ,  la  b o n n e  
alla  c h e z  le m a ir e . . .  I l  n ’y  était p a s . . .  l ’ in
st itu te u r n o n  p lu s . . .

L a  n u it  de  ces  d e m o ise l le s  fut m a u v a i
se. E l l e s  f irent  des  s o n g e s  p é n ib le s . . .  e l
les v o y a ien t  ces  p etits  en fan ts ,  d é jà  fils d e  
leu rs  â m e s ,  d isp ersé s  a u x  q u a tre  ven ts  d u  
c i e l . . .  l ’é c o le  fe r m é e ,  et  l ’ in stituteu r tr i 
o m p h a n t ,  les  ra m e n a it ,  a v e c  des  g r o s  
m o ts ,  d a n s  cette  c h i o u rm e fo rcé e  q u ’est 
d e v e n u e  l ’é co le  m a ç o n n i q u e  des  v i l la g e s .

A u s s i ,  d è s  la  p r e m iè r e  h e u r e ,  l ’a în é e  
p r i t  le  tra in, et s ’en fut t r o u v e r  l ’ in s p e c 
teu r  p r im a ir e .  E l l e  a rr iv a  ju s te  au  m o 
m e n t  o ù  c e  m o n s ie u r  a lla it  p artir  à  b i c y 
clette.

—  .. .  P o u r q u o i  le  g o u v e r n e m e n t  ferm e 
v o t r e  é c o le  ?.. lu i  dit  ce  m o n s ie u r  en
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gra is s a n t  sa m a c h in e . . .  c ’est très s i m p l e . . .  
v o tr e  eau  est in fe cte  !..

—  N o t r e  eau  ?..
—  A b s o l u m e n t  !..
—  E t  c ’est le  seu l m o t i f  ?..
—  M e rc i  ! . .  il n e  v o u s  suffit  p a s  ! . . .
M a d e m o is e l le  respira .

S i  l ’eau était  la seu le  ra ison  officielle, 
rien d e  p lu s  fac i le  q u e  d ’é ta b lir  l ’ in an ité  
d e  l ’a c c u s a t io n .  D e m a i n  e lle  ferait  p r e n 
dre  p a r  un  e x p ert  d e u x  é c h a n t i l lo n s ,  l’eau 
d u  v i l la g e  e t  la  s ie n n e ,  o n  les  a n a ly s e 
rait, et e lle  p o rtera it  e l le -m ê m e  le  résultat 
à  la p ré fe c tu re .

C ’était l ’é v id e n c e  é cra sa n te ,  in d is c u t a 
b le ,  le  re tra it  fo rc é  d e  l ’ arrêt  d e  f e r m e 
ture.

E l l e  r e v in t  d o n c  tra n q u i l l is é e ,  en d i 
san t  a u x  fa m il le s  en  é m o i  :

—  N ’a y e z  p a s  p e u r ,  c ’ était u n e  g r o s s iè 
re  e rre u r  !..

L e  c a b in e t  d e  la  p r é fe c t u r e .
U n  M o n s ie u r ,  l ’a ir  a g a c é ,  j o u e  a v e c  

ses  c lé s . . .
D e v a n t  lu i ,  u n e  p e r s o n n e  d e  3o ans, 

c a lm e  et d is t in g u é e ,  p o s e  un  ra p p o r t  su r  
le  b u r e a u ,  et p ré se n te  d e u x  p et ites  b o u 
teil les  c a c h e té e s  et sce l lé es .  L ’ un e  c o n 
t ien t  un  l iq u id e  d ’u n e  p u r e t é  c r is ta l l in e . . .  
l ’au tre ,  u n e  eau  lé g è r e m e n t  ro u i l lé e .

—  V o i c i ,  M o n s ie u r  le  p r é fe t . . .  c ’est c o n 
c lu a n t ,  j e  s u p p o s e ? . ,  dit-elle, a v e c  un  p e u  
d ’iro n ie  d a n s  sa  v o ix  très d o u c e . . .

M a is  le  p ré fe t  s e c o u e  la tête  d ’ un air 
assommé.,

—  Q u e  v o u le z - v o u s  q u e  j ’en fasse  de  
v o s  s ata n é es  b o u te i l le s  ! ! . . .

—  P a r d o n ,  M o n s ie u r  le  p ré fe t . . . l ’u n i
q u e  m o t i f  d e  la s u p p r e s s io n  d e  m o n  
é c o l e  est  la s o i-d isan t  m a u v a is e  q u a l i té
d e  l ’e a u   j e  v o u s  p r o u v e  q u e ,  de
to u t  le c a n to n ,  l ’e a u  d u  c o t ta g e  est la 
p lu s  p u re ,  et  q u ’a u c u n  p u its  n ’est aéré  
c o m m e  le n ô t r e . . .

—  Il  s ’a g i t  b i e n  d e  ce la  ! !..
—  Il  s ’a g it  d e  l ’e au , j e  s u p p o s e . .?

—  O u i  e t n on  !.
—  J e  ne c o m p r e n d s  p lu s . .
—  N a tu r e l le m e n t  !..  v o u s  a u tres,  v o u s  

n e  c o m p r e n e z  j a m a is  à  d e m i- m o t . . .  E h  
b ie n ,  j e  v a is  v o u s  p a r le r  c la ir . . .

L e  p ré fe t  p r e n d  a lors  so n  c o u p e - p a p ie r  
p o u r  b ie n  s c a n d e r  ses p aro les  :

—  Q u e  v o tr e  eau soit,  en elle-même, p u r e  
ou p a s  p u r e ,  la c h o s e  n o u s  est  c o m p l è t e 
m e n t  é g a l e . . .  V o u s  v o u le z  q u e  v o tr e  eau 
soit  b o n n e . .?  C ’ est e n t e n d u  !.. O h  !.. j e

ne suis  p a s  un m o n s ie u r  c o n tr a r ia n t . . .
—  A lo r s ,  n otre  é c o le  c o n t in u e . .?
—  P a s  d u  t o u t . . .  j e  la  fe r m e  !..  car, 

administrativement, votre eau est 
m auvaise !...

—  Administrativement, notre eau est mau
vaise ! ..  ré p ète  la  p a u v r e  fi l le  en re g a r
d a n t  le  p la n c h e r . . .

—  C o m p r e n e z - v o u s  la n u a n c e  ?..

—  V o u s  v o y e z  b ie n  ! . .  o n  n e  p eut  
p a s  v o u s  la isser  c o n t in u e r  d a n s  ce s  c o n 
d it io n s  là . . .  p o u r  la san té  m ê m e  d e s  e n 
fants  !..  J ’ai b ien  l ’h o n n e u r  de  v o u s  sa
luer,  M a d e m o is e l l e . . .

E t  d ’un g e s te  i r o n iq u e m e n t  c o u rto is ,  
il lui in d iq u a  la p o rte .

P i e r r e  l ’ E r m i t e .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.

R É C R É A T I O N
Charade.

C o n t e n t  de  m o n  p r e m ie r ,  le  s a g e  est 
h e u r e u x  ;

M o n  s e c o n d  a u  ro s e a u  fait  sup po rter  
l ’o ra g e ,

E t  m o n  to u t  o r n e  le  r iv a g e .

Mots en losange.

1. C o n s o n n e ,
2. F l e u v e  d ’ A fr iq u e ,
3 . V i l le  d ’ Ita lie ,
4. E t e n d u e  d ’ea u ,
5 . C o n s o n n e .

Réponses au dernier numéro : 

Enigme : L e  temps. 

Carré syllabique :

M O  R O  S E  

R O  M A  R I N  

S E  R I N  G A
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BRETA IG N E E S T  PO ÉSIE !
« B r e t a ig n e  est p o é s ie  ! » L e  d ic to n  

me h a n ta it  au  c o u r s  d e  la r a p id e  é tu d e  
que j ’é c r iv a is  n a g u è r e  s u r  T h é o d o r e  B o 
trel.

M a  p l u m e  p a r fo is  s ’arrêtait  tout  à  c o u p ,  
laissant un m o t  in a c h e v é ,  et j e  m ’o u 
bliais à  r ê v e r  a u x  g r a n d s  n o m s  d e  la  p o é 
tique A r m o r .

« B r e t a ig n e  est  p o é s ie  ! » L ’i llustre  
auteur d u  Génie du christianisme, q u i  prit  
a u d a c ie u s e m e n t ,  a p r è s  les t o u rm e n te s  
ré vo lu tio n n a ire s ,  la g é n ia le  in it ia t iv e  de  
ram ener au  sol f r a n ç a is  la  p o é s i e  p r o s 
crite, C h a t e a u b r i a n d ,  d o n t  le s o u v e n ir  
glorieux p la n e  s u r  to u t  le  s iè c le  p assé , 
dont l ’ in f lu e n ce  l it téra ire  et  m o ra le  e m 
piète m ô m e  su r le  s iè c le  n o u v e a u ,  C h a 
teaubriand était  B r e t o n .

L a m e n n a is ,  le  d o u x  et  m a lh e u r e u x  
« F éli  », d o n t  les œ u v r e s  si p o é t iq u e s  so n t  
im p ré gn ée s  du p a r fu m  p é n é t r a n t  d e s  s im 
ples et d o u c e s  p a r a b o le s  d e  l ’ E v a n g i l e ,  
L a m e n n a is  était e n fa n t  d e  S a in t - M a lo .

B r iz e u x ,  le  c h a n tr e  h a r m o n i e u x  des  
douces é g l o g u e s  et d e s  f r a îc h e s  id y l les ,  
le ten dre  p o è t e  d o n t  la l y r e  ru s t iq u e  n e  
connut j a m a i s  les  s o u b r e s a u ts  d e  la  p a s 
sion e x a c e r b é e ,  B r iz e u x ,  le  d o u x  a u te u r  
de « M a r ie  », le  p o è t e  a n g o is s é  d e s  « B r e 
tons », é ta it  B r e t o n  lu i - m ê m e .

E t  ce s  g r a n d s  n o m s  m e  fa is a ie n t  r e s 
souvenir d u  m o t  d e  G e o r g e  S a n d  au su je t  
de la B r e t a g n e  : « E l l e  est à  la  h a u te u r ,  
dans sa p o é s ie ,  d e  ce  q u e  le  g é n ie  des  
plus g r a n d s  p o è te s  et ce lu i  d e s  n at io n s  
les p lu s  p o é t iq u e s  o n t  ja m a i s  p ro d u it .  »

*
* *

U n  a rt ic le  b ie n  d o c u m e n t é  d ’E d m o n d  
Biré, l ’é m in e n t  cr i t iq u e  et h is to r ie n  f r a n 
çais, v in t  m ’a p p o r t e r  d e p u is  u n e  c o n v i c 
tion p lu s  s é r ie u se  e n c o r e .

C ’est la  p o é s ie  p o p u la ir e  s u rto u t  qui 
germ a s p o n t a n é m e n t  d u  so l  ro c a i l le u x  d e  
la m o rn e  la n d e  b re to n n e .

D a n s  le  c h a o s  d e s  p ie r re s  d r u id iq u e s  
chargées  d e s  s o u v e n ir s  d u  v i e u x  tem p s,  
à l ’o m b re  d e s  g r a n d s  c a lv a ire s  et des  
menhirs g r a n i t iq u e s ,  s o u s  le souffle  d e  la 
brise m a r in e  qui v ie n t  d u  l a rg e ,  e l l e  a g r a n d i  
vig o u reu se  et p u is s a n te .  E t  la f lora ison  
des c h a n ts  p o p u la ir e s ,  à  la fois m y s t iq u e s ,  
dram atiques  et  ly r iq u e s ,  fu t  si m a g n i f i 
quem ent f é c o n d e  q u ’E m i l e  S o u v e s t r e  a

p u  d ire  : « O n  re stera it  au d e ss o u s  d e  la 
vé r ité  en en p o rta n t  le  n o m b r e  à  h u it  ou  
d ix  m il le  ( 1 ). »

P a r m i  les c o n te m p o r a in s  d e  B r iz e u x ,  
il en  est d e u x  au  m o in s  d o n t  l ’h is to ire  a  
b u r in é  les n o m s  au  l ivre  d ’o r  d e  la g lo ir e  : 
E d o u a r d  T u r q u e t t y ,  le  p o è te  c a th o l iq u e ,  
et  H ip p o l y t e  V io le a u .

L e u r s  s u c c e s s e u r s  so n t  lé g io n ,  et  le u r  
g é n ie  ou leu r  ta le n t ,  le u r  b e lle  a rd e u r  
p o u r  les L e t tre s  et la P o é s i e ,  la v ita l i té  
d e  leu rs  a ss o c ia t io n s  l ittéraires et d e  leu rs  
re v u es  p o é t iq u e s ,  leu rs  œ u v r e s  e nfin , tout  
c o n c o u r t  à  m a in t e n ir  le  v i e u x  d ic to n  :
« B r e t a ig n e  est p o é s ie !  » d a n s  la ra d ie u s e  
s p le n d e u r  d ’ u n e  vérité  t o u jo u r s  a c tu e l le .

L e  " Parnasse breton contemporain ", v é r i t a 
b l e  n o b i l ia ire  d e  la B r e t a g n e  p o é t iq u e ,  
p u b l ié  il y  a  q u e lq u e s  a n n é e s  p a r  L o u i s  
T i e r c e l in ,  a  réun i  u n  c h o i x  p a r m i  les 
œ u v r e s  d e  p rè s  d e  c e n t  p o è t e s  v iv a n t s  !

E n  1879, la  Société des Bibliophiles bretons 
a v a i t  i n s é r é  d a n s  s o n  Bulletin  u n e  l i s te  
d e s  p o è t e s  b r e t o n s - f r a n ç a i s  d u  XIXe s i è c l e ,  
c o m p r e n a n t  p l u s  d e  d e u x  c e n t s  n o m s .  E t  
e l l e  n ’e s t  p a s  c o m p l è t e ,  d i t - o n  !!!

J o ig n e z  y  les n o m s  d e s  in n o m b r a b le s  
p o ètes  b re to n s  b re to n n a n ts ,  et  d ites-m o i si 
c ’est p a r  un sen tim en t  d e  va in  c h a u v in i s m e  
q u e  l ’Hermine, r e v u e  l it téraire  d e  R e n n e s ,  
a é c u s s o n n é  sa b a n n iè r e  : « B r e t a ig n e  est 
p o é s ie  » ?

*

A u j o u r d ’h u i,  e n  B r e t a g n e ,  d it  E d .  B iré ,  
le  t rô n e  p o é t iq u e  est p a r t a g é  e n tre  L o u is  
T i e r c e l i n  et  T h .  B o t r e l .

L e s  le c te u r s  d e  cette  r e v u e  co n n a is s e n t  
le  b a r d e  B o t r e l ,  d o n t  la v o i x  m â le  c l a i 
ro n n e  si f iè r e m e n t  le réve i l  des  g r a n d s  
s e n t im e n ts .  I ls  m e  sa u ro n t  g r é ,  j ’en suis  
sûr ,  de  le u r  s ig n a le r  aussi  ce  b e a u  p o ète  
b re to n ,  L o u i s  T i e r c e l i n .

D e s  c e n t  p o ètes  c ités  d a n s  le  Parnasse con
temporain, L o u i s  T ie r c e l in  est san s  co n te s te  
le  p r e m ie r ,  et si j ’en  j u g e  p a r  le  n o m b r e  
d e s  œ u v r e s  q u ’il a  p ro d u ite s ,  il est d ig n e  
aussi,  in c o n te s ta b le m e n t ,  d e  f ig u r e r  p a r 
mi les  é c r iv a in s  d o n t  les n o m s  g lo r ie u x  
sont à j a m a is  m a rq u é s  d a n s  l ’ h isto ire  des  
lettres  fra n ç aises .

E n  p ro s e ,  o u tre  un ro m a n  : L a comtesse 
Gendeleltre, et un  v o l u m e  d e  n o u v e l le s ,  il 
p u b l ia  : L a  Bretagne qui croit.

P o u r  qui c o n n a î t  la  p l u m e  a lerte  de 
l ’é c r iv a in ,  la v ie  d e  ses n arra tio n s ,  la s a i 
s issa n te  p u is s a n c e  d e  ses é v o c a t io n s ,  il

(1) Les derniers Bretons, t. II, p. 158.
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n ’est p as  m a la isé  de  d e v i n e r  la  d é l ic a te ss e  
d u  p a r f u m  d e  terro ir  q u i  s ’é c h a p p e  d e  ces  
p a g e s  en le s q u e l le s  le  p o è te  c h r é t ie n  a 
f ixé  le s o u v e n i r  des  P a r d o n s  et des  p è l e 
r in a g e s  a u x  sa n ctu a ire s ,  e n c o r e  in v io lé s  
a lors ,  d e  la p ie u s e  B r e t a g n e .

E n  v e rs ,  o u tre  les d iv e r se s  c o m p o s i 
tio n s  q u ’ il é p a rp i l la  le  l o n g  d e s  c o lo n n e s  
d e  d iv e r se s  r e v u e s ,  il édita  s é p a r é m e n t  
u n e  b o n n e  d o u z a in e  d e  p la q u e tte s ,  b r o 
c h u re s ,  v o lu m e s ,  q u i  suff ira ien t  à  m a r 
q u e r  sa p la c e ,  et u n e  p l a c e  d e  c h o ix ,  d a n s  
la p lé ia d e  p o é t iq u e  d e  B r e t a g n e .

M a is  ce  s o n t  les  œ u v r e s  th é âtra les ,  
sem b le -t- i l ,  q u i  o n t  s u rto u t  ten té  le  talent 
d u  p o è te .

C e s  œ u v r e s  s o n t  d iv e r s e s  : d r a m e s ,  c o 
m é d ie s ,  p r o v e r b e s ,  à -p ro p o s ,  d r a m e s  
ly r iq u e s ,  o ra to rio s ,  o p é r a s - c o m iq u e s ,  je  
n ’e n  c o m p t e  p a s  m o in s  d e  v in g t - c in q ,  
q u i  fu ren t  re p ré se n té es  a v e c  s u c c è s  au  
T h é â t r e  fra n ç a is ,  à  l ’ O d é o n ,  à  la  C o m é d ie  
f ra n ç aise ,  au  G r a n d - T h é â t r e ,  à  l ’ O p é r a  
r o y a l  de  B e r l in ,  a u  C o m e d y  T h e a t r e  de  
L o n d r e s ,  a u  C a s in o  d e  S a in t -M a lo ,  au 
T h é â t r e  d e  R e n n e s .

L a  c r i t iq u e  les a c c u e i l l i t  a v e c  fa v e u r ,  
s an s  le u r  d o n n e r  p o u rta n t  les t a p a g e u s e s  
ré c la m e s  q u ’e lle  d é c e r n e  a v e c  u n e  in é 
p u is a b le  gé n é ro s ité  à tan t  d ’œ u v r e s  d r a 
m a tiq u e s  d o n t  le  p r in c ip a l  m é rite  est d e  
flatter les p a s s io n s  m o n d a in e s  !

A h  ! si L o u i s  T ie r c e l in  a v a i t  m is ,  de-ci  
de-là, d a n s  ses ve rs ,  q u e lq u e s  p etites  t ira 
d e s  b ie n  c o m b is te s ,  s ’il a v a i t  ré s e r v é  
q u e lq u e s  s c è n e s  p o u r  les  s i tu a t io n s  r is 
q u é e s  et les d ia lo g u e s  c r o u s t i l le u x ,  s ’ il 
a v a i t  é m a il lé  ses œ u v r e s  d e  q u e lq u e s  
e x c u s e s  p o u r  les  c h u te s  tro p  re te n t iss a n 
tes et  les  t ra h is o n s  d e s  c œ u r s  b a ss e m e n t  
p a s s io n n é s ,  si m ê m e ,  en  ses vers  c ise lé s ,  
il en  a v a i t  l â c h é  q u e lq u e s  « ra id es  », 
j ’ im a g in e  q u e  s o n  n o m  n e  serait  a u j o u r 
d ’h u i  i n c o n n u  d e  p e r s o n n e  et  q u ’il t ie n 
drait  l ’a ff ich e  p e n d a n t  d e s  m o is  entiers .

I l  n e  l ’a  p a s  v o u l u ,  et il n e  l ’a  p a s  fait.  
S a  foi c h r é t ie n n e  et s o n  h o n n ê t e t é  fu ren t  
p lu s  fortes  q u e  l ’a p p â t  d u  s u c c è s ,  d u  g ro s  
s u c c è s  a u p r è s  d u  g r o s  p u b l ic .

C e  n ’est  p a s  n o u s  q u i  le  re g r e tte r o n s ,  et 
n o tre  a d m ira t io n  p o u r  le fier e t  c o u r a g e u x  
p ô è te  n e  sera  q u e  p lu s  g r a n d e ,  p u i s q u ’e l
le  n e  s ’e s to m p e  d ’a u c u n  re gret .

*
* *

J e  v ie n s  d e  l ire  l ’u n e  des  d e rn iè r e s  
œ u v r e s  —  s in o n  la d e rn iè r e  —  d e  L o u i s  
T i e r c e l i n  : L a  Bretagne qui chante, et j e  
g a r d e  d e  c e tte  le c tu re  r é c o n fo r ta n te  u n  
s o u v e n ir  q u i  restera,

J ’a im e ,  en cette  œ u v r e ,  l 'e n l iz a n te  
h a r m o n ie  du s ty le ,  la d o u c e u r  ou l ’é n e r
g ie  d u  r y t h m e ,  la d iv e r s i té  d e s  a ccen ts ,  
l ’a b o n d a n c e  d e s  p en s ée s  t o u jo u rs  justes ,  
la b r i l la n te  l im p id ité  d e s  im a g e s  s o u ve n t  
n e u v e s ,  la  m e r v e i l le u s e  c is e lu re  d ’une 
f o rm e  i m p e c c a b l e  et  la r ic h e  so n o r ité  des 
r im e s .  La Bretagne qui chante est une 
s o u rc e  p u r e  et v iv i f ia n te  o ù  l ’esp rit  se 
d é sa ltè r e  à  m ê m e  la v ra ie  p o é s ie .

L e  p o è t e  n ’a c c o r d e  sa l y r e  q u e  p o u r  
m o n te r  v e rs  les  s o m m e ts : so n  c h a n t  
n ’a b a is s e  j a m a i s  les c œ u rs v e rs  la terre  
o ù  g r o u i l le n t  les m e s q u in e r ie s  et les  tra
h iso n s,  o ù  se h e u r te n t  les é g o ïs m e s  :

« C'est un écho Là-haut des choses de Là-bas !
» Et ceux qu'ont assourdis les vains bruits de la

[terre
» Auraient beau l'écouter, ils ne l’entendraient

[pas. »

H a u s s o n s  n o s  c œ u r s  d o n c  v e rs  l ’ Idéal 
et  p rê to n s  l ’o re il le  à  ce

R ON D EL DE L ’A D IEU .

Mourir, c’est partir un peu !
Le dernier mot du problème 
N’est pas sur la lèvre blême : 
Regardez vers le ciel bleu.
Ce qui survit dans l’adieu,
C ’est le meilleur de soi-même...
Mourir, c'est partir un peu !

O la douceur de ce vœu :
Si l’on quitte ceux qu’on aime,
C’est avec l’espoir suprême 
De les retrouver en Dieu...

Mourir, c’est partir un peu !

D e  là -h a u t ,  je t o n s  p o u r t a n t  u n  rega rd  
s u r  la  terre  o ù  s ’e ffe u il len t  l a m e n t a b le 
m e n t  les  ro s e s  et  les  r ê v e s .

LES ROSES E F F E U IL L É E S .

On ne ramasse pas les roses effeuillées. 
Qu’importe que le pied stupide d’un manant 
Les foule et que le vent les chasse maintenant! 
Ayant touché le sol, les roses sont souillées.

C’est ainsi que parfois mes regards effrayés 
Ont vu tomber la fleur divine de mes rêves ; 
Mais si j ’ai pu pleurer mes illusions brèves,
Je ne ramasse pas mes rêves effeuillés.

E n  vra i  B r e t o n ,  T i e r c e l i n  d o i t  a im er 
la  m e r .  N ’est-ce p a s ,  dit- i l ,  q u 'e l le  est 
b e l le  ?

Et ce flot bleu, le long de la côte bretonne, 
N’est-ce pas qu’il est beau, si tranquille et si pur, 
Quand un mince ruban d'écume ourle et festonne 
Son grand manteau royal d’émeraude et d’azur...

M a is  c e  q u ’ il a im e  p a r  d e ss u s  tout,  en 
vrai  B r e t o n  e n c o r e ,  c ’est sa p et ite  patrie, 
la B r e t a g n e ,  q u i ,  m a l g r é  l ’o d ie u s e  p r e s 
s ion  d e s  s ec ta ire s  g o u v e r n e m e n t a u x  de
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France, dem eure, quoi qu’en dise le 
poète :

« Demeure la terre chérie 
» Des fidélités d 'autrefois. »

« O B retagne, je  suis ton fils reconnaissant !
» C 'est à toi que j ’ai dû de garder en mon âme 
» L a  foi dans l’ Idéal que partout je  proclam e,
» L e g s divin  qu'on reçoit des aïeux en naissant.»

Force m’est bien, si je  ne veux enva
hir toutes les colonnes de cette revue, 
de bâillonner la voix du souvenir qui 
chante en moi, si délicieusement, tant 
de vers si beaux. Il y  a pourtant dans le 
volume tant de joyaux que je  voudrais 
transcrire ici, pour mon plaisir et pour 
le plaisir non moins vif des lecteurs !

Mais je  tourne court et ne demande 
grâce que pour les vers suivants, dans 
lesquels Tiercelin  chante si bien la 
Bretagne :

« Je l'aim e, mon pays. J'aim e ses landes rousses, 
» Que rosit la  bruyère et que dorent les mousses; 
» J'aime ses hauts landiers et ses genêts touffus, 
» Et j ’aime ses forêts aux arbres séculaires,
» Où, lorsque le vent d'ouest apaise ses colères, 
» L a  brise fait courir de longs frissons confus. »

J. R e n a u l t .

 

Memento culinaire

Dîner de famille

Potage au pain 
Rouelle de veau bourgeoise 

Asperges au gras 
Meringues glacées

R o u e l l e  d e  v e a u  b o u r g e o i s e . —  P i
quez votre morceau de veau de petits 
lardons ; puis assujettissez-le bien avec 
une ficelle. Mettez la viande dans une 
casserole avec un bon morceau de beurre 
au fond.

Ajoutez : oignons, carottes, thym , lau
rier et deux verres de bouillon. Salez et 
poivrez. Laissez prendre une belle cou
leur, puis couvrez la casserole et faites 
cuire à petit feu. Dres sez la viande sur 
un plat, faites réduire le jus qui reste 
dans la casserole, liez d ’un peu de farine 
et versez par dessus la viande.

A s p e r g e s  a u  g r a s . —  Prenez une botte 
d’asperges, un bon morceau de beurre, 
un quart cuillerée à café de L iebig, sel, 
poivre, pincée de fécule. Faites cuire vos

asperges à très grande eau bouillante et 
très salée, pour q u ’elles restent vertes. 
Préparez ensuite une sauce avec l ’extrait 
de viande L iebig  délayé dans de l ’eau de 
cuisson des asperges, à laquelle vous 
ajouterez un morceau de beurre, du sel, 
du poivre et une pincée de fécule pour 
lier la sauce.

T a n t e  L o u i s e .

A JERUSALEM
L e 2 septembre prochain, le vapeur 

l ’Etoile emportera vers les rives de la P a 
lestine un pèlerinage idéal qui rappellera 
des jours d ’un autre âge.

Au moment où les peuples s’arment les 
uns contre les autres, où la division et la 
haine semblent inspirer toutes les entre
prises, la pacifique Belgique verra se 
grouper, autour de ses fils qui iront la re
présenter au Tom beau du Sauveur, des 
Français, des Allem ands, des Anglais, 
des Hollandais. E t tous ces peuples, ani
més d’un même amour, celui que la foi 
seule inspire ; groupés à l’ombre du m ê
me étendard, la croix du Christ, iront, 
comme autrefois nos pères les Croisés, 
s’agenouiller sur le saint Tom beau et y 
prier le maître des cœurs de faire régner 
sur la terre la paix, la concorde, la frater
nité.

Ce spectacle nous rappellera le héros 
dont la Belgique s’honore, Godefroid de 
Bouillon, qui partit, lui aussi, à la tête 
des peuples unis dans une même foi et 
un même amour, à la conquête du saint 
Sépulcre.

L ’ombre de Bouillon nous invite en
core, non plus à reprendre sur le T urc le 
tombeau de notre Dieu, mais à aller là- 
bas, en Palestine, protester de notre fidé
lité et de notre reconnaissance à Dieu- 
Rédempteur ; elle nous invite à faire le 
plus bel acte de foi de notre vie pour l’é
dification de nos contemporains et l ’ad
miration des peuples orientaux.

Nous connaissons l’histoire des croisa
des, et l'enthousiasme des chrétiens d’a
lors quand on leur parlait de courir à la 
conquête du Tom beau du Christ. On con
çoit aisément que les âges de foi ardente 
aient emporté les peuples jusqu’aux rives 
de la Terre-Sainte. Quand la mort arra
che à la tendre affection d ’un fils un père 
vénéré ou une mère adorée, qui ne sait



G r o u p e  b e l g e  d u  x x x e p è l e r i n a g e , a  b o r d  d e  « l ’E t o i l e  »

L e s  r i v a g e s  d u  m o n t  A t h o s
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l ’a t t ir a n c e  q u ’a  p o u r  ce  fils in fo r tu n é  la 
t o m b e  q ui lui r a p p e l le  tant d e  s o u v e n irs  
c h e rs ,  tan t  d e  d é v o u e m e n t  et tant d ’a 
m o u r  !

Q u e ls  s o u v e n ir s  a u t r e m e n t  ch e rs ,  q u e l  
d é v o u e m e n t  et q u e l  a m o u r  le sain t  S é p u l 
c r e  n e  ra p p e lle-t- i l  p as  au  c h r é t ie n  f id è l e ? 
E t  si la t o m b e  d ’un p è r e  ou d ’u n e  m è re  
est p r é c ie u s e  à n o s  y e u x ,  si d ’a ller  à c e r 
tains j o u r s  y  ré p a n d re  d e s  f leurs  a d o u c it  
l ’a m e r tu re  d e  la s é p a r a t i o n ,  et si d ’y  p r ie r  
fortif ie  n o tre  e s p é r a n c e  d e  les r e v o ir  
d a n s  un m o n d e  m e il le u r ,  q u e  d ire  du  t o m 
b e a u  de  n otre  D ie u  ! . . .

E N T R É E  DU SA IN T SÉ PU LC R E

T o u t  m u s u lm a n  n ’a  q u ’u n  rê v e  en sa 
v ie  : a l le r ,  au  p r ix  de  m il le  fa t ig u e s ,  p e u  
lui im p o rte ,  p o u r v u  q u ’il a rr iv e ,  p r ie r  à 
L a  M e c q u e  s u r  le to m b e a u  d e  M a h o m e t .  
E t  lec h ré t ien  d ’O c c i d e n t  hésitera it  à a l le r  
re tre m p e r  sa foi su r  le  sol o ù  D i e u  m o u 
rut p a r  a m o u r  p o u r  lui ?

O n  vo it  des  s c h is m a t iq u e s  ru sses  et 
g r e c s  faire  à p ie d  un im m e n s e  trajet  p o u r  
a l le r  vé n o r e r  le  to m b e a u  du S e i g n e u r .  
P l u s  d e  d i x  m il le  R u s s e s  e n v a h is s e n t  
tous les a n s  la  V i l l e  sa in te . E t  le c a th o l i 
q u e  re stera it  in différent  e n  fa ce  d e  la foi 
si v iv a c e  d e  c ,as frères  s é p a ré s  ?

D ’a u tre  p a rt ,  les s c h is m o c r a t e s  g recs , 
en  p r é s e n c e  d e  l ’in s o u c ia n c e  d e s  g o u v e r 
n e m e n t s  c a th o l iq u e s ,  d e v ie n n e n t  ch a q u e  
j o u r  p lu s  a u d a c i e u x  et c h e r c h e n t  à  s ’e m 
p a r e r  d e s  l ie u x  sain ts .  C e  n e  sera  q u ’u n e 
a ffa ire  d e  j o u r s  si n o u s  n ’a l lo n s  p as  là  
ba s  a ff irm er n o tre  foi et n o s  d ro its  et faire 
c o m p r e n d r e  a u x  O r ie n t a u x  q u e  s ’ il est des 
p e u p le s  qui o u b l ie n t  le u rs  d e v o ir s  s é c u 
la ires ,  il en  est  d ’a u tre s ,  p et its  peut-être 
p a r  le  n o m b r e ,  m a is  g r a n d s  p a r  l ’énergie ,  
la b r a v o u r e ,  le  c œ u r  et  la f idél ité  à  leur 
D i e u ,  qui au  b e s o in  s a u r a ie n t  a g i r  et fai
re  r e s p e c te r  les d ro its  d e s  c a th o l iq u e s .

N o u s  p r o u v e r o n s  a u x  a u tre s  n ations  que 
la B e l g i q u e  n ’est p a s  la d e rn iè r e  d a n s  ce 
re to u r  d e s  p e u p le s  v e r s  J é r u s a le m . E lle  
n e  le  p e u t  d u  reste, si e l le  v e u t  rester  f i
d è le  à la m é m o i r e  de  so n  va i l la n t  fils G o 
d e fro id  d e  B o u i l lo n .

L ’Etoile, qui t r a n s p o r t e  to u s  les ans  les 
p è le r in s  à  J é r u s a le m ,  offre tan t  d ’a v a n t a 
g e s  q u e  le p è le r in a g e  est  a u j o u r d ’hui vé
r i ta b le m e n t  a tt r a y a n t  N o u s  a v o n s  tous 
les a v a n t a g e s  d e s  p et its  g r o u p e s ,  ch a q u e  
n a t io n a l i té  g a r d a n t  s o n  a u t o n o m ie ,  et 
c e u x  d u  g r a n d  n o m b r e  q ui n o u s  perm et 
d ’a v o ir  à b o r d ,  c o m m e  en  T e rre -S a in te ,  
d e  b e l le s  et to u c h a n te s  c é r é m o n ie s  re li
g ie u s e s  et  d e s  m a n ife sta t io n s  d e  foi vrai
m e n t  g r a n d io s e s .

O n  n e  sa u ra it  tro p  ra p p e le r  l ’e x c e l le n 
te im p re s s io n  p r o d u it e  p a r  le  g r o u p e  bel
g e  a u  3o e p è le r in a g e ,  à  b o r d  d e  l 'Etoile.

N o u s  é tio n s  c in q u a n t e ,  et  j e  v o u s  a ssu
re q u e  n o u s  fa is io n s  b o n n e  f ig u r e  parm i 
les  F r a n ç a i s ,  les  A n g l a i s ,  les  A l le m a n d s ,  
les H o l la n d a is ,  les  A m é r i c a in s ,  e tc .  Je 
p u is  a f f ir m e r  q u ’a u  m i l ie u  d e  tout ce 
m o n d e ,  c ’est le B e l g e  qui l ’e m p o r te  quant 
à  la d is t in c t io n ,  la b o n n e  te n u e ,  la d é l ica 
tesse  d e s  e x p re s s io n s  et la n o b le sse  des 
se n t im e n ts ,  en m ê m e  t e m p s  q u ' i l  était un 
e x e m p le  p a r  sa p ié té  et sa foi a rdente .

O n  a  v u  là la  B e l g i q u e  d e  p rè s ,  et je 
v o u s  a ss u re  q u ’on  a su l ’a p p r é c ie r .  Nos 
c o m p a g n o n s  d e  p è l e r i n a g e  co n serv en t 
a v e c  n o u s  d e s  re lat io n s  d e s  p lu s  a im ables  
et r e c h e r c h e n t  e n c o r e  n o tr e  a m itié .  C ’est 
b ie n  d ire  q u e  n o u s  n e  d e v o n s  p a s  cra in 
d r e  d e  n o u s  a ff irm er et d ’e ntrep rendre, 
p lu s  n o m b r e u x  e n c o r e  q u e  l ’an dernier, 
le 32e p è l e r i n a g e  à  J é r u s a le m ,  q u e  S .  S . 
P i e  X  et  S .  G .  M g r  M e rc ie r  v ie n n e n t  de 
b é n i r  et d ’e n c o u r a g e r .  L .  R .

N .  B .  —  L e  P è r e  L e g r a n d ,  rue  du 
P a r c h e m i n ,  16, à  B r u x e l l e s ,  est  le  v e n 
d r e d i ,  d e  2 à 4 h e u res  d u  so ir ,  à  la d is p o 
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sition d e  to u te  p e r s o n n e  d é s ir e u se  d e  ren 
s e ig n e m e n t s  ; et,  su r  le u r  d e m a n d e ,  il 
rend v is ite  a u x  p è le r in s  q u i  n e  p e u v e n t  
se d é r a n g e r  ce  jo u r- là .

L a  tra v e rs é e  se fait à  b o r d  d e  « l 'É to i
le », b e a u  s te a m e r  d e  1 10 m è tres  d e  lo n g ,  
s p é c ia le m e n t  a m é n a g é  p o u r  les P è l e r i n a 
ge s  : C h a p e l l e  s p a c ie u s e ,  va s te s  ponts-  
p r o m e n a d e s ,  é c la ir a g e  é le c tr iq u e ,  salle  de 
c o n fé re n c e s ,  e tc .

L ’ É ta t-m a jo r  et les  d ir e c te u rs  s o n t  e n 
t ièrem e n t  au  s e r v i c e  d e s  p è le r in s .

L e  b a te a u  é v o lu e  à  so n  g r é ,  a p p r o c h e  
des cô tes  in té re ssa n te s ,  ch o is i t  ses h eu res ,  
m o dif ie  a u  b e s o in  sa m a r c h e  et p e u t  é v i 
ter tous  les  in c o n v é n ie n t s  d e s  q u a r a n t a i 
nes, les  p e r te s  d e  t e m p s  et les a tte n te s  si 
d é sa g r é a b le s  a u x  v o y a g e u r s  q u i  v o y a g e n t  
sur des  v a p e u r s  à  i t in é ra ire s  fixes.

L ’i t in é ra ire  m o n tr e  a insi  : la C o r s e ,  
les B o u c h e s  d e  B o n i f a c io ,  la  S a r d a i g n e ,  
le v o lc a n  et  la  v i l le  d e  S t r o m b o l i ,  les 
c ô te s  d e  la  S i c i l e  et d e  la C a la b r e ,  
M e ss in e ,  R e g g i o ,  les  c a p s  d u  P é l o 
p o n è s e ,  la  b a ie  d e  S a la m i n e ,  la  p r e s 
q u ’île  d u  m o n t  A t h o s  ; le  l o n g  dé tro it  d e  
G a l l ip o l i ,  le  B o s p h o r e ,  et l ’e n trée  d e  la  
m e r  N o i r e  ; les î les  de  l ’A r c h ip e l  : M i t y 
lèn e , T é n é d o s ,  L e s b o s ,  C h i o ,  S a m o s ,  
R h o d e s ,  P a t h m o s  ; la  c ô te  P h é n i c i e n n e ,  
et au  r e t o u r  : M a lte ,  S y r a c u s e ,  C a t a n e ,  
l 'E t n a ,  T a o r m i n a ,  la b a ie  d e  N a p l e s  et 
P o u z z o l e s .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.

César Franck
(Suite.)

J e  sen s  b ie n  q u e  m o n  a m o u r  p a s s i o n 
n é  d e  la  m u s i q u e  n e  m ’a u to r is e r a  p as  
suff isa m m en t, et p o u r t a n t  j e  n e  p u is  e n 
trer ici d a n s  u n  e x p o s é  t e c h n iq u e  et a r i
de  d e  cette  é c r i t u r e  s y m p h o n i q u e  si 
p r o f o n d é m e n t  p e r s o n n e l le .  M a is  enfin  
l ’o p in io n  d e  q u e l q u ’un qui n ’a q u e  sa p la 
ce a u x  c o n c e r ts  suffira  p o u r  d ire  q u e  P sy 
ché, la Symphonie, le  Quintette, la Sonate pour 
piano et violon, les  Béatitudes, ce r ta in e s  p a r 
ties de  Rédemption et d e  H u ld a , les Chorals 
d'orgue, le  Prélude, aria et finale, le Prélude  
choral et fu gu e, p o u r  p ia n o ,  so n t  des  c h e f s  
d ’œ u v r e  q u e  rien n e  fera  p â lir ,  et a u x q u e ls  
l ien ,  d e p u is  B a c h  et B e e t h o v e n ,  n e  p e u t

être  c o m p a r é  d a n s  le d o m a in e  d e  l ’ h a r 
m o n ie  p u r e .  S c h u m a n n  est p lu s  n e r v e u x ,  
L is z t  et  B e r l io z  p lus  colorismes, B o r o d in e  
p lu s  é tr a n g e ,  B r a h m s  p lu s  c o m p o s é  peut- 
être. M a is  a u c u n  d e  c e s  m aîtres  de  l ’o r 
ch e s tre  n ’est aussi in t im e m e n t  m u s ica l ,  
a u c u n  n ’ est a u ss i  s e r e in e m e n t  re lié  au 
c la ss ic is m e  d e  B a c h .  P e r s o n n e  n ’a cette  
facu lté  de  su a v ité  m y s t iq u e  et  v o l u p 
t u e u s e ,  ce  c h a r m e  u n iq u e  qui ra p p e lle  t a n 
tôt  l ’A n g e l i c o  et tantôt  le C o r r è g e ,  cette  
p lé n itu d e  serein e  d a n s  la ferve u r,  ce tte  
p u re té  d u  c h a n t  qui p la n e ,  cette  facu lté  
d e  jo ie  surto u t ,  de jo i e  p a r  e ffusion  r e l i 
g ie u s e ,  ce tte  b la n c h e u r  ra d ie u s e  de  l ’h a r 
m o n ie  e x ta s ié e  et in g é n u e .  R i e n  d e  s é v è 
re d a n s  ce  m y s t ic is m e  é v a n g é l iq u e .  C e r 
tes, les  c h o r a ls  d ’o rg u e ,  les p iè c e s  de  
p ian o  s o n t  d ’u n e  c o n s t r u c t io n  p uissan te ,  
d ’u n e  re c t itu d e  m a g n i f iq u e  qui p r o c è d e  
d ir e c t e m e n t  d e  J .-S .  B a c h  ; m a is  B a c h  est 
fo r m id a b le ,  il to n n e,  il a  la ru desse  de  la 
foi d u  m o y e n  â g e ,  et son  r y t h m e  est 
é n o rm e ,  et  j u s q u ’à sa g a îté  fait p e u r  c o m 
m e le rire  d ’ un g é a n t .  F r a n c k  est é p e rd u  
d e  d o u c e u r ,  d e  c o n so la t io n ,  et sa m u s iq u e  
e n tre  d a n s  l ’â m e  p a r  lo n g s  d é fe r le m e n ts  
d ’h a r m o n ie  é ta le ,  c o m m e  u n e  m a ré e  b a i 
g n é e  d e  lu n e .  C ’est la  ten d re sse  m ê m e ,  la 
te n d re s s e  d iv in e  e m p r u n ta n t  l ’ h u m b le  
so u r ir e  d e  l ’h u m a n it é  !

P o u r t a n t ,  cet  a p ô tre  a eu  aussi ses p a s 
sions. L e  p o è m e  s y m p h o n i q u e  du C h as
seur maudit est là p o u r  té m o ig n e r  d u  r o 
m a n t is m e  n e r v e u x  qui h a n ta  d ’a b o r d  son 
â m e ,  et on y  r e tro u v e  la fu r e u r  d e s c r ip t i 
v e  d e  B e r l i o z  a v e c  u n e  é cr i tu r e  a u t r e 
m e n t  stricte  ; et c ’est to u t  un p a y s a g e  de  
p a s s io n  d é lira n te ,  d e  p o ig n a n t e  exa ltation  
de  l ’â m e  et des  sens, q u e  révè le  la s u b l i 
m e  Sonate p o u r  p ia n o  et v io lo n  a v a n t  de  
c o n c lu r e  p a r  u n e  e x p lo s io n  d e  jo ie .

L ’e x e m p le  est f ré q u en t ,  d a n s  l ’œ u v r e  de  
F r a n c k ,  d e  ce  t e m p é ra m e n t  a rd en t ,  de  ce t  
é la n  ly r iq u e .  M a is  tout  est d o m in é  p a r  
u n e  p u re té  qui restera  le  trait ca p ita l  de  
so n  in sp ira t io n  et d e  so n  g é n ie ,  un e  p u re té  
qui n ’a  rien d e  p ré ra p h a é l i te ,  ni  s é c h e r e s 
se, ni  sév ér ité ,  un e  p ureté  r iante , a m o u 
re u se  et d o u c e ,  o ui ,  v r a im e n t ,  q u e lq u e  
c h o s e  c o m m e  C o r r è g e  su r  le  fo n d  d ’ un 
d é c o r  d e  P u v i s  d e  C h a v a n n e s .  L e  c o n 
tour d e  ces  h a r m o n ie s  est d ’ un b e a u  c la s 
s iq ue, im p e c c a b le ,  m ais  c o n s t a m m e n t  les 
to n a lité s  so n t  d ’u n e  p lé n itu d e  s a v o u re u s e ,  
m o ite ,  m o e l le u s e  san s  m o llesse , qui fait 
p e n s e r  à  la fa ç o n  d o n t  R a c i n e  faisait 
c h a n te r  les m o ts  d a n s  la r ig id e  a rm a tu re  
d u  v e r s  de  tra g é d ie .
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Il y  a une féminité ineffable dans cette 
musique. Devant elle, plus peut-être que 
devant toute autre, on peut se rappeler la 
parole de Fichte envisageant la musique 
comme le véritable langage métaphysique 
de l’avenir. L a  symphonie de Franck 
nous parle en effet. Elle ne décrit rien, 
elle ne suggère aucun souvenir du mon
de extérieur. C ’est une voix de l’infini qui 
retentit dans notre conscience, c ’est un 
céleste discours, et si la Sonate est une 
œuvre passionnée et humaine, un des 
plus beaux cris qui existent, si Psyché est 
un incomparable poème d ’amour méta
physique, lorsqu’on écoute les Choyais 
d'orgue ou, surtout, cette quatrième Béati
tude où la voix de Jésus s’élève au faîte 
d ’une des plus prodigieuses montées or
chestrales que la douleur et l ’harmonie 
aient jamais conçues, alors on perçoit 
clairement le degré d’art et de rêve où la 
musique peut devenir vraiment, dans 
toute la force de cette grave et redouta
ble expression, la voix de l ’universel.

On peut se demander si les disciples de 
Franck, qui héritèrent très dignement de 
son enseignement moral, ont su com
prendre avec la même netteté de juge
ment son enseignement technique. Un 
souci extrême de la forme classique les a 
préoccupés, et jusqu’à primer chez eux le 
sentiment et l ’inspiration. Artistes excel
lents et minutieux, puristes épris de l’or
donnance symphonique et thématique 
avec une science autrement sérieuse que 
la science d ’imitation classique du Con
servatoire, ils se sont défiés de la sponta
néité, et ils ont ainsi montré une préoc
cupation analogue à celle des poètes par
nassiens. Tout en cherchant (surtout en 
ces derniers temps), une inspiration fran
çaise, et en sentant le péril de la musique 
trop bien faite, du « devoir irréprocha
ble », de ce qu’on appelle la musique de 
capellmeisters, tout en voulant éviter le 
rigorisme de forme des Allemands con
temporains qu’y  pousse le souci du clas
sicisme beethovenien, tout en voulant fuir 
cette correction excessive qui a mis trop 
de grisaille sur l ’œuvre importante et va
leureuse de Brahms, les disciples de 
Franck ont été un peu trop professeurs, 
un peu trop guindés, un peu trop enclins, 
par aversion pour le romantisme et la 
facture lâchée, à mathématiser leur œuvre 
et à faire taire leur spontanéité. Castil
lon et Lekeu, morts très jeunes et il y a 
longtemps, échappèrent à cette contrain
te. M. Debussy avait en lui un génie

étrange qui le mena à une tout autre mu
sique : et Ernest Chausson est celui de 
tous qui rappela le plus tendrement la 
mystique effusion de son maître, dont il 
avait tout à fait le caractère et l ’âm e. Mais 
la majorité des autres ont plus fait atten
tion à la technique qu ’à la sensibilité de 
Franck, ils ont été moins simples, moins 
humains que lui, et pourtant c ’est à plus 
d ’humanité qu ’il voulait les conduire.

César Franck a été grand avant tout 
par le sentiment. L e  sentiment n ’altérait 
pas son écriture de maître, mais il faisait 
parfois craquer l ’armature de sa composi
tion. Cela n’arrive jamais à Brahms, le 
plus important, avec lui, des symphonis
tes parus depuis W agner : mais combien, 
malgré cela et à cause peut-être de cela, 
il est plus émouvant, plus grand ! Il est 
permis de dire, possible de montrer que 
la composition de la Symphonie, très belle 
d’ailleurs, a été dépassée en rectitude, en 
rigueur mathématique, par des orches
trateurs d’inspiration bien moindre. Il y  
a de la musique mieux faite encore. Mais 
il n’en existe pas de plus belle par l’exal
tation, l’élan de l ’âme, l’abondance mer
veilleuse du sentiment, qui supplée à 
l ’ingéniosité, aux surprises, aux trouvail
les de timbres, aux complexités thémati
ques que d’autres possèdent à un plus 
grand degré. Comme l ’Angelico, Franck 
se contente parfois d ’harmonies contras
tées sans recherche de tous intermédiaires, 
de répons trop symétriques, qui créent la 
redite et la monotonie. Mais tout à coup 
survient un chant si doux dans le subli
me ! E t  n ’a-t-on pas, en ce temps où le 
rigorisme d’écriture musicale tourmente 
tout le monde, dit aussi de Beethoven, 
de ses thèmes, de ses effets répétés, des 
critiques allant jusqu’à l ’audace, et en est- 
il moins Beethoven ? L ’œuvre de Franck 
est trop humaine pour échapper à la cri
tique, et celle de Bach est peut-être la 
seule dont le granit défie la plus légère 
entaille. Mais qu’on songe à l ’édifice for
midable de W agner, qu ’on voie combien 
déjà la plus juste, la plus respectueuse 
critique y  peut, sans offense, trouver à 
redire, qu ’on lui compare ensuite l’œuvre 
de Franck à ce point de vue, et l ’on ver
ra combien le déchet en est mince relati
vement. Il faut tenir Franck pour un des 
plus originaux et des plus grands sym 
phonistes qui aient paru dans l’histoire 
de la musique, et c ’est de cette proposi
tion préalable, incontestable, qu ’on pour
ra partir pour étudier, préférer ou con
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tester telle  p a r t ie  d e  son  œ u v r e ,  tel asp e ct  
de  son  g é n ie .

Q u a n t  à  so n  c a r a c t è r e ,  il fait  h o n n e u r  
à l ’h u m a n it é .  E t  q u a n t  a u  r ô le q u e  ce  
gran d  h o m m e  a j o u é ,  il fa u t  b ien  d ire  
q u ’il a g u i d é  to u te  l ’ é c o le  f r a n ç a is e  m o d e r 
ne d a n s  u n e  ro u te  l o g iq u e  et v ia b le  au 
m il ieu  d ’ u n e  cr ise  m u s ic a le  e x c e p t i o n n e l 
le. Il  est le  lien  n a tu re l  d u  c la s s ic is m e  et 
de la p o ly p h o n i e  à  v e n ir .  L a  fi l iat ion  d e  la 
m u s iq u e  p u r e  a v a i t  été  b o u le v e r s é e  p a r  
le r o m a n tis m e  d e s c r ip t i f  d e  L is z t ,  d e  B e r 
lioz, et enfin  d e  W a g n e r ,  d é v ia te u r s  m e r 
v e i l le u x  m a is  d a n g e r e u x  des  d e st in ée s  de 
leur art.  L ’ in te rv e n t io n  à la fois  t ra d i t io 
niste et  n o v a tr ic e  d e  F r a n c k  a  re m is  au 
poin t  l ’o r ie n a t io n  d ’u n e  é p o q u e  to u t  e n 
tière, a v e c  un  ta c t  rare , san s  ré a ctio n .  
C ’est là  ce  qui a fait  d e  ce  m y s t i q u e ,  de  
ce v is io n n a ire  d e  l ’â g e  d ’ or m u s ic a l ,  n o n  
s e u le m e n t  le d e r n ie r  m a îtr e  d u  XIXe s iè 
cle, m a is  e n c o r e  l ’h o m m e  c a p a b le  d ’a s s u 
rer la  l ib re  é v o lu t io n  d e  la  m u s iq u e  f u 
ture, d e  la m u s i q u e  en  soi, qui n e  d o it  
être ni d e s c r ip t iv e ,  ni  th é â tra le ,  ni 
p itto resq u e ,  m a is  u n iq u e m e n t  p s y c h o l o 
g iq u e ,  é m o u v a n t  l ’â m e  et lu i  r é v é la n t  l ’in 
fini p a r  le  c h a n t  m ê m e  d e  la  ly r e .

C a m i l l e  M a u c l a i r .

LE MOIS LITTÉRAIRE

A p p e l m a n s  ( H . ) .  —  Nécessité philosophique 
de l'existence de D ieu. U n  v o l .  in -18  de 
64 p a g e s .  P a r i s ,  1906, B l o u d .

P r i x  : 0 fr . 60 

M. le chanoine Appelmans n'est pas un incon
nu pour nos lecteurs ; nous leur avons parlé à 
cette même place, il y a quelque temps, de son 
remarquable travail sur les Bases de l'apologéti
que. Le présent opuscule s'inspire des mêmes 
données, et nous fournit un résumé clair et précis 
des preuves classiques de l’existence de Dieu. 
L’éminent professeur de philosophie traite son 
sujet à fond : avec sa largeur de vues ordinai
re, il accumule les arguments les plus propres à 
éclairer les esprits.

Cet opuscule est de ceux qui sont appelés à 
produire un grand bien dans les âmes, et, à ce 
titre, nous le recommandons vivement à l'atten
tion de tous, prêtres et laïques.

B a d e t . —  L e  lys. U n  v o l .  in -16  d e  276 
p a g .  P a r is ,  1906, B l o u d .  P r i x  : 3 fr.

L'auteur de ce délicat volume ne pouvait choi
sir, pour ses entretiens sur la noblesse d’âme, 
un symbole plus idéal de la jeune fille que le lys; 
synthèse de toutes les pensées pures et chastes, 
le lys, fleur virginale entre toutes, rappelle à lui 
seul les incomparables beautés de l’âme chrétien
ne. Le P. Badet prend la fleur dans ses diverses 
manifestations organiques : bulbe, feuille, tige, 
sève, calice, sépales, étamines, parfum, et, com
parant la vie végétative à la vie spirituelle, il 
nous montre comment la similitude des fonctions 
peut engendrer la similitude des effets.

Une méthode aussi originale de traiter un su
jet purement religieux nécessitait de la part de 
l'écrivain un talent et des aptitudes absolument 
caractéristiques ; la gracieuse comparaison qu'il 
a choisie exigeait un tact et une délicatesse peu 
communes ; nous sommes heureux de saluer en 
son ouvrage toutes ces qualités réunies : il est 
certain que de pareilles conférences contribue
ront à relever singulièrement l’idéal de foi et de 
vertu chez nos jeunes filles chrétiennes.

** *

B j ö r k l u n d  (G u s t a v e ) .  —  P a ix  et désarme
ment. In -1 6  d e  82 p a g e s .  B e r n e ,  1895, 
M ic h e l  et B ü c h l e r .  P r i x  : 1 fr.

Nous trouvons, dans cet opuscule, l’exposé cri
tique des réponses parvenues de tous les points 
du monde à un concours ouvert en Suède sur cet
te question : « Quelle est la meilleure manière de 
créer une opinion internationale efficace, capa
ble de réagir contre le militarisme. » Bien que le 
travail ne soit pas récent, il conserve néanmoins 
une actualité qui n’échappera à personne.

** *

B r é h ie r  (L ouis). —  L es basiliques chrétien
nes. L es églises romanes. Les églises byzan
tines. L es églises gothiques. Q u a t r e  vol. 
in -18  d e  64 p a g e s  c h a c u n .  P a r is ,  1906, 
B lo u d . P r i x  : 0 fr. 60

Il existe déjà de savants manuels d’archéolo
gie chrétienne, où l’on trouve étudiée minutieuse
ment l’histoire de tous les procédés d’architecture. 
Ces ouvrages ont, malgré leur mérite et leur éru
dition, l’inconvénient de toute méthode exclusi
vement analytique : on y suit l'histoire de l’archi
tecture, mais on y cherche en vain une vue com
plète et pittoresque des monuments eux-mêmes. 
C’est cette lacune que M. Bréhier a cherché à 
combler dans les quatre études dont les titres 
précèdent. Malgré leur caractère élémentaire, 
ces petits volumes constituent un effort île syn
thèse et une sorte d’inventaire des résultats ac
quis, grâce aux découvertes les plus récentes, 
dans le domaine de l’archéologie sacrée. Sans en
trer dans les détails que lui interdisait le cadre 
de ses ouvrages, l'auteur a voulu donner au
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moins une description sommaire des principaux 
types d’églises des origines du christianisme à la 
fin du moyen Age ; mais au lieu de décrire des 
monuments théoriques, il a choisi les principales 
des églises de toutes les époques qui existent en
core comme un vivant vestige du passé. Enfin 
les édifices religieux n’ont pas été étudiés seule
ment au point de vue architectural, comme des 
monuments vides, mais l’auteur a essayé de mon
trer les liens intimes qui unissent l’architecture 
à la décoration et de dégager l’idée religieuse qui 
préside à l’iconographie des mosaïques byzanti
nes ou des sculptures gothiques.

***

C a ro n  ( P . ) .  —  L es principes de l'action ca
tholique. U n  v o l .  in-16  d e  196 p .  P a r is ,  
1906, B l o u d .  P r i x  : 2 fr.

En ces années de troubles et d’amoindrisse
ment, il est plus que jamais opportun, pour les 
honnêtes gens, de se serrer les coudes autour 
d’un drapeau unique, de n’obéir qu'à un seul et 
même mot de ralliement. C’est ce drapeau, ce 
mot de ralliement, destinés à grouper les bonnes 
volontés, que l'auteur veut nous faire connaître. 
Il étudie d’abord le mal à combattre, le libéralis
me, dont il met à nu la malfaisance et l’illogis
me. Puis, il en vient au remède, le retour sincère 
et complet aux vieilles traditions de foi.

Cet ouvrage mérite d’être lu et étudié par tous 
nos hommes d’œuvres ; écrit pour la France, il 
n’en trouve pas moins une large application chez 
nous. La Belgique est menacée des mêmes dan
gers que la France ; pour ne pas tomber dans le 
même précipice que nos voisins, il est urgent de 
prendre nos précautions et de nous préparer à la 
lutte qui s’annonce. L ’ouvrage de M. Caron nous 
y aiderà puissamment, par l'élévation et la sûre
té de la doctrine qu’il expose.

* * *

C h a m p o l . —  A utre temps. U n  v o l .  in -16  
d e  294 p a g e s .  P a r is ,  1906, H a t ie r .  

P r i x  : 3 fr. 5o

Parmi les si fines études de psychologie mon
daine publiées avec tant de succès par Champol, 
Autre temps sera l'une des plus justement remar
quées. Ici en effet, à l’actualité prise sur le vif, 
s’allient l'intérêt d'une action poignante et le 
charme d’une poétique évocation du passé. C’est, 
à côté du réalisme d’une épreuve instantanée la 
grâce d’un exquis pastel.

Il y a, dans ce livre, deux héroïnes également 
passionnantes : cette douce Napoléone qui, 
depuis tant d’années, n'est plus qu’une ombre 
impressionnante, et la petite Parisienne qui in
carne si parfaitement la vie tourmentée, les âpres 
besoins, les compromissions fatales de la jeunesse 
moderne. De leur rencontre dans la vieille gen

tilhommière où un homme d’autrefois achève de 
vivre, se dégage tout un drame intime ayant 
pour contre-partie la comédie du jour, spirituelle 
et mordante, jouée par une de ces troupes de 
pantins mondains dont Champol sait si bien tirer 
les ficelles.

* * **

D e  L a p p a r e n t  ( A . ) .  —  Science et apologéti
que. U n  vo l .  in -16  d e  304 p a g e s .  P a r is ,  
1906, B l o u d .  P r i x  : 3 fr.

L ’auteur de cet important travail examine d’a
bord de très près les fondements du privilège de 
nécessité supérieure que l’on reconnaît aux 
mathématiques. Dire qu’une chose est mathéma
tiquement démontrée, c’est, en effet, lui conférer 
aux yeux de la masse une certitude supérieure à 
toute expérience. Après avoir étudié la nature 
des conceptions géométriques, l’origine et le 
caractère de la science des nombres, les fonde
ments de la mécanique, la méthode et le but des 
sciences d'observation, M. De Lapparent analyse 
les notions d’ordre et d’harmonie dans le monde, 
le principe de la moindre action, la finalité, les 
concepts d’origine et de fin.

Deux chapitres d'une singulière opportunité 
traitent l’un de l’évolution des théories scientifi
ques, l'autre des devoirs et des droits de l’apolo
giste en matière scientifique.

Partout au cours de ce livre, on retrouve ces 
qualités d'exposition facile et cette clarté par
faite, bien connues de tous ceux qui ont pu en
tendre M. De Lapparent, et grâce auxquelles les 
questions scientifiques les plus ardues deviennent 
accessibles, avec un peu d’attention, aux moins 
initiés.

* * *

D e  L y r is  (Jo ël) .  —  L e  choix d'une bibliothè
que. Un  v o l .  in -16  de  200 p a g e s .  A v i g n o n ,  
1906, A u b a n e l .  P r i x  : 3 fr.

Il y  a quelques mois, nous avons présenté à 
nos lecteurs un premier ouvrage de Joël De Ly
ris : Le goût en littérature. Un second travail 
paraît aujourd’hui, qui s’occupe du choix d’une 
bibliothèque.

Qu’on ne s’attende pas à trouver ici une nomen
clature ou un catalogue raisonné d’ouvrages re
commandables. Non; l’auteur se contente d’établir 
ce que doit être une bibliothèque aux différents 
stades de la vie : l’enfant, l'adolescent, la femme, 
le professionnel. Pour chaque âge, pour chaque 
état, il indique les réflexions qui doivent présider 
au choix des livres.

Une seconde partie, et ce n’est pas la moins 
intéressante, nous dit pourquoi et comment on 
doit lire. Il y a beaucoup à retenir dans ces consi
dérations finement exposées; aussi recommandons- 
nous spécialement, et avec insistance, ces pages 
à l'attention de tous nos lecteurs.
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De S a i n t - E l l t e r  (D .-L .) .  —  Les origines 
lie la vie. In-18 de 60 pages. Paris, 
1906, Maison de la Bonne Presse.

Prix  : 0 fr. 25 
On s'en va redisant que tout dans le inonde 

s'explique sans D ieu : l'ordre par les propriétés 
de la  m atière, la vie par des générations sponta
nées, la variété des anim aux et des plantes par 
un transformisme sans direction intelligente. A  
ces assertions dites scientifiques, ce nouvel opus
cule de la  collection  d 'Apologétique contemporaine 
nous donne la  réponse de la vraie science. L ’au
teur rappelle les faits les plus curieu x qui mon
trent l ’ordre et la finalité dans la nature, et, par 
les raisons les plus évidentes, par le tém oignage 
des savants les plus illustres, il prouve que ces 
m erveilles ne peuvent s’expliquer sans l’action 
d’une cause directrice  intelligente : D ieu, prin
cipe de l’ordre et de la  v ie, voilà  le dernier mot 
de l ’énigm e que nous offre l’univers.

***

D e s  G a c h o n s  (Jacques). —  Le mauvais 
pas. Un vol. in-16 de 3 12 pages. Paris, 
1906, Gautier. Prix  : 3 fr.

L e  personnage prin cip al de ce roman est une 
vieille femme qui, grâce  à un secret de fam ille, 
sauve un être cher d ’un sombre désastre. L e  
m ystère lu i ayant réussi, elle continue d ’en user 
durant le cours d ’une longue existence, et elle 
devient en quelque sorte, dans la  vallée où elle 
a élu dom icile, une puissance bienfaisante : la 
dernière fée.

C ’est elle qui raconte la légende du « M auvais 
Pas », qui joue ic i un rôle im portant, si bien 
que le livre est en quelque sorte la  transposition 
moderne d’une vieille  et dram atique histoire.

La nouvelle œ uvre de M. D es G achons sera 
particulièrem ent goûtée des jeunes filles, pour le 
charme et la  saveur poétiques qui s’en dégagent.

** *

F o n s e g r i v e  (George). —  Catholicisme et 
libre pensée. Un vol. in-18 de 64 pages. 
Paris, 1906, Bloud. Prix : 0 fr. 60 

Entre le catholicism e et la  libre pensée, il n 'y  
a pas de com prom is possible. On est hors du 
catholicism e et contre lui avec la  libre  pensée, 
ou pour le catholicism e et avec lu i contre la libre 
pensée. M ais ce q u ’il faut qu ’on sache, c'est que 
le parti qu'on prendra ne saurait être adéquate
ment justifié par des raisons purem ent intellec
tuelles. C ’est une décision vitale  et vivante, où 
interviennent, avec les expériences les plus pro
fondes et les plus intim es, toutes les aspirations 
de la volonté et tous les besoins du cœur. Si la 
science a ses exigen ces légitim es, celles de la

pratique ne le sont pas moins, et dans l'espèce, 
c ’est l'action qui doit l'em porter sur la sp écula
tion. En sorte que, si le croyant parait lim iter 
l'usage de la  critique et de la raison, c ’est par des 
raisons plus profondes que la raison. T elle  est 
la thèse, toute « pascalienne », ou toute "  new- 
manienne », qu ’on trouvera brillam m ent exposée 
dans cet opuscule par l ’éminent directeur de la 
Quinzaine.

***

F r a n a y  (Gabriel). — Axel. Un vol. in-16 
de 3oo pages. Paris, 1906, Colin.

Prix : 3 fr. 5o
T ou s ceux qui ont lu les ouvrages de G abriel 

F ranay, ont été frappés de la  délicatesse dans 
l'im agination et de l'originalité dans la tournure 
de l ’esprit qui caractérisent cet écrivain. Nul ne 
sait mettre plus de poésie dans une histoire vraie, 
éveiller plus de rêve dans l ’âme du lecteur. Le 
nouveau roman, A xel, q u ’il vient de faire paraître, 
est, à cet égard, un véritable prodige.

C ’est bien un conte que cette histoire atta
chante d ’une jeune F rançaise, qui s'éprend d’un 
fiancé inconnu parce q u ’il répond à son idéal 
et qui s’en va, toute seule, épouser dans un coin 
solitaire du D anem ark son P rin ce  Charm ant. 
G abriel F ra n a y  professe un véritable culte pour 
Andersen, le grand poète danois : les aventures 
de son héroïne sont comme une transposition 
gracieu se d’un conte d ’A ndersen dans notre 
prosaïque réalité d’à présent.

***

G e r a l d  ( M .) .  —  Donna Béatrice. Un vol. 
in-16 de 3 12 pages. Paris, 1906, Colin.

Prix : 3 fr. 5o
U n volume pour les fillettes de quinze ans est 

toujours le bienvenu ; aussi recommandons-nous 
volontiers celui de M . Gerald. Donna Beatrice 
est une histoire d’amour, mais de l'amour le plus 
pur et le plus capable d'inspirer à celles qui la 
liront les grandes vertus qui assurent la dignité 
de l ’épouse et le bonheur du foyer. Cette jeune 
F lorentine qui, à force de tendresse, d'intelli
gence et de dévouement, conquiert définitivement 
le cœ ur rebelle d ’un époux qui n 'avait accepté 
cette union que contraint et forcé, est une figure 
inoubliable.

Ajoutons que l'action se passe au XVIIe siècle, 
à V enise, à F lorence et à Rome, c'est-à-dire 
dans un cadre pittoresque et poétique à souhait. 
C ’est une occasion pour l’auteur de nous initier 
aux mœurs italiennes si curieuses de cette épo
que. L ’œuvre prend de ce fait une allure histo
rique qui rehausse encore l'attrait de cette déli
cieuse idylle .
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Kessler. —  L a  patrie menacée. U n  v o l .  in- 
16 de xx-378 pages. P a r i s , 1906 ,P e r r i n .

P r i x  : 3 fr .  5o

Le général Kessler recherche, dans ce volume, 
les causes qui ont conduit la France à l'état 
lamentable dans lequel elle se débat. Suivant lui, 
on peut les rattacher à trois ordres d’idées diffé
rents : le fonctionnement défectueux de l'orga
nisme gouvernemental, l'affaiblissement du sen
timent religieux, la mauvaise direction donnée 
à l’éducation nationale.

En des pages d'une logique serrée et d’une 
grande élévation de vues, l'auteur examine de 
près ces causes de décadence morale et matérielle. 
Çà et là, une légère erreur pourrait être relevée ; 
où a-t-on pris, par exemple, que Moïse fût prêtre 
d’Osiris ? Mais ces lapsus catami sent rares, et les 
esprits avertis ne s’y arrêteront pas. Tel qu'il est, 
le volume mérite une sérieuse attention, et nous 
en conseillons volontiers la lecture à tous les 
hommes d’action.

** *

Lacroix (D é s iré ) .  —  Guerre des Vendéens. 
1792-1800. U n  vol. in -16  de viii-5o2 p. 
P a r is ,  1906, G a r n ie r .  P r i x  : 3 fr. 50 

Aucune nation de l’Europe n'exigea de la Ré
publique autant d'efforts que cette partie du ter
ritoire national qui lendit célèbre le nom de 
Vendée ; aucune ne montra autant de constance, 
d'opiniâtreté, de résolution. La lutte fut longue 
et cruelle, soutenue d e part et d’autre avec un 
égal acharnement et un égal courage ; glorieuse, 
dirions-nous volontiers, pour les deux partis, si 
ce n’avaient été des Français combattant contre 
des Français.

M. Lacroix a su faire, dans ce volume, un 
abondant résumé du drame vendéen sans autre 
souci que celui de la vérité ; en historien con
sciencieux, il accompagne ses récits de plus de 
200 notes et pièces officielles qui offrent des 
détails d’un grand intérêt.

Ajoutons à ces mérites celui d’un style capti
vant, et nous aurons donné du volume une idée 
assez complète pour attirer l'attention des hom
mes d’étude.

** *

Leroy-Beaulieu (A n a to le ) .  —  Christia
nisme et démocratie. Christianisme et socialis
me. U n  v o l .  in -18  d e  64 p a g e s .  P a r is ,  
1906, B l o u d .  P r i x  : 0 fr. 60

Entre le christianisme et la démocratie, l'anta
gonisme n’est aucunement fatal. Si elles lui sont 
opposées en quelques points, sur un plus grand 
nombre, en effet, les aspirations démocratiques 
contemporaines sont d’accord avec l'esprit du 
christianisme. C’est à la Révolution française 
que remonte la lutte, lutte déplorable, car le

gouvernement populaire ne deviendra praticable 
que le jour où la démocratie cessera d'être anti
religieuse.

Christianisme et socialisme ont aussi des affi
ni .és et d'irréductibles divergences. L ’idéal social 
du christianisme, tout de paix et d'amour, est in
conciliable avec le collectivisme fondé sur la 
lutte des classes. La religion tend à calmer 
les souffrances et les colères du peuple ; c’est pré
cisément ce que le socialisme ne lui pardonn.e 
pas. C’est aussi pourquoi il est matérialiste et re
garde la religion comme un obstacle et un ad
versaire. Mais en rejetant tout sentiment reli
gieux, il rend plus difficile la rénovation de la 
société. Démocratie antireligieuse, socialisme 
antichrétien sont deux ennemis du progrès popu
laire : telle est la conclusion donnée par l’éminent 
économiste à cette double étude.

***

Masoin ( F r i lz ) .  —  Retour vers l'aube. U n  
v o l .  in-16  d e  2 12  p a g e s .  B r u x e lles ,  
1906, S o c ié té  b e lg e  d e  l ib ra ir ie .  

P r i x  : 3 fr.

Le sympathique directeur de la Revue littérai
re vient de présenter au public belge un volume 
de vers qu’il dédie, avec une grande délicatesse 
d’émotion, à l’élue de son cœur. Dans son aver
tissement, l'auteur nous informe qu’il usera de 
certaines licences, telles l'hiatus, la rime assonan
te, etc. Pour nous, rigides défenseurs des règles 
parnassiennes, nous ne pouvons approuver ce tri
but payé aux innovations décadentes. Cette réserve 
faite, très amicalement d’ailleurs, nous adressons 
à M. Masoin les plus vifs éloges sur son œuvre: 
le fond du livre est irréprochable, ce qui n'est pas 
un mince mérite en nos jours de dévergondage 
littéraire ; la forme est attrayante, bien soignée, 
toujours pure : ce qui prouve qu'en notre petite 
Belgique il y a place pour la bonne littérature 
française.

** *

Mylot (J.-M.). —  L e  pauvre Jean. U n  
v o l .  in -16  d e  234 p a g e s .  P a r is ,  1906, 
A m a t .  P r i x  : 2 fr.

Les débuts de la vie sont rudes pour le pauvre 
Jean. Obligé dans son enfance de tendre la main, 
cette nécessité révolte sa fierté naturelle, et 
quand la mort de son beau-père fait du jeune 
garçon le soutien de sa mère et de ses sœurs, son 
courage et son travail ramènent au foyer la paix 
et la dignité. Intelligent, quelque peu rêveur, 
il complète pendant ses loisirs l'instruction com
mencée à l'école ; après quelques années, la for
tune lui sourit, mais ne le séduit pas, et il con
tinue sa vie de dévouement aux siens, soutenu 
par l’exquise tendresse de sa jeune sœur, jus
qu'au jour où l'histoire se termine, parce que
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le bonheur de notre héros est trop grand pour 
être raconté. D ans ce ré c it, qui n’est pas une simple 
fiction, l'auteur a voulu prouver que le courage, 
l ’élévation des sentim ents, le dévouem ent sont le s 
meilleurs moyens d’arriver à franchir les degrés 
de notre hiérarchie sociale, parce que la  noblesse 
du caractère et la  d ignité de la vie constituent 
la véritable supériorité.

R o u s tan  (M.). —  La dissertation littéraire. 
Un vol.  in-18 de 144 pages. Paris, 1906, 
Delaplane. P rix  : o fr. 90

M. Roustan con tin us dans cet ou vrage  la  série 
de ses travaux sur la com position française. Nous 
avons déjà dit tout le bien que nous pensions de 
son œ uvre didactique ; la  méthode est toujours 
la même, join dre à l ’enseignem ent théorique une 
pratique applicative, pourrions-nous dire, consti
tuée par des exem ples judicieusem ent choisis 
dans les écrits des m eilleurs maîtres.

Cette collection  est à recom m ander à tous ceux 
qui s’occupent de la  form ation des intelligences : 
elle leur sera d'un précieu x concours et leur faci
litera singulièrem ent une tâche souvent ingrate.

** *
S o r t a is  (Gaston). —  Le procès de Galilée. 

Un vol. in-18 de 64 pages. Paris, 1906, 
Bloud. Prix : o fr. 60

On trouve dans ce p récieu x opuscule tous les 
éléments d’une réponse pérem ptoire à ceux qui 
font de la condam nation de G alilée, une objection 
contre l ’in fa illib ilité  pontificale. Sans doute il 
faut abandonner le fol espoir d'innocenter les 
congrégations rom aines et les papes P aul V  et 
U rbain V I I I .  M ais s 'ils ont erré, q u ’importe au 
point de vue doctrinal, puisque, d'une part les 
sentences des C ongrégations sont réform ables, 
et que, d'autre part, les papes dans l ’espèce n’ont 
pas parlé ex cathedra ? L ’in fa illib ilité  pontificale 
est hors de cause.

***
T r o u e ssar t (C.). —  Notre fée. Un vol. 

in-16 de 3o8 pages. Paris, 1906, Hatier.
Prix  : 3 fr. 50 

Peut-on impuném ent se substituer à la  P ro v i
dence, et faire, en quelque sorte m algré elle, le 
bonheur d’ une fam ille qui n’est pas la  vôtre ? 
Telle est la  question que s’est posée l’auteur de 
Notre fé e  et q u ’il sem ble avoir résolue n égative
ment.

A vec l'âm e la plus haute et les intentions les 
plus pures, une noble femme m anque de com pro
mettre la paix d'un m énage, qu ’elle rêvait de 
voir encore plus heureux. D es caractères pris 
sur le vif, de touchantes scènes d’ intérieur et 
d’alertes dialogues soutiennent l’ intérêt de cet 
ouvrage.

V o g t (Albert). —  Le catholicisme au Japon. 
Un vol. in-18 de 64 pages. Paris, 1906, 
Bloud. Prix : o fr. 60

A l'heure où,en Europe, l ’E glise  est combattue 
comme elle ne le fut guère plus depuis le XVIe 
siècle, la Providence élabore lentement, à l’autre 
extrém ité des terres habitées, un second Em pire 
romain destiné peut-être à recevoir le flambeau 
de la  foi que les pays chrétiens laissent tomber 
de leurs mains vacillantes. Cet état de choses 
confère au présent opuscule un intérêt de tout 
prem ier ordre. A ussi l'auteur ne s'est-il pas con
tenté d'exposer, avec une stricte exactitude his
torique, l’origine chrétienne du Japon, la prépa
ration apostolique (1845-1872), la situation de l’é
glise  japonaise de 1858 à 1872, l ’élaboration de 
la paix religieuse (1872 1904). Il s’est efforcé de 
puiser dans l ’étude approfondie du caractère 
japonais, dans l’ examen de l’état actuel des œu
vres, l ’élém ent d’un jugem ent autorisé sur l’ave
nir du catholicism e au Japon : on aime à voir 
que ce jugem ent est parfaitem ent optimiste.

** *

W il d e n b r u c h . —  Vice-Maman. Un vol. 
in-16 de 284 pages. Paris, 1906, Hatier.

Prix : 3 fr. 5o 
D eux anciens fiancés, dont un éloignem ent 

fortuit a  rompu pour jam ais les promesses, se 
sont mariés chacun de son côté, l ’un par am bi
tion, l ’autre par dépit. Et voici que, quinze ans 
après, le hasard les jette face à face. L e  fils du 
parjure rencontre sur sa route celle-là précisé
ment que jad is dédaigna son père, s'attache 
désespérém ent à elle, lui voue un culte filial, la 
choisit pour vice-maman. C 'est cette délicate et 
douloureuse figure d'adolescent qui occupe le 
centre de cette œuvre forte et sincère. C 'e st lui qui, 
sans le vouloir, sans le savoir, ravive les ancien
nes blessures des promis d ’autrefois et ressuscite, 
pour leur mutuel m artyre, le fantôme de leur 
amour défunt.

L a  p o i g n a n t e  a c u i t é  d e  l ’ a n a l y s e  p s y c h o l o g i 

q u e ,  l ’ é m o t i o n  c o n t i n u e  q u i  é m a n e  d e  c e  d r a m e  

i n t i m e ,  l a  v i e  i n t e n s e  d o n t  s o n t  d o u é s  l e s  p e r s o n 

n a g e s ,  l e  c u r i e u x  d é c o r  g e r m a n i q u e  d e  l ’ œ u v r e ,  

a s s u r e n t  u n e  p l a c e  d e  c h o i x  à c e t t e  t r a d u c t i o n  

é l é g a n t e  e t  v i g o u r e u s e .  L e c t o r

Les Bougies de la Cour sont les 

meilleures.
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Carnet m u sieal
A in si que nous l’avons annoncé le mois passé, 

l ’éditeur M azo (de Paris) a  eu la  gracieu se  déli
catesse de nous envoyer, pour compte rendu, 
deux charm antes pièces d’om bre. Nous l’en re
m ercions doublem ent, la m usique étant fort jo lie  
et le genre n ’étant pas connu, ou presque pas du 
moins, en B elg ique.

La N u it de Messidor est due, pour le poème et 
les tableaux, à M. E . Lam ouche ; pour la  m usi
que, à M . A . Chantrier. H uit tableaux consti
tuent l ’oeuvre; ils retracent une scène des cham ps, 
un soir d’orage. L ’originalité de la  conception 
littéraire se double d'une interprétation, ou plu
tôt d’une traduction m usicale fort intéressante, de 
forme soignée, et dont les thèmes, souvent neufs, 
sont présentés avec une réelle sincérité d ’évoca
tion. Cette pièce d’ombres conviendra parfaitem ent 
pour les scènes de nos patronages et des maisons 
d’éducation.

L ’ A igle ! C e nom seul évoque la  grandiose 
épopée napoléonienne. M . G . F ragero lle  en est le 
p ère, pour le poème et la m usique. R etracer en 
douze tableaux les fastes du Prem ier Em pire et 
les grands jours du héros de M agenta et de W a 
terloo, n’était pas chose facile. L ’auteur a su ré
sumer, avec un réel talent, les épisodes im por
tants de la carrière du grand em pereur. Quelques 
soient pourtant les mérites de ses poésies, nous 
leur préférons encore son adaptation m usicale. 
Ces thèmes raccourcis ne se prêtent pas, naturel
lement, à de longs et difficultueux développe
ments m élodiques ; M . F ragero lle, disons-le à sa 
louange, a traité son sujet avec une sobriété qui 
n’exclut pas une certaine am pleur m ajestueuse. 
Son œuvre renferme de jolies pages, telles : le 
Saint-Bernard, le Sacre, et surtout le D ernier 
Carré.

N ous recommandons ces deux partitions à nos 
m usicophiles : ils y  trouveront récréation et en
seignem ent.

** *
M . René D evleeschouw er, l ’organisateur bien 

connu d ’auditions m usicales, nous informe qu’il 
vient de prendre comme collaborateur M. Edm ond 
Dam , dont les nom breuses relations en B elg iqu e 
et à l ’étranger ne m anqueront pas d ’accentuer 
encore le bon renom de l ’entreprise artistique.

N os lecteurs trouveront, aux annonces, un 
aperçu des prix fixés pour les auditions dans les 
m eilleures salles de la  capitale.

***
L e  Com ité belge de la  C roix Verte française 

organisait, le 15 m ai, en la salle L e  R oy, un b r il
lant concert de charité, avec le concours d ’artis
tes de renom. L e  p u blic  avait répondu nom breux 
à l ’appel du com ité, et un auditoire de choix se 
pressait dès 8 heures dans la  jo lie  salle de la rue

du G rand-C erf, qui, pour la circonstance, avait 
été décorée avec un go û t parfait par M. R. De 
vleeschouw er, directeur des fêtes.

N ous avons successivem ent applaudi M. Henri 
Jacobs, notre sym pathique et talentueux violon
celliste, et M. Kauffm ann, le pianiste bien connu. 
L a  m ajeure partie du program m e était occupée 
par les m eilleures élèves de Mme L u cie  Van 
H am m é; le p u b lic  s ’est vivem ent intéressé à cette 
audition d ’un caractère spécial et absolument 
pittoresque : M mes D ubois et M artiny, M lles Sur
mont et Lau rent, ont fait preuve des plus heu
reuses dispositions ; il faut pourtant tirer hors 
p air M lle D ouret, pour la  crâ nerie de ses jeunes 
débuts, et M lle A n gèle  V erm eulen, qui possède, 
outre des charm es personnels fort enviables et 
une rare distinction, qui possède, disions-nous, un 
organe jeun e encore (n’est-ce pas aussi un début? 
D ébut très heureux en tous cas), mais déjà par
faitem ent assoupli et d’une douceur, d'une nette
té qui a con quis d’em blée à  la  jo lie  cantatrice 
toutes les sym pathies de l ’auditoire. Q ue Mlle 
Verm eulen nous perm ette néanm oins d'attirer 
son attention sur sa diction, qui se précipite 
au détrim ent de la  phrase m usicale ; il lui sera 
d 'ailleurs facile de rem édier à ce léger défaut, et 
ce sera parfait.

Nous serions gravem ent coupables, en n’adres
sant pas à Mme Van Ham m é de chaudes félicita
tions pour les résultats de son enseignement 
artistique ; les jeunes talents qu 'elle nous a pré
sentés tém oignent d'une belle  com préhension de 
l ’art m usical, en même temps que d ’un travail 
consciencieux de form ation vocale.

L e  brillan t succès de cette fête rejaillira  en 
p lu ie  bienfaisante sur les nom breuses infortunes 
secourues par le Com ité B elge  de la C roix Verte. 
N ous recom m andons à nouveau, et vivement, 
cette œ uvre intéressante à la  générosité de nos 
lecteurs. T ou s les secours, en nature et en espè
ces, seront les bienvenus ; on peut les adresser 
soit aux bureaux de la  revue, soit au local du 
Com ité : 2, rue du M idi, B ruxelles.

***
L e  concours international de composition 

pour piano récem m ent organisé à L yo n  a réuni 
246 m anuscrits. Parm i les 48 œ uvres primées 
figurent les com positions de six de nos com pa
triotes. A u  palm arès on lit  : M M . P a u l Lagye, 
de B ruxelles (Fugue) ; A ndelhof, de Bruxelles 
(Nocturne) ; P oin ssinger, de L iè g e  (Sérénade) ; 
H anson, de L ièg e  (Barcarolle) ; H innens, de 
M ons (Intermezzo);  B ern ich t, d ’O stend e (R em ods).

***
Un concert symphonique, avec le concours du 

m aître pianiste A rthu r D e G reef, sera donné au 
théâtre de l ’ Alham bra, le vendredi 1er juin  pro
ch ain , à 8 h. 1/2, sous la  direction de M. Félicien 
D urant. F r . D u f o u r .
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Sam m airs : A dam  de Saint-V ictor, suite (L. G uillaum e). —  Solange, poésie (M adeleine Lépine). —  
Chansonniers normands (F élix  D uquesnel). —  P é lerinage, poésie (P ierre Labour). —  Oui ou 
n on ? (Pierre l’Erm ite) — L e  m ois littéraire (L ector).—  L ’exécu tion m usicale, fin (F .-A . Gevaert). 
—  A  la  scène (Ch. W idor). —  C auserie m usicale (Fr. D ufour). —  M em ento culinaire (Tante 
Louise). —  R écréation. —  L e  coin des rieurs. —  R evue des revues.

A D A M  D E  S A I  N T  - V I Q T  Q R
(Suite.)

Il n’y  a point d'auteurs, comme il n’y  
a point d'hommes, sans défauts, et sem
blables admirations, outre qu ’elles offen
sent la vérité, n’aboutissent qu ’à fausser 
l’esprit des enfants, à leur faire prendre 
en pitié les temps chrétiens, qui n’ont pas, 
croit-on, produit de tels chefs-d’œuvre, 
et à les décourager, en ne proposant à 
leur imitation que des auteurs déclarés 
inimitables.

Adam de Saint-Victor a donc ses dé
fauts. Mais il est à remarquer qu ’ils sont 
peu nombreux et peu graves ; qu ’ils se 
retrouvent chez Horace, tout au moins 
à l’état d’équivalents, et que tels de ces 
défauts, à y  regarder un peu, sont bien 
près d ’être des qualités.

C ’est ainsi qu ’on a reproché à Adam 
de Saint-Victor de n ’avoir pas toujours 
une langue très pure, d ’aimer l’allitéra
tion et le jeu de mots, de prodiguer l ’ab
straction et l ’antithèse, et d ’avoir porté 
jusqu’à l’excès la recherche du symbolis
me.

Voyons jusqu’à quel point tout cela est 
fondé.

Et d ’abord est-il vrai que la langue d 'A 
dam n’est pas toujours pure ? Oui, si pour 
être pur, son latin doit être entièrement 
calqué sur celui d ’Horace ou de Cicéron: 
ce qui est absurde. Non, si avec les cri
tiques sérieux d ’aujourd’hui l’on admet 
que les langues évoluent sans cesse et 
qu’un latin ne cessé pas d ’être pur, pour 
contenir des mots nouveaux, des tournu

res nouvelles. Horace lui-même en est 
plein ; bien plus, il a tracé dans son Art 
poétique les règles à suivre pour ces sortes 
de créations, et personne plus qu’Adam 
n’y  est resté fidèle.

Je veux bien qu’à l’occasion il ait com
mis, lui, l’auteur clair par excellence, l ’une 
ou l ’autre phrase entortillée, où les mots 
gagneraient à changer de place, mais ne 
sait-on pas que, pas plus que les rois, les 
poètes ne font toujours tout ce qu ’ils 
veulent? Comme la métrique, la rythmi
que a ses lois, ses nécessités et il est des 
cas où, quoi qu’en ait la logique, les mots 
restent à son commandement. Ignore-t-on 
d'ailleurs que si Adam a tout au plus 
trois ou quatre phrases de ce genre, H o 
race, lui, les compte par douzaines ?

Adam aime l ’allitération. C ’est vrai, et il 
est vrai aussi que c ’était le goût du temps. 
Mais il ne faut pas croire que l ’allitération 
fût inconnue ou même dédaignée d is  
auteurs du grand siècle. Horace nous en 
offre maints exemples. Elle  a d ’ailleurs 
sa raison d’être et sa beauté propre com 
me la rime, dont elle ne diffère qu ’en ce 
qu ’elle affecte les initiales d ’un mot au 
lieu d ’en affecter les désinences, et elle 
n’est un défaut qu’autant qu’elle s’ intro
duirait au détriment de la pensée ou de
viendrait une affectation : ce qui n ’arrive 
guère chez notre auteur.

Adam fait des jeux de mots. On pourrait 
en effet en citer plusieurs. Ils sont habi
tuellement très fins, très réussis, et peut-
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être, en frappant ainsi l ’esprit, le poète 
voulait-il simplement fixer mieux encore 
son enseignement. Pourtant, j ’avoue 
qu’au milieu d ’un mouvement lyrique, ce 
cliquetis a un air enfantin qui détonne et 
rompt le charme, et je  n ’ai pas moins de 
peine à pardonner ces jeux de mots à 
Adam qu’à Horace, qui lui aussi s’en est 
permis plus d’un.

Adam prodigue l'abstraction. Mais l’ab
straction est le propre de toute la littéra
ture chrétienne et loin de constituer pour 
cette dernière un défaut, elle est le signe 
éclatant, incontestable de son immense 
supériorité. Aussi longtemps en effet que 
le latin ne fut que l’organe d ’une civilisa
tion sensuelle, purement païenne, il abon
de en formes concrètes : le terme concret, 
c ’est l’objet matériel, c ’est le fait brutal 
enveloppé dans son obscurité, privé de 
sa vraie signification. Mais le latin vient- 
il à être mis au service d ’une civilisation 
nouvelle, de la civilisation spirituelle et 
chrétienne, aussitôt, à côté des formes 
concrètes toujours nécessaires, apparais
sent en foule les formes abstraites : le 
terme abstrait, c ’est l ’idée se plaçant à 
côté de l ’objet matériel ; c ’est le principe 
se dégageant du fait brutal, pour le met
tre en lumière et lui donner son sens.

Sans l’abstraction le latin chrétien n ’eût 
été qu’une langue vulgaire ; l ’abstraction 
en a fait la plus haute des langues litté
raires, en en faisant la première des lan
gues philosophiques.

Il ne faut donc pas reprocher à Adam 
d ’aimer l ’abstraction, pas plus qu ’il ne 
faut lui. reprocher d'aimer l’antithèse. 
C om m e l ’abstraction, comme l’allitération, 
l ’antithèse n ’est un défaut qu’autant 
qu’on la prodigue sans raison ou qu ’elle 
dégénère en un puéril jeu de mots et chez 
Adam elle n ’en vient jamais là. En soi, 
l ’antithèse est un procédé littéraire d ’une 
grande puissance, il en est même peu 
d ’aussi propres à faire saisir les différen
ces et la valeur respective des choses et 
si la littérature chrétienne tout entière en 
a fait un emploi si fréquent, si continu, 
ce n’est pas du tout qu ’elle ait cédé, com 
me on l’a dit, au mauvais goût qui mar
qua dès l’origine la décadence païenne 
contemporaine, mais c ’est qu ’au fond le 
christianisme lui-même n ’est qu’une vaste 
et perpétuelle antithèse : l ’antithèse de 
l ’ancien et du nouveau monde, du nou
veau et du vieil homme, de la nature 
transformée par la grâce et de la nature 
viciée par le péché, l ’antithèse de l'esprit

et de la chair, de l ’innocence et du péché, 
de la vertu et du vice, de la vie et de la 
mort.

Cette antithèse, il fallait la  mettre per
pétuellement en relief, et les auteurs 
chrétiens n’y  ont pas manqué : c ’est leur 
gloire, eussent-ils parfois dépassé le but.

(A suivre.) L .  G u i l l a u m e .

SOLANGE

L e  liseron et l ’églantine 
Ornent les buissons épineux,
E t  Solange, vierge enfantine,
Chante sous le ciel lumineux,
En gardant ses agneaux folâtres 
E t la brebis sage, que vêt 
L a  toison blanche aux tons roussâtres 
Qui sous les ciseaux disparaît.

Solange file sa quenouille,
E t  chante sous le ciel d ’azur ;
Nul désir terrestre ne souille 
Son front lilial, son cœur pur.
A  ses pieds dort le chien fidèle ;
Et, maniant l ’adroit fuseau,
Elle sourit à l’hirondelle,
Elle gazouille avec l ’oiseau.

Les fleurs de mai brillent dans l ’herbe, 
L e  papillon vole alentour ;
Mais voici le comte superbe 
Qui la poursuit de son amour.
Il est vêtu d ’or et de soie,
U n glaive pend à son côté, 

Permets, dit-il, que je m’assoie 
Auprès de toi, jeune beauté.

» N ’écoute plus siffler les merles, 
Oublie un moment tes brebis ; 
Regarde ce collier de perles,
Et cette agrafe de rubis.
J ’ai des robes ensoleillées 
Pour  vêtir ton corps adoré...
Vois, mes paupières sont mouillées,
Je t'aime d ’un amour si vrai 1

Solange, tu fanes ma vie,
Tu changes mes beaux jours en nuits.. 
Plus d ’une comtesse t’envie,
Bergère ingrate qui me fuis.
Bourges voit d ’un œil plein de honte 
Son seigneur méprisé par toi.
Suis-je Bernard ? suis-je le comte 
Si fier, plus respecté qu’un roi ?...
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» Réponds-moi donc, humble pastoure, 
Fleur qui demain vas te flétrir ;
Je te donne ce qui t’entoure :
Ces prés, ces champs... vais-je t’offrir 
Les cabanes de ce village ?
A toi, mon idole, un château.
Accepte, bel oiseau, la cage,
Ou... crains la corde et le couteau ! »

Solange se lève, sereine : 
Je garde ma virginité,

Et n’envierais pas une reine... » 
Bernard l'interrompt irrité :
« Je t’aime, deviens mon épouse.
—  Non, dit-elle, j ’ai fait mon choix ; 
Apaisez votre âme jalouse,
Je porte avec Jésus la croix. »

Alors, le comte plein de rage, 
S ’abandonnant à son transport,
Tire son glaive... A vec courage, 
L ’humble fille reçoit la mort.
D ’un seul coup sa tête tranchée 
Roule sur le gazon vermeil ;
La fleur délicate est fauchée 
Avant le coucher du soleil.

M a d e l e i n e  L é p i n e .

Chansonniers 
normands

On inaugurait récemment à Rouen un 
monument à la mémoire des frères Bérat. 
Moins oublieuse que Paris, qui ne se sou
vient guère, la cité normande a voulu 
consacrer le souvenir des deux chanson
niers qui ont célébré le terroir normand 
en des refrains qu ’on chante encore, alors 
qu'on ne sait plus qui les a composés.

Eustache et Frédéric Bérat étaient nés 
à Rouen, à dix ans de distance. Eustache, 
l’aîné, en 1791, Frédéric, le cadet, en 
1801. Tous deux furent les " romanciers 
normands » par excellence, mais c ’est 
Frédéric qui a survécu et survivra le plus 
longtemps, car il est l’auteur d'une des 
chansons les plus populaires du dernier 
siècle, celle avec laquelle on a bercé no
tre jeunesse, et que nos lèvres murmurent 
toujours : Ma Normandie.

Il vous souvient, n ’est-ce pas, de ce 
refrain dont la mélodie n’a rien de bien 
original, dont les paroles ne sont pas 
d'une poésie transcendante, mais qui 
donne dans son ensemble une sensation

de franchise naïve, d ’enthousiasme hon
nête, de sentimentalité fruste, et cela est 
tel que le sourire de la raillerie aux lè
vres, si vous commencez à murmurer la 
romance, elle vous conduit aux contins 
de l ’émotion douce. On sent que celui 
qui a écrit les paroles dans leur saveur 
rustique, qui a noté la mélodie séduisante 
de charme dans sa simplicité cordiale, 
était de bonne foi, et qu’il chérissait jus
qu’à la passion, la terre verdoyante de sa 
patrie personne le, prenant relief de ten
dresse pour lui dans l’autre patrie, la 
grande.

Ecoutez-le chanter :
Quand tout renaît à l’espérance, 
lit que l'h iver fuit loin de nous,
Sous le beau ciel de notre France,
Quand le soleil revient plus doux ;
Quand la nature est reverdie,
Quand l'hirondelle est de retour,
J’aime à revoir ma Norm andie,
C'est le p ays qui m'a donné le jour !

*
* *

A  la fois poète et musicien, Frédéric 
Bérat fut adopté par Paris, où ses chan
sons eurent tant de succès, pendant plus 
d'un quart de siècle, qu’elles se chantè
rent partout, et que plusieurs d ’entre el
les, entre autres : Ma Normandie, la Nor
mande, ou No z'avons-t-y bu !  No z'avons-t-y- 
ri ! (à deux voix), le Marchand de chansons, 
eurent des éditions de deux et trois cent 
mille.

Les plus grands artistes du temps tin
rent à honneur de les illustrer. Le fin 
crayon des frères Johannot, Alfred et 
T ony, s’escrima en dessins ingénieux et 
spirituels, sur les premières pages des re
cueils : les deux gars normands en sabots 
qui se font leurs confidences joyeuses au 
frontispice de No z’avons-t-y-bu, chefs-d’œu
vre d ’expression pittoresque d’un réalisme 
pris sur le fait, sont signés du T . J., mo
nogramme du célèbre dessinateur-gra
veur. Paul Delaroche lui-même, solennel 
et gourmé, n'a pas dédaigné de rompre, 
pour un jour, avec les combinaisons his
toriques, pour illustrer la chanson : A la 
frontière! et, ceci est plus étrange, Eug. 
Delacroix lui-même a payé sa contribu
tion. On ne voit guère le peintre fou
gueux de l ’orientalisme illustrant la pre
mière page d ’une chanson; or, si je ne me 
trompe, c ’est lui qui dessina le Marchand 
de chansons, un des refrains les plus con
nus de Frédéric Bérat.

L e  Normand Gustave Flaubert, tou
jours un peu excessif, prisait fort le ta
lent du chansonnier, son compatriote;
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j e  crois  m êm e q u ’il l ’exagérait  avec in 
ten tion ,  d an s  l ’h o r re u r  q u ’il avait  de  B é
ran g e r ,  q u ’il appe la it  le « poè te  des 
am o u rs  faciles et des red ingotes  râpées». 
Il chan ta i t  volontiers les refra ins  du  b a r 
de n o rm an d ,  il les ch a n ta i t  d ’une  voix 
fau sse, mais conva incue  : « Ils on t  une 
saveu r  de c id re . . .  » se plaisait-il à d ire  
parfois .

L a  chanson  de  F ré d é r ic  Béra t ,  très 
personne lle ,  très particu liè re ,  n e  ressem 
ble en rien à celle de D ésaug ie rs ,  qui se 
r ésoud  en flonflons ; elle n ’a, n o n  plus, 
ni la violence, ni la raillerie, ni l ’envolée, 
ni le libre-a ller  de  celle d e  B é ra n g e r  ; 
c ’est le type  de  la ch a n so n  ru s tique ,  gaie 
et b o n n e  enfant.  E l le  est m odeste ,  chas te  
e t vit de  peu .  E lle  se com pla î t  aux  é m o 
tions douces  et cha rm an te s ,  et elle a cette 
qualité  h eu re u se  p o u r  une  m use  p o p u la i 
re, c ’est que, paro les  et m usique ,  elle se 
re t ien t  si a isém en t  que,  lo r sq u ’on l’a e n 
te n d u e  une  fois, on  ne  l’oublie  guère  : 
elle se chan te  tou te  seule, sans effort de  
m ém oire .  E lle  se racon te  à elle-même de 
petits  d ram e s  qui p le u re n t  seu lem en t  à 
dem i,  et se red it  les p ropos  villageois qui 
font sourire .

*
* *

L es  deux  B é ra t  n e  com posaien t  pas  
seu lem en t  leurs chansons ,  paro les  et m u 
sique ,  ils les exécu ta ien t aussi, é tan t  tous 
d eux  excellents m us ic iens .  E u s ta c h e  c h a n 
tait en s ’ac c o m p a g n a n t  su r  la guita re ,  
tand is  q ue  F ré d é r ic  jo u a i t  du  p ia n o ,  c o m 
m e faisait le ch a n so n n ie r  N a d a u d ,  qui 
v in t  long tem ps  ap rès  eux.

F ré d é r ic  éta i t  très recherché  ; c ’était  ce 
q u ’on appelle  vu lga irem ent u n  « bon  d ia 
ble », il était a im ab le  et o b l igean t ,  d ’assez 
petite  taille, un  peu  grassouille t  et de  p h y 
sique réjoui.  D ’une  excessive tim idité ,  il 
n e  la pe rda i t  que  lorsque,  assis au  p iano ,  
il c o m m en ç a i t  à chan te r .  Il possédait  à 
fond  le pato is n o rm a n d ,  n o n  pas  le pato is 
de  conven tion ,  m a is  le vrai,  celui q u ’on 
p ar le  encore  au jo u rd 'h u i  au  p ay s  de Vire, 
e t  cette facilité à  « pato iser  » ses ch ansons  
rura les  leu r  donna i t  u n e  saveu r  p a r t ic u 
lière, alors,  q u ’il rep rena it  le p u r  a c 
cen t  français,  q u a n d  il ch a n ta i t  ses ro 
m ances  sen tim en ta les ,  c o m m e Bonne E s 
pérance ! le Marchand de chansons ou la L i 
sette de Béranger, à  laquelle l’ac tr ice  Déja- 
zet do n n a  si g ran d e  cé lébrité  e t  qu 'elle  
ch a n ta  des milliers de fois.

Enfants, c ’est moi qui suis Lisette,
L a  L isette du chansonnier,

D ont vous chantez plus d ’une chansonnette, 
M atin et soir, sous le vieux marronnier.
Ce chansonnier, dont l e pays s’honore,
O ui, mes enfants, m’aim a d ’un tendre amour, 
Son souvenir m 'enorgueillit encore,
E t charm era ju sq u ’à mon d e rn ier jour.

Si vous sav iez, enfants,
Com bien j ’étais gentille,
Quand j'é ta is jeun e tille,
Je parle de longtem ps,
T ein t frais, regard qui brille,
Sourire aux blanches dents,
Si vous saviez, enfants,
Com bien j'étais gentille,
Quand j ’étais jeun e tille !

N ’est-ce pas  q u e  c e la a enco re  uns  cer
ta ine  g râce ,  m ais q u e  c ’est lointain et 
po r te  bien  son ca c h e t  d ’ép o q u e  !

Ce n ’est d ’ailleurs pas  le chan tre  de 
L ise tte  d o n t  la ville de  R o u e n  a voulu 
h o n o re r  la m ém oire ,  c ’est su r tou t  celui 
de  M a Normandie !  et le m ie u x  q u ’on pou
vait faire eû t  été de  g raver  la chanson 
tou t  en tière ,  paro les  e t  m u s iq u e ,  sur la 
stèle com m ém o ra t iv e .

F é l i x  D u q u e s n e l .

P E L E R I N A G E

Sur le m aître-autel d'or, m ille roses trémières 
U nissent leurs parfum s aux parfum s de l ’encens; 
L e  prêtre en oraisons p âlit dans les lumières 
D es cierges b lan cs et des vitraux éblouissants :

L es pèlerins p ieux m urm urent leurs prières ;
D es cantiques d ’am our, subtils, attendrissants, 
M ontent vers le c iel b leu , de la  grotte où les

[lierres
R everdissent, m êlés aux églantiers naissants ;

D e gran ds Christs dans l ’azur crispent leurs mains
j trouées.

L es fouler, à genoux et les lèvres clouées 
A u  roc m iraculeux, versent des pleurs. Je crois

Q u ’au fond des cœ urs saignants les antiques
[croyances

Survivron t tant q u ’aussi les intim es souffrances 
Calm es s’endormiront aux pieds des saintes croix.

P i e r r e  L a b o u r .

Oui ou non ?

La S ép a ra t io n  est votée.
O n  s ’y  a t ten d a i t  te l lem en t ,  que le der

n ie r  vote, b r isan t  le C on c o rd a t ,  a passé 
p re sq u e  ina p e rçu ,  c o m m e le dern ie r  sou
p i r  chez ce r ta ins  m o r ib o n d s . . .
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D a n s  les  é g l is e s  rien n ’ est c h a n g é . . .
11 est 8 h e u r e s  du m a tin  : le  sacristain  

prépare les m e sse s  ; les  b e d e a u x  a st iq u e n t  
les cu iv re s  ; le su isse  d é a m b u l e ,  m o rn e .

T o u t  à c o u p ,  tro is  M e s s ie u r s ,  c o r r e c 
tement m is ,  e n tre n t  p a r  la  g r a n d e  nef. 
L e  p re m ie r ,  s u r to u t ,  v e u t  a v o i r  un  air 
très im p o r t a n t .  I ls  so n t  s u iv is  d ’un 
e m p lo y é  d e  m a ir ie  q ui p o r te d e u x  r e g i s 
tres.

—  S u is s e  !..  M .  le  c u r é . .  ?
—  Il  dit  sa m e s s e . . .
—  A v e r t is s e z - le  immédiatement q u e  n o u s  

avons à lui p a r le r  immédiatement ! . .
—  V o u s  a tte n d r e z  b ie n  q u ’il a it  fini, je  

suppose !..
—  C ’est q u e  n o u s  s o m m e s  très p r e s 

sés !..
L e  su isse  se  m e t  à  r ire ,  du b o n  gro s  

rire d e  la c o r p o r a t i o n . . .  c e lu i  d e s  g a r d ie n s  
habitués à  v iv r e  q u o t i d i e n n e m e n t  d a n s  le 
voisinage  d e s  g e n s  très p r e s s é s . . .

—  E h  b i e n ,  M e s s ie u r s ,  v o u s  v e r r e z  M .
le curé  d a n s  u n e  h e u r e  s e u l e m e n t   de
9 à 11 .

A lo rs ,  ils se c o n s u l te n t  à l ’ o m b r e  d ’ un 
pilier, a g a c é s de  c e  c o n tr e t e m p s .  C o m m e  
ils p ar len t  h a u t ,  q u e lq u e s  d a m e s  p ie u s e s  
c o m m e n c e n t  à  les  r e g a r d e r . . .

—  Si n o u s  n ’ a tte n d io n s  p a s  ? dit  le  p r e 
m ier.. .

—  C ’est m o n  a v i s . . .
—  O n  p e u t  t o u jo u rs  fa ire  l ’é g l i s e . . .  la 

sacristie v ie n d r a  e n su ite .
Ils t irent  d e s  c a rn e ts ,  d e s  c r a y o n s  ; et, 

papier à  la m a in ,  se  m e tt e n t  à  n o te r  les 
tableaux, les  s tatues, les a u t e l s . . .

M ais le  su isse  r e v ie n t  v i v e m e nt su r 
eux.

—  D ite s  d o n c ,  v o u s  a u t r e s . . .  s ’a g ira it  
de ne p a s  v is i te r  l ’é g l is e  p e n d a n t  les  offi
ces...  h e in . .  ?

—  O c c u p e z - v o u s  d e  v o t r e  s e r v ic e  !..
—  C ’ est m o n  s e r v ic e ,  ç a  !..
—  .. .  L e  n ô tr e ,  c ’est  d e  fa ire  l ’ i n v e n 

taire officiel.  N ous sommes les délégués du 
gouvernement ! . .

-  ! !! , . .
*

* *
L e s  d é lé g u é s  s o n t  là  !..
L e  b ru it  s ’en r é p a n d  c o m m e  u n e  t r a î 

née de p o u d r e  d a n s  to u te  l ’é g l is e .
L e s  e m p l o y é s  so rten t  d e  la sacris t ie ,  et, 

de loin, r e g a r d e n t  c o m m e n t  q u e  c ’est 
bâti, un délégué... ? L a  c h a is iè r e ,  s u r e x c i 
tée, fait un  d is c o u r s  au  m il ie u  des  d a m e s .  
U ne vie ille  fil le  p a s s e  à c ô té  d e s  trois 
ho m m e s.. .  les  f ixe  un  in sta n t ,  et lè v e  son 
parapluie d ’ un g e s te  n e r v e u x .

—  . . .  A h  !..  si je  m ’é c o u t a i s  !..
E t  des  é c la irs  b r i l le n t  d a n s  ses y e u x  

b rid és .
M a is  vo ic i  les v ic a ir e s  q ui a p p a ra iss e n t  

un à un , s tat io n n e n t,  se  c o n s u lte n t . . .
—  O n  d e v r a it  p ro tes ter  !..  c ’est un p e u  

fort q u ’o n  n ’a tte n d e  m ê m e  p a s  le re tour 
de  M . le c u r é  !..

—  S u is s e ,  le u r  a v e z - v o u s  d e m a n d é  
leu rs  p a p ie r s . .?

—  M a  f o i . . .  j ’y  ai p as  p en s é  !..
—  M a is  a lors ,  c e  so n t  p eu t-ê tre  des  

fu m istes ,  des  p ic k -p o c k e t s  !..
A  ce  m o m e n t ,  M .  le  c u r é  re v ie n t.  O n  

le  m e t  vite  au  c o u r a n t ,  p e n d a n t  q u ’ il se 
d é sh a b i l le  à  la h â t e ,  a v e c  des  v ie il les  m a in s  
qui t r e m b le n t . . .  q u i  ne t ro u v e n t  p lu s  le 
r a b a t . . .  les lu n e t te s . . .

—  F au t- i l  a v o ir  v u  ç a  !

*
* *

U n e  sacrist ie  à sac .
O n  c ro ira it  un  p i l la g e  en tem p s  de 

g u erre .
L e s  tro is  h o m m e s  o n t  e x ig é  q u ’on leur 

m o n tr e  to u t . . .  a b s o lu m e n t  tout, et, le d e r
n ie r  in v e n ta ire  d e  la fa b r iq u e  à  la m a in ,  
vé r i f ie n t  si le  m in im u m  existe,  san s  p r é 
ju d i c e  d e s  a c q u is i t io n s  n o u v e l le s .

L es c h a p e s  s ’e n ta sse n t  p ê le -m ê le  sur 
les m e u b l e s . . .  L e s  o sten so irs  se  d ressen t  
p a r m i  les c h a s u b le s ,  les a u b e s ,  les éto les,  
les m a n i p u l e s . . .  I l s c o m p t e n t  les r e l i 
q u a ire s ,  les c i b o i r e s . . s ’é to n n e n t  a v e c  d e s  
airs s o u p ç o n n e u x  q u ’on  fasse  d e s  diff icul
tés p o u r  leur a p p o r t e r  ce lu i  qui est d a n s  
le ta b e rn a c le .

P e n d a n t  q u ’a v e c  u n e  lo u p e  ils vérif ien t  
les p o in ç o n s  des  v a ses  s a c ré s ,  a rr iv e  un  
p etit  v ic a ir e  large  d ’é p a u le s ,  les c h e v e u x  
c o u p é s  en bro sse . D e  la p o rte ,  il s ’a p e r 
ço it  q u ’un d é lé g u é  n ote  son  c a l i c e . . .  il se 
p ré c ip ite  su r  l ’h o m m e .

—  D e  q u e l  d ro it . .?  il est à moi !
S a n s  s ’é m o u v o ir ,  le  d é lé g u é  lè v e  des  

y e u x  p la c id e s  a u -d e ss u s  d e  son l o r g n o n ,  
et  d ’ u n e  v o ix  b la n c h e  :

—  V o u s  a v e z  la factu re  a c q u it té e . .?
—  L a  fa c tu re . .?  v o u s  p la is a n te z  !..
—  J e  n e  p la isa n te  j a m a i s . . .
—  C ’est m o n  c a l ic e  d e  p r e m iè r e  m e s 

s e . . .  il m ’a  été  offert  i! y  a  trente  ans, 
p a r  m o n  o n c le .  M e s  in itia les  so n t  s u r le 
p ied  !..

—  J e  n e  v o u s  d e m a n d e  p as  tous  ces 
d é ta i ls ! . .  A v e z - v o u s  la fa c t u r e  acquittée?. .

—  V o t r e  q u e s t io n  est in sen sée  !.. A v e z-  
v o u s  la fa c tu re  d e s  c a d e a u x  de  m a r ia g e  
q u ’o n  v o u s  a  offerts ..?
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—  Je suis garçon, Monsieur.
Et, sans s ’émouvoir, le délégué inscrit 

dans l ’inventaire de la future association 
cultuelle : un calice en argent doré mar
qué C . M.

*
* *

Mis en défiance, le premier vicaire, qui 
revient de mauvaise humeur du catéchis
me,s’aperçoit qu’on a inscrit dix chasubles 
moyen-âge sur la feuille de l ’inventaire. 
Ce sont les siennes !.. M. le premier vi
caire est tout de suite au plafond.

—  Monsieur le délégué, vous faites une 
grosse erreur !.. Veuillez vérifier... mon 
nom est inscrit en toutes lettres sur mes 
chasubles...

—  Et cela prouve quoi..?
—  Tout, Monsieur !!..
—  Rien, Monsieur... et cette compta

bilité d ’enfants de Marie...? voiles.... 
115 francs... roses, 62 francs... prome
nades...

—  Mais cela ne vous regarde pas !!..
—  Tout me regarde, Monsieur.
Maintenant c ’est un pauvre prêtre habi

tué qui intervient, réclamant une aube 
sans grande valeur... Mais c ’est sa vieille 
maman qui l’a faite. Il cherche à parler 
raison et sentiment avec le délégué.

—  Avez-vous la facture acquittée..? 
r é i t ère le scribe avec une obstination 
calme.

—  Je vous répète... c ’est ma mère !..
—  Il ne s’agit pas de Madame votre 

mère !..
—  ... Et  puis mes burettes en étain !.. 

je  les ai achetées l’an dernier dans une 
fromagerie, au-dessus de Zermatt...

—  Avez-vous la facture..?
—  A  trois mille mètres !.. dans la nei

ge !.. chez des bouviers qui ne savent ni 
lire ni écrire !..

—  Bref... vous n ’avez pas la facture..? 
Alors, j ’ inscris ces objets à l’avoir d e là  
future association. Voudriez-vous m ’ou
vrir cette porte vitrée..? Très bien... cela 
me suffit... Je note ici un bureau minis
tre.

—  Mais il m ’appartient personnelle
ment, p roteste le vicaire-trésorier. Il y a 
une inscription en cuivre... Regardez 
plutôt !..

Offert à noire cher directeur, 
l'abbé Constant Melchior, 

les enfants de son patronage.

Cela vaut une facture, je  suppose !..
—  Rien, Monsieur, ne remplace, dans 

l ’espèce, une facture acquittée.

—  Alors, mon bureau n’est plus à 
moi..?

—  Il ne peut être à vous puisque vous 
ne pouvez en justifier la propriété.

—  Mais, en fait de meubles, la posses
sion vaut titre !..

—  Précisément... la sacristie possède ; 
donc la future association cultuelle...

—  Alors prenez-moi ma soutane, mes 
souliers, mon gilet de flanelle... je n ’en ai 
pas non plus la facture acquittée !..

—  Je n’ai pas mandat, Monsieur... Je 
ne m ’occupe que du mobilier de la sacris
tie... sans quoi...

—  ... Ce serait avec plaisir, n ’est-ce 
pas.. ?

—  Je suis, Monsieur, votre humble 
serviteur...

*
* *

Au bout de cinq heures, les trois délé
gués mettent leur carnet dans leur poche 
et s’en vont, avec un petit sourire satis
fait, au milieu du silence universel...

Le commis ferme la marche, ses deux 
registres toujours sous le bras. L e  sa
cristain le reconduit, et, sur le pas de la 
porte :

—  Vous savez... pour une sale beso
gne... en voilà une sale besogne !..

Mais le commis se retourne et, lui 
mettant ses moustaches dans l’oreille, avec 
une expression de figure qui en disait 
long...

—  Etiez-vous prévenus, oui ou non..?
—  C ’est vrai !..
—  Alors... on n ’est pas naïfs comme 

vous !!..
P i e r r e  l ’E r m i t e .

Les Bougies de la Cour sont les 
meilleures.

LE MOIS LITTÉRAIRE

A n d r é e  (Jacques). —  Maitre Paul et Ma
demoiselle L ucette. U n  vol. in-12 de 144 
pages. Bruxelles, 1906, chez l ’auteur.

P rix  : 2 fr. 25
A n d r é e  (Jacques). —  Pièces à dire. Ire sé

rie. Nouvelle édition. U n  vol. in-12 de 
40 pages. Bruxelles, 1906, chez l’au
teur. Prix  : 1 fr.

« M aître P aul et M adem oiselle L u cette  » : tel 
est le titre de l'ouvrage qui sera dévoré avec avi
dité par les petits, et lu avec intérêt par beau
coup de parents et de grands-parents, comme il
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arrive aux écrits de cette sorte quand ils sont 
bien faits. M aître Paul a sept ans ; sa sœur, cinq. 
L ’auteur les montre à B ruxelles, à la mer, à la 
campagne, en des situations variées qui font ap
paraître les qualités et les défauts de leur âge. 
C’est donc un livre  non seulem ent am usant, mais 
éminemment éd u catif dans le m eilleur sens du 
mot. L ’auteur montre qu ’ il connaît les enfants, 
qu’ il les aime, q u ’il sait parler d ’eux et écrire 
pour eux.

La nouvelle édition de la 1re série des Pièces 
à dire, soigneusem ent revue et refondue, mérite 
tous les éloges adressés par nous aux autres sé
ries de notre poète belge.

*

B a il l y  ( C h .) .  —  L a  photographie en mon
tagne. U n  v o l .  in -16  d e  32 p a g e s .  P a r is ,  
1906, M e n d e l .  P r i x  : 0 fr. 60

Dans cet opuscule sont réunis les articles que 
M. B ailly  a consacres à la photographie des loin
tains et des sous-bois en m ontagne. L ’enseigne
ment qu ’il y  a voulu donner affecte les allures 
d'une causerie plutôt qu ’il ne tente de s’élever à 
la hauteur d ’une étude didactique.

M. Ch. B a illy  évoque la poésie de la m onta
gne, de ses g laciers, de ses massifs verdoyants 
avec échappées vers les p ics et les ballons nei
geux ; il prodigue conseils et renseignem ents 
pratiques propres à faciliter la  traduction de ces 
beautés sereines, à perm ettre de les fixer avec 
une suffisante perfection technique pour que l ’on 
retrouve dans la  photographie un souvenir de 
l'émotion que ressent le spectateur devant ces 
sites enchanteurs. Il s’y  est lui-même essayé dans 
quelques sous-bois dont la reproduction égaie 
très agréablem ent la  brochure.

*
* *

B r é m o n d  ( H e n r i ) . —  Newm an. E ssa i  de  
b io g r a p h ie  p s y c h o l o g i q u e .  U n  vo l .  in- 
16 de  XVI-428 p a g e s .  P a r is ,  1906, B lo u d ,

P r i x  : 3 fr. 5o 

L'adm iration enthousiaste que nous avons té
moignée aux précédentes études de M. Brémond 
trouve une nouvelle justification  dan s cet essai de 
biographie p sychologiqu e du gran d  converti. 
L ’auteur s’est proposé en effet de pénétrer, aussi 
avant que possible, dans la vie intime de N ew 
man, pour surprendre sur le v if  le secret de ce 
grand homme. D ’abord un peu inquiété par la 
libre allure de cette analyse, le lecteur ne tarde 
pas à s’apercevoir que la  glo ire de Newm an n’a 
rien à  redouter d 'u n e  pareille  ép reu ve. L a  première 
inquiétude se change en une adm iration gran 
dissante quand, arrivé au cœ ur même de son 
livre, l ’auteur ressuscite, en une série de chap i
pitres, l'histoire spirituelle, la  prière, la  vie inté
rieure de son héros,

Quand il a ainsi conduit Newman des certitu
des de la « première conversion » à la « visio pa
cis » que contemple le chef du mouvement d'Ox
ford enfin converti au catholicisme, M. Brémond 
n’éprouve plus aucune peine à dégager de cette 
série d'expériences personnelles, les grands prin
cipes de la philosophie religieuse de Newman ; il 
ne pouvait mieux terminer le long travail de pro
pagande newmannienne auquel il se dévoue 
depuis tant d’années.

** *
Couallier (M a u r ic e ) .  —  Don Quichotte. 

U n  v o l .  in -16  d e  38 p a g e s .  P a r is ,  1906, 
P lo n .  P r i x  : 1 fr.

M . M a u ric e  C o u a llie r  v ien t d ’ê tre co u ro n n é 
p a r  la  Revue des Poètes, et, s in cèrem en t, c ’était 
ju s tic e . O n fa it  de n os jo u rs  tant de m au vais  
vers, q u e l ’on é p ro u v e  un in tense  b o n h eu r à  m et
tre la  m ain  su r u n e œ u vre  de m érite  : et Don 
Quichotte est u n e œ u v re  de m érite.

D u  fond, nou s ne d iro n s rien  : il est suffisam 
m ent co n n u . L a  form e seu le  nou s p ré o c c u p e , et 
nous n o u s em p resso n s de reco n n aître  q u ’e lle  co n 
fine a u x  p lu s p u re s  sp h ères de la  p oésie  p a rn as
sien n e. Nascuntur poetoe, d it l ’a xiom e latin  : 
on n aît p oète, on ne le  d ev ien t p as. M . C o u a llie r  
est un des ra res h e u reu x  q u i sont nés poètes : ses 

vers co u le n t de S o u rce , au je t  de la  p lu m e ; ils d é
notent un e a isa n ce  vraim en t re m arq u ab le , et, 
ch ose  à  re te n ir, ce tte  fa c ilité  n ’en traîn e  pas la  
m éd io crité , com m e c ’est so u ven t le  ca s . A u  co n 

tra ire , du p rem ier au d ern ier, tous les vers sont 
p ou r a in si d ire  c ise lé s , et leu r en sem b le  reste 
b rilla n t, sans tach e  ni fa ib lesse  d ’a u cu n e  sorte.

D ’A z a m b u j a  (G a b r ie l) .  —  L a  jeune fille et 
l ’évolution moderne. U n  vol.  in -18 d e  64 
p a g e s .  P a r is ,  1906, B l o u d .

P r i x  : o  fr. 60 

Quelle situation font à la jeune fille les condi
tions de l'évolution économique et sociale moder
ne ? C’est une série de réponses pratiques à cette 
urgente question qu'un spirituel et délicat auteur 
s’est efforcé de fournir. Successivement il exa
mine le sort de la jeune fille du peuple, de la jeu
ne fille bourgeoise, de la jeune fille riche. Deux 
chapitres, dont les titres parlent d’eux-mêmes, 
traitent du « procès de Chrysale " et de « l'inno
cence mal entendue». Dans sa conclusion l'auteur 
se préoccupe de « la jeune fille et la vie publi
que. »

** *
D e  G i b e r g u e s .  —  Croire. U n  v o l .  in-18 

de  IV- 3 16  p a g e s .  P a r is ,  1 9 0 6 , P o u s s i e l 
g u e .  P r i x  : 3 fr.

Nous avons signalé à plusieurs reprises, et tou- 
jo u rs  a v e c  é lo g e , les  in stru ctio n s q u ad rag és im a 

les de M . l ’a b b é  D e G ib e rg u e s . C es in stru ctio n s



116 L E  G L A N E U R

s 'a d ressen t su rto u t a u x  hom m es du m onde, a u x  

in te llig e n c e s  sérieu ses q u i v eu le n t sin cèrem en t 

la  lu m ière.
C e tte  an n ée, l'ém in en t co n fé re n c ie r  s ’est a tta 

ch é  à d év e lo p p e r  l ’ idée de : croire, com m e ré p o n 
se au m al m o dern e, l ’ in d ifféren ce  re lig ie u s e . I l 
d issèq u e  p o u r a in s i d ire  cette  id ée, p o u r en a rr i
v e r  à  la  d ém o n stratio n  p érem p to ire  de la  n é c e s
sité  de la  foi, de sa  g ra n d e u r  e t de sa  féco n d ité. 
N o u s  a ttiro n s très sp é c ia le m e n t l ’a tten tion  su r  la  
c o n fé re n ce  q u i tra ite  du b eso in  de c ro ire  : a ve c  
to u te  la  fo rce  d 'au to rité  et d e  p e rsu a sio n  q u e 
don ne un e foi ard en te  et é c la iré e , M . D e  G ib e r 
g u e s  exp o se  le  su je t d an s tou te son a m p leu r.

U n  sa in t p réla t ra p p e la it, à  p ro p o s d e  ce  liv re , 

u n  m ot p ro fo n d  de B o ssu e t : « L a  fo rce  est dans 
la  vérité  tra n q u ille m e n t exp o sée . » Jam ais p eu t- 
être  cette  m axim e ne s’est ré a lisé e  a v e c  a u ta n t de 
ju ste sse  q u e  d an s l'œ u v re  o ra to ire  de n otre  a u teu r: 
la  p e rsu a sio n  s ’im p ose d ’e lle-m êm e, sans v io le n 
c e  ni h eu rt.

D ela po r te (A lb e r t )  et V audon ( J e a n ) .—  
Paroles de notre temps et de tous les temps. 
T .  I er.  U n  v o l .  in-16  de  XVIII-340 p a g e s .  
P a r is ,  1906, B l o u d .  P r i x  : 3 fr.

L e  P . D e la p o rte  a la issé  la  ré p u ta tio n  d ’ un bon 
o u v r ie r  de la  p a ro le  et de la  p lu m e, d ’un p r être 

d e  forte  et sû re  d o c trin e , d ’un r e lig ie u x  d ’un e piété 
ten d re . I l a p p a rte n a it au  P . V a u d o n  q u i, d es a n 
n ées d u ran t, a ssista  p o u r a in si d ire  à  l ’é c lo sio n  de 
ses p en sées, de p résen ter au p u b lic  l ’œ u vre  o ra 

to ire  in éd ite  de ce p ré d ic a te u r à  la  fo is p o p u la ire  

et d istin g u é . A  cette  p u b lic a tio n  q u i a u ra  p r o b a 
b lem en t d eu x  vo lu m es, sin on  tro is, on a dominé 
p o u r titre  g é n é ra l : Paroles de notre temps et de 
tous les temps. C ’est q u ’en effet le  P .  D e la p o rte  

est m odern e à ta fo is et tra d itio n n el ; il n 'e stim a it 
p a s  q u e ce  fû t un d éfau t q u e  d 'être  de son tem p s. 

E n fa n t de son s iè c le , il ne l ’est p as seu lem en t p ar 
la  la n g u e , n i p a r  l ’a llu re , m ais p a r la  p en sée  m ère 
et m aîtresse  q u i an im e sa p réd ica tio n , e sse n tie l
lem en t p r é o c c u p é e  d es a sp e cts  s o c ia u x  de la  

q u estio n  r e lig ie u s e .
L e  sous-titre : Petits entretiens d'un quart

d'heure, s ig n ifie  le  c a r a c tè r e  p r a tiq u e  de cette  p u 
b lic a tio n  et fa it v o ir  le  so u ci q u 'a v a it  l'o ra te u r de 
sa tisfa ire  à tous les b eso in s de son a u d ito ire .

D e pont  ( L é o n c e ) .  —  L e  triomphe de P an . 
U n  v o l .  in-16 d e  192 p a g e s .  P a r is ,  1906, 
P lo n .  P r i x  : 3 fr. 5o

L a  le c tu re  de cette  œ u vre  p o étiq u e  nou s la isse  
fo rt em b a rra ssé d an s l ’ap p réc ia tio n  q u ’ il co n 
v ie n t  d ’ém ettre  à  so n su jet. D ’un e p a rt, no us nous 

trouvons en p rés en ce  d ’un  rée l talen t, p lu s ieu rs

fois co u ro n n é  p a r l ’A c a d é m ie  fra n ç a is e , et dont 
les  tra v a u x  a n té rie u rs  ont so lid em en t établi la 
n o to riété  ; d ’ un a u tre  cô té , n o u s re le v o n s de ci 

de-là des lic e n c e s  q u i n o u s p a ra isse n t peu com pa
tib le s  a v e c  les r è g le s  sév ères du P a rn a s se . Peut- 

être  avon s-n ous tort de rester in tra n s ig e a n t v is-à- 
v is  de c e s  in n o va tio n s, so u ven t peu  h eu reu ses. 
Q u o i q u ’ il en so it, et m a lg r é  ces  ré se rv e s, nous 
reco n n aisso n s en M . D e p o n t de b r illa n te s  q u ali
tés de p oète  : n o m b re de ses v ers  sont m arqués 

au co in  d ’ un b eau  ta len t ; ils  son t v ib ran ts , éner
g iq u e s , s in c è re s , et c ’est d é jà  b e a u c o u p , en nos 
jo u rs  de p a u v re té  litté ra ire .

***

D r i l l o n  ( P . ) . —  Le rôle social de la chanté. 
U n  v o l .  in -18  d e  6 4  p a g e s .  P a r is ,  19 0 6 , 
B l o u d .  P r i x  : 0 fr. 60

L a  c h a r ité  n ’est pas seu lem en t u n  instrum ent 
de p e rfec tio n n e m en t in d iv id u e l ; e lle  est aussi 
u n e vertu  sociale : c e lu i q u i fa it l ’aum ôn e n e  rem 
p lit  d o n c p o in t p le in em en t son d e v o ir  s ’ il ne se 
p réo c c u p e  des co n sé q u e n c e s  so c ia le s  et du mérite 

e x tr in sè q u e  de son a c te . I l d o it v e ille r  à  ce 

q u e  cette  au m ô n e se rv e  à  l ’ in térêt com m un . D is
c e rn e r  le  v ra i p a u v re  du fau x  ; co n n aître  et ap
p r é c ie r  les c a u se s  de la  m en d ic ité  et du vagab on 
d a g e , s ’ in fo rm er de la  lé g is la t io n  su r ce  point 
d é lic a t, s ’ in itie r  au fo n ctio n n e m e n t d es œ uvres 

p r ivé e s  q u i p erm etten t de fa ire  la  ch arité  avec 
to u te  s é c u rité , c ’est un e tâch e  q u i s ’ im pose à tous 
et q u i sera  s in g u liè re m e n t fa c ilité e  p a r la  lecture 
de ce  liv re  p r é c is  et su b sta n tie l.

***

D r o u i n  ( F . ) .  —  L e pelliculage des négatifs. 
U n  v o l .  in -1 6  d e  32 p a g e s .  P a r is ,  1906, 
M e n d e l .  P r i x  : 0  fr. .60

L e  p e ll ic u la g e  d es c lic h é s  n ’est p lu s  u n  sim ple 

to u r de fo rc e , un e e x p é r ie n c e  d e  la b o rato ire  bon
ne à m ettre  en é v id e n c e  la  d ex té rité  de quelques 
ra re s  sp é c ia lis te s  h a b itu é s  à  jo n g le r  a v e c  la  p las
tic ité  des c o u c h e s  au  g é la tin o -b ro m u re  et la  fra

g il i té  d e  le u rs  su p p o rts . C ’est m ain ten an t une 
o p ératio n  co u ra n te , q u e  d o iv e n t p osséd er profes

sio n n e ls  et am a teu rs, au  m êm e titre  q u e  les au
tres m a n ip u la tio n s jo u rn aliè re s .. P o u r  ne citer 

q u e cette  seu le  a p p lic a tio n , le  red ressem en t de 

l ’ im ag e  im p o se le  re to u rn em en t du n é g a tif  dans 
u n e fo u le  d e  p ro céd és.

L e s  a m ateu rs a p p re n d ro n t a ve c  p la is ir  que l ’é
tu d e  co n sa c ré e  à cette  q u estio n  p a r  M . F .  Drouin 

v ien t d ’ê tre  in tro d u ite  d an s la  c o llec tio n  de la 

Photo-Revue, e t q u ’ ils  p e u v e n t a v o ir  sous la 

m ain  u n  g u id e  sû r  et p r é c is  p o u r en trep ren dre  de 

lib é re r  de le u r  fr a g ile  su p p o rt les n é g a tifs  au g é 

la tin o -b ro m u re .

*
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D u  B e r r y  (M a r g u e r i t e ) .  —  L a  dentelle. 
U n  v o l .  in -1 6  d e  180 p a g e s .  P a r is ,  
1906, G a r n i e r .  P r i x  : 3 fr. 5o

Voici un volume qui, s'il ne nous apprend 
rien de neuf, mérite néanmoins de retenir notre 
attention que’ques instants. Il débute par un his
torique succinct, mais complet, de la dentelle à 
travers les âges et les pays ; puis il classifie les 
dentelles: travail à l’aiguille, travail aux fuseaux; 
enfin, il passe en revue les principaux points, en 
notant leurs traits caractéristiques et les modifica
tions amenées par chacun dans les méthodes pri. 
mitives de travail.

Si tout cela n’est plus neuf, la manière de l’en
seigner l’est certainement. Mme Du Berry y a 
mis une science sûre, bien documentée, rendue 
attrayante par un style précis et toujours clair. 
Comme complément, de nombreuses illustra
tions rendent tangible et profitable l’enseignement 
de l'auteur. Cet ouvrage vient à son heure: il con
tribuera certainement à remettre en honneur le 
goût de la dentelle, et à rendre la vie à toute une 
industrie qui périclite depuis longtemps.

** *

F r a n a y  ( G a b r i e l ) . —  E la in e . U n  v o l .  in -16  
d e  292 p a g e s .  P a r is ,  1906, C o l in .  

P r i x  : 3 fr. 5o

Nous avons maintes fois rendu hommage au 
talent gracieux et délicat de Gabriel Franay ; le 
mois passé, nous décernions de vifs éloges à une 
épopée poétique, intitulée : Comme dans un conte, 
et dont la première partie a paru sous le titre : 
Axel. Nous nous rappelons avec émotion cette 
délicieuse jeune fille, Elaine, qui s’en fut, loin 
de la France, en un coin perdu du Danemark, 
épouser le fiancé de ses rêves. Pauvre petite 
princesse ! Nous la retrouvons aujourd'hui, tou
jours tendre, toujours courageuse, luttant avec 
ténacité contre la pauvreté et son cortège de pri
vations et de sacrifices.

Dans ces péripéties captivantes, nous retrou
vons encore l’influence d’Andersen : il semble, 
en lisant ce volume, que les aimables apologues 
du conteur danois entrent dans la vie réelle sous 
la figure des personnages du roman. Un repro
che, un seul, à l’auteur : pourquoi ce conte, si 
beau, si doux, se dénoue-t-il dans les larmes, 
alors que le lecteur attend avec impatience le 
bonheur complet des deux héros ?

G ira u d  ( V i c t o r ) .  —  Pascal. U n  v o l .  in-18 
de 80 p a g e s .  P a r is ,  1906, B l o u d .  

P r i x  : 0 fr . 60

M. Victor Giraud, dont on connaît les travaux 
sur Pascal, a cru qu’il y avait lieu de mettre, à la

portée de tous, dans une édition vraiment «  popu
laire », les principaux opuscules de spiritualité et 
d’apologétique de Pascal. Il y a joint un certain 
nombre de fragments assez développés qu'il a 
extraits des Pensées. Cette publication, revue sur 
les manuscrits et les meilleurs textes, et qui, 
même à ce point de vue, est en progrès sur les 
meilleures éditions courantes des Opuscules ou 
Pensées, est accompagnée de notes et d’observa
tions auxquelles ont collaboré deux très distin
gués « pascalisants », MM. F. Strowski et Edou
ard Le Roy ; et elle deviendra, nous en sommes 
convaincus, le livre de chevet de tous ceux qui 
voudront s’initier à l’étude du grand penseur 
chrétien.

***

H o f f m a n n  ( E . - T . - A . ) .  —  Contes, récits et 
nouvelles. U n  v o l .  in -16  de  LXX-384 p a 
g e s .  P a r is ,  1906, G a r n ie r .  P r i x  : 3 fr. 

La fortune des Contes d'Hoffmann est loin d’être 
terminée ; peut-être, après sa mort, fut-il porté 
trop haut : le temps lui a assigné de nos jours 
une place honorable, et stable, dans la littérature 
internationale. Un livre qui donnât une traduc
tion française des principaux contes d’Hoffmann 
était donc à souhaiter. Ce livre, avec une préface 
et des notes éclairant le texte, vient de paraître à 
la librairie Garnier. Les Contes d’Hoffmann sont 
un kaléidoscope mouvant comme la vie : ils re
présentent, au point de vue littéraire, la synthèse 
des Romantiques. Des vues fécondes sur différen
tes formes de l'art, musique et peinture, y abon
dent : car Hoffmann ne fut pas moins musicien 
ni peintre que poète. Ils peuvent être lus par tous 
et s’adressent à tous, car ils sont d’un intérêt 
universel.

La biographie qui ouvre le volume est particu
lièrement intéressante; elle nous trace d’Hoff
mann un portrait sincère, ressemblant, pris sur 
le vif.

***

J é n o u v r i e r  ( L . ) .  —  Situation légale de l 'E 
glise catholique en France. U n  v o l .  in -16  
d e  XII-298 p a g e s .  P a r is ,  1905, P o u s 
s ie lg u e .  P r i x  :

Dans cette étude juridique, M. Jénouvrier ne 
s’érige pas en conseiller on en appréciateur des 
dérisions que S. S. Pie X prendra en temps op
portun. Il se place en face de la loi nouvelle ; 
avec son expérience de jurisconsulte, il en étudie 
le texte, et il expose ce que vont devenir les biens 
qui étaient la propriété de l’Eglise ou dont elle 
avait la jouissance ; comment seront désormais 
traités ses ministres par le pouvoir ; à quelles 
conditions le culte pourra être célébré dans l'a
venir. Un appendice donne le texte de la loi de 
séparation, des projets de statuts d'associations 
et de conventions diverses.
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K u r t h  (G o d e fr o id ) .—  Qu'est-ce que le moyen 
âge?  U n  vo l .  in -18  d e  64 p a g e s .  P a r i s ,  
1906, B l o u d .  P r i x  : 0 fr  60

11 n’est guère d’époque sur laquelle régnent 
autant de préjugés que le moyen âge. C'est à dis
siper ces préjugés que l’auteur consacre ces pa
ges.Le concile de Màcon délibérant sur l’âme des 
femmes, la papesse Jeanne, la fausse donation de 
Constantin, les fausses Décrétalcs, le si décrié 
« droit du seigneur », les bains de sang chaud, 
les terreurs de l’an Mil, les croisades causes de 
la lèpre : autant de mots, autant de légendes, 
voilà ce que M. Kurth n'a pas de peine à établir, 
avec l’espoir qu'on n’y reviendra pas ! Du moins 
ce travail clair, éloquent, précis, contribuera-t-il 
à la définitive extirpation de ces monstrueuses 
erreurs.

** *

L a r g e n t  ( A u g u s t in ) .  —  Les sources de la 
p iété. U n  vo l .  in - 1 6  de  17 6  p a g e s .  P a r is ,  
1906, B l o u d .  P r i x  : 1 fr. 5o

L'esprit de foi, la tiédeur, les douceurs de 
l'humilité, la vie commune, l'éducation, l’oraison, 
l'église, l’amour de Notre-Seigneur : tels sont les 
sujets extrêmement variés de ce livre. Ils sont 
reliés par une commune préoccupation, qui est 
de démasquer les objections que la sensualité, la 
paresse, l'amour-propre opposent aux exigences 
de la perfection chrétienne, et de raviver les 
« sources de la piété ». On retrouvera dans ce 
volume la pénétrante psychologie, l'onction toute 
sacerdotale, le style merveilleusement élégant et 
clair qui caractérisent le talent bien connu de 
l’auteur.

** *

M i c h e l  ( A n d r é ) .—  Histoire de l'art. T o m e  
Ier : s e c o n d e  p a rt ie .  U n  v o l .  in -4 0 d e  
440 à  960 p a g e s .  P a r is ,  1905, C o l in .  

P r i x  : 1 5 fr.

Le second volume de l'Histoire de l'art conti
nue l’étude de l'art roman. Citons parmi les col
laborateurs, MM. Camille Enlart, André Michel, 
Emile Bertaux, Emile Mâle, Marquet de Vasse
lot, etc. ; la simple énumération de ces noms 
autorisés nous dispense de tout nouvel éloge et 
confirme l’appréciation que nous a suggérée le 
volume précédent.

Avec cette seconde partie, nous entrons en 
plein dans la période romane, si féconde en mo
numents originaux. M. Camille Enlart nous pro
mène fort agréablement à travers les multiples 
merveilles dont cette époque intéressante a par
semé le sol de l’Europe : ce sont la France, l'Al
lemagne, la Grande Bretagne, l’Italie, l’Espagne, 
les pays S c a n d i n a v e s  eux-mêmes et l a  Palestine, 
qui défilent sous nos yeux, nous découvrant les

secrets de leur architecture religieuse, civile et 
militaire, en des siècles déjà si lointains. Puis 
c’est la sculpture romane, la peinture, la minia
ture, les émaux, qui se livrent à nos yeux émer
veillés ; puis encore un chapitre particulière
ment captivant, l’art monétaire, traité de main 
de maître par M. Maurice Prou.

Près de 3oo gravures et 6 magnifiques planches 
hors texte donnent à l’ouvrage une valeur docu
mentaire absolument hors pair ; joignez à cela 
la perfection typographique que la maison Colin 
donne à ses éditions, et vous aurez idée de l'im
portance exceptionnelle d'une publication lar
gement motivée par nos modernes aspirations ar
tistiques.

***

P i o l e t  (J .-B .) .  et V a d o t  ( C h .) .  —  L a  re
ligion catholique en Chine. U n  vo l .  in-18 
d e  64 p a g e s .  P a r is ,  1906, B l o u d .

P r i x  : o fr. 60 

En parcourant l'histoire des missions de Chine 
au XIXe siècle, on est également frappé et de la 
monotonie des épreuves, se renouvelant toujours 
avec les mêmes circonstances, et de l’héroïque 
patience des missionnaires toujours debout sous 
les coups répétés de l’orage. C’est néanmoins un 
spectacle consolant que de voir cette patience 
triompher lentement de la fourberie obstinée des 
mandarins. Malgré les persécutions se succédant 
à de cours intervalles, le nombre des catholiques 
en Chine a passé, au cours du siècle dernier, de 
200.000 à 800.000. Comment s’est accompli ce 
progrès ? quelle part y ont eu les différentes con
grégations ? quel espoir donne-t-il pour l’avenir ? 
c’est ce qu’on trouvera exposé dans cette mono
graphie, précise et complète, malgré sa brièveté.

*
* *

R e n a u l t  (J.). —  L es  " Chansons de chez 
nous " de Théodore Botrel. In-8° d e  28 
p a g e s .  B r u x e l l e s ,  1906, G o e m a e r e .  

P r i x  : 0 fr . 5o

Notre dévoué collaborateur, M. J. Renault, 
vient de faire paraître une étude critique sur les 
« Chansons de chez nous », de Botrel. Cette étude 
constitue en quelque sorte un prologue, une in
troduction, au travail plus considérable que l'au
teur consacrera sous peu à la biographie du barde 
breton.

L ’élégante plaquette que nous venons de lire, 
nous a prouvé surtout la juste et vive admiration 
du critique belge pour son poète préféré ; nous- 
mêmes avons pour Botrel un enthousiasme ar
dent : nous ne pouvons qu’applaudir de tout 
cœur aux jolies choses que M. Renault écrit 
avec tant d’art et de conviction, et nous attendons 
avec impatience le grand ouvrage annoncé sur 
ce sujet vraiment intéressant.



L E  G L A N E U R  119

R o u sta n  ( M . ) . —  L a  dissertation morale. 
U n  v o l .  in -18  d e  160 p a g e s .  P a r is ,  
1906, D e l a p l a n e .  P r i x  : 0 fr. 90

M. Roustan vient de compléter son intéressante 
collection sur la Composition française, par un 
travail sur la Dissertation morale. Nous avons à 
maintes reprises signalé à nos lecteurs les mérites 
des opuscules de l’auteur ; résumons-les dans 
cette simple énumération : concision, clarté, uti
lité pratique. L'éditeur y a joint une heureuse 
disposition typographique des textes, qui frappe 
l'esprit et y grave la doctrine de façon sûre et 
durable.

*
* *

T o u r  (de  la) du P in . —  Vogelsang. D e u x  
vo l .  in-18 d e  64 p a g e s  c h a c u n .  P a r i s ,  
1906, B l o u d .  P r i x  : 1 fr. 20

Le but de cette publication est de faire con
naître le champion de la justice sociale chrétien
ne contre le libéralisme dans les pays de langue 
allemande. M. de la Tour du Pin, contemporain 
et témoin de l'œuvre puissante du baron de Vo
gelsang en Autriche, était l'interprète tout dési
gné de cette œuvre.

Le premier opuscule expose les idées de Vogel
sang sur la situation économique actuelle, sur le 
principe religieux de la morale sociale, sur les 
conditions du rétablissement de l'ordre. Le se
cond traite de la politique sociale : d’où vient la 
décomposition sociale, comment la société peut 
être reconstituée, quel rôle doivent jouer dans 
cette reconstitution l’Etat et les divers éléments 
du corps social, telles sont les questions qui 
sont étudiées ici par l'éminent sociologue de 
l’Autriche catholique. Nous croyons inutile d'in
sister sur la haute portée de cet ouvrage, en ces 
temps surtout où la société semble tombée dans 
un abîme de décrépitude morale et matérielle.

L e c t o r .

Los B ougies de la  Cour sont les 
m eilleures.

L’exécution musicale
(F in .)

E n  m u s iq u e  il y  a im p o ss ib i l i té  a b s o lu e  
à faire  a b str a c t io n  d e s  b e so in s  n o u v e a u x  
qui se s o n t  d é v e l o p p é s  d e p u is  b ie n tô t  un 
siècle, p a r  l ’a c c r o is s e m e n t  co n tin u e l  des 
orch estres ,  p a r  le  p e r fe c t io n n e m e n t  m é c a 
nique d e s  in s tr u m e n ts  à ve n t  (qui le u r  a

d o n n é  la ju stesse) ,  p ar  la v ir tuo s ité ,  d e v e 
n u e  g é n é r a le  c h e z  n os  s y m p h o n is t e s  : 
p r o g r è s  d o n t  n o u s  d e v o n s  faire b é n é fic ie r  
les  c h e fs -d ’œ u v r e  du p assé, si n o u s  v o u 
lo n s  m e ttre  en lu m iè re  leu r  ca ra ctère  
g r a n d io s e ,  le c o lo r is  p i tto res q u e  d e  leu r  
in stru m e n ta tio n ,  leur m e rv e i l le u se  p o l y 
p h o n ie .  A g i r  a u tre m e n t  serait  les re n 
d r e  in in te l l ig ib le s  a u x  a u d iteu rs  c u lt iv és  
et  les d is c ré d ite r  a u x  y e u x  de  la fo u le .  
O n  n ’a  le d r o it  d e  t ro u b le r  le u r  g lo r ie u x  
s o m m e il  q u e  p o u r  les m o n trer  d a n s  tout 
le u r  é c la t  et les im p o se r  à  l ’a d m ira t io n  
des  v iv a n ts .  Si  l ’on  d o u te  d ’y  p a r v e n ir ,  
la m e il le u re  p r e u v e  d e  re sp e ct  q u e  l ’on 
p u isse  leu r  d o n n e r ,  c ’est de  les laisser, 
d o r m ir  en p aix .

C o n c l u o n s  en n o u s  re p o rta n t  à notre 
p o in t  do  d é p a rt .  L e  c h e f-d 'œ u v r e  a n c ie n  
en m u s iq u e  n ’est p as  la statue  taillée  dans 
un b lo c  de  p ie r re ,  la d éesse  m a rm o r é e n n e  
qui d e b o u t ,  im p a s s ib le  su r  son p iéd e s ta l ,  
v o i t  p asser  d e v a n t  elle  les e m p ires ,  les 
p e u p le s ,  les g é n é ra t io n s ,  qui in c l in e  le 
m ê m e  r e g a rd  serein  s u r  le G r e c  et le 
B a r b a r e ,  e t  ve rs e  in d iffé re m m e n t  les tré
sors d e  s a  b e a u té  s u r  son  ad o ra teu r  à 
g e n o u x  et s u r  le  f a r o u c h e  V a n d a l e  q ui 
s ’a v a n c e  p o u r  la fra ca sser.  N o n ,  c ’est une 
cr é a t io n  id é a le ,  qui p a r  m o m e n t s  revêt  
u n e  e x is te n c e  réelle  et se  m êle  a lors  in t i
m e m e n t  à  n o tre  v ie  p s y c h i q u e  et s e n t i
m e n ta le .  C ’est  la B e l le  au  bois  d o n n a n t ,  
la p r in c e s s e  e n s o rce lée ,  so rtan t  de  son 
s o m m e il  s écu la ire  so us  le ba ise r  du j e u n e  
p r in c e  qui l ’a i m e ,  p o u r  re n aître  à  un e  v ie  
n o u v e l le  q u ’elle  p a r ta g e ra  a v e c  lui. A u  
m o m e n t  d e  so n  réve i l ,  dit  la lé g e n d e ,  e lle  
a p p a ra ît  à  son  l ib é r a te u r  d a n s  le co s tu m e  
q u ’il v o y a it ,  é tant e nfan t,  porter à  son 
a ïeu le .  M ais  au  j o u r  s o len n el  où leu r u n ion  
est c o n s a c r é e  d e v a n t  l ’aute l,  la be lle  
re ssu scitée  se m o n tre  d a n s  les r ich es  atou rs  
d e s  p r in c e s s e s  c o n te m p o r a in e s  et p ar le  
le  la n g a g e  d e  la n o u v e l le  g é n é ra t io n .

Il en est  a insi  d ’u n e  s u b l im e  œ u v r e  
p o ly p h o n e ,  o u b l ié e  d e p u is  lo n g te m p s .  
A p r è s  c e  s o m m e il  in in te r ro m p u ,  e lle  sort 
d e  so n  inertie , p a r  l ’acte  d ’ un  m u s ic ie n  
q ui s ’est  ép ris  d ’e lle , s o u s  son  d é g u is e 
m e n t  g r a p h iq u e .  T o u t  en g a rd a n t  in tact  
so n  c o n te n u  m u sica l ,  e lle  est o b l ig é e ,  
p o u r  e n tre r  en  c o m m u n i o n  a v e c  son a u 
d ito ire  a c tu e l ,  d e  se  p rê te r  à un e  réa lisa 
t io n  te c h n iq u e  p lu s  affinée. A  c h a c u n e  
d e  ses r é s u r re c t io n s  futures , elle  s ’orn era  
d e  b e a u té s  n o u v e l le s  ; e lle  a u ra  des  a c 
ce n ts  p lu s  p ersu as ifs ,  p lu s  p én étran ts  ; et 
le p a r f u m  qui lui est inhérent ne fera
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qu’ajouter à son charme. L a  faculté de 
s’adapter à des conditions différentes de 
celles que l ’auteur prévoyait est,en poésie 
dramatique, comme en musique, la pier
re de touche des créations universelles et 
la plus sûre garantie de leur durée. « L e  
Roi Lear » et « Hamlet », « Œdipe-
Roi » et 1’« Orestie », émeuvent le spec
tateur dans leur mise en scène moderne, 
même à travers une traduction médiocre. 
Pareillement « La Passion selon saint 
Matthieu » et le « Messie », exécutés dans 
nos salles de concert, avec un orchestre 
nombreux et des instruments perfection
nés, n’inspirent pas moins de recueille
ment à un public profane qu ’ils n’en in
spiraient primitivement aux fidèles réunis 
dans une église A  mesure qu ’ils reculent 
dans le passé, les vrais chefs-d’œuvre gran
dissent et s’enrichissent, dans noire ima
gination, de toute l ’activité artistique et 
intellectuelle qu’ils ont suscitée autour 
d ’eux.

On est ainsi amené à les assimiler aux 
plus nobles produits du règne végétal, 
qui croissent et se développent en vertu 
de la force vitale déposée dans leur ger
me et de l ’impulsion qu’ils reçoivent sans 
cesse du milieu ambiant. U n  des plus 
brillants publicistes français de notre épo
que, M. de Vogüé, a éloquemment am 
plifié ce parallèle, il n ’y  a pas longtemps, 
dans une page que vous me saurez gré 
de vous redire littéralement. « U ne œu
vre d’art, dit-il, si elle naît viable, est un or
ganisme comme les autres, qui se dévelop
pe, grandit et fructifie avec le temps.

" II n ’y a pas de commune mesure 
entre l’enfant et le vieillard, quand même 
celui-là devrait un jour atteindre ou dé
passer celui-ci ; il n’y  en a pas entre le 
petit plant de chêne et l’arbre magnifique, 
trois fois séculaire, qui l’abrite de son 
ombre. Les deux glands qui leur donnè
rent naissance contenaient peut-être en 
germe la même puissance de développe
ment,mais rien ne peut remplacer le tra
vail des siècles. Durant ces siècles, le 
vieil arbre a tiré, pour se les approprier, 
les meilleurs sucs de tout le pays d’alen
tour : ils ont centuplé sa force première. 
Ainsi l ’œuvre d’art ; sa vie s’accroît in
cessamment de notre vie, de nos pensées, 
de nos rêves ; chaque génération qui pas
se enrichit de sa substance la moelle et 
la frondaison du géant. En sera-t-il de 
même pour cette jeune pousse ? Oui, si 
elle vit. Mais combien vivra-t-elle? Jus
qu’à quelle taille ? Nous l’ignorons, Nous

savons seulement que rien ne reste im
mobile, dans l ’état de création première. 
La loi de mouvement, d ’accroissement et 
de décadence, cette loi gouverne tous les 
êtres, ceux du monde intellectuel com
me ceux du monde physique. Donc nous 
ne pouvons pas comparer les valeurs, 
changeantes avec la durée. Mais nous 
pouvons comparer l ’esprit, les tendances. 
Nous pouvons dire à l ’inspection des 
premières feuilles : ce petit plant est de 
la famille du chêne, non de celle du saule 
ou du tremble. »

Semblablement, pour en revenir à la 
musique, un homme sagace et doué de 
flair pourra dire après avoir entendu 
l ’œuvre du début d ’un compositeur: «Voi
là qui nous promet un symphoniste,» ou 
bien:«Voilà qui dénote un futur composi
teur de théâtre, » rien de plus. Aucune 
production d ’art ne peut être proclamée 
chef-d'œuvre le jour où elle paraît pour 
la première fois à la lumière du jour. 
Mais h âtons-nous d ’ajouter que rien ne 
nous autorise à supposer que l’atmosphè
du xxe siècle soit devenue irrespirable 
pour le génie musical ; les miracles que 
les deux derniers siècles ont vu s’accom
plir dans ce domaine artistique peuvent 
se reproduire aujourd’hui, et il est de 
notre devoir de ne pas entraver leur ac
complissement par notre manque de foi, 
de bonne volonté.

C ’est une outrecuidance que de formu
ler un jugement défavorable fondé uni
quement sur son impression personnelle, 
surtout lorsqu’il s ’agit d ’un genre de pro
duction qui passe devant notre sens audi
tif, comme passe devant nos yeux un 
paysage vu de l ’intérieur d'un wagon en 
train express. Le musicien en particulier 
doit s’abstenir de juger sommairement— 
et défavorablement —  l ’œuvre d ’un jeune 
confrère, si elle ne lui est connue que 
par une seule audition. U n développement 
ultérieur est toujours possible quand 
le don indispensable s’appuie sur un 
fond solide de qualités techniques. Son
geons que Gluck n ’a fait son premier 
chef-d’œuvre, « Orphée », qu ’à l’âge de 
5o ans...

F .-A . G e v a e r t .

Les Bougies de la  Cour sont les 

meilleures.
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A LA SCÈNE

M. Ch.-M . W idor  publie, dans le 
« Ménestrel », de Paris, un très intéressant 
article sur lequel nous appelons l’atten
tion de nos lecteurs.

Le système dont parle M. W idor est 
toute une révolution, non seulement dans 
l’éclairage de nos théâtres, mais encore 
dans la façon de peindre, dans la planta
tion des décors et la construction de la 
scène. Il permet, en effet, de supprimer 
les affreuses bandes de toile par lesquel
les on veut représenter actuellement le 
ciel, et qui sont nécessaires pour cacher 
les herses. Tous ces moyens primitifs sont 
appelés à disparaître prochainement, tout 
au moins dans les décors de plein air, 
car l’expérience faite à Paris, poursuivie 
depuis longtemps, semble décisive.

L e  29 mars, dit M. Widor, sur le théâ
tre de Mme la comtesse René de Béarn, 
a été faite la première application du sys
tème inventé par M. Mariano Fortuny. 
L ’admirable salle de la rue Saint-Domi- 
nique se prêtait on ne peut mieux à l ’ex
périence, d ’abord par l ’ampleur de ses 
proportions (la scène étant beaucoup plus 
vaste que celle de l’Opéra-Comique), en
suite par la facilité qu ’elle donnait à l’in
venteur de disposer tout à l’aise ses mé
canismes, sans avoir à s’inquiéter des né
cessités d ’un service de théâtre, sans 
crainte d ’interruption, sans souci du 
temps. Fils de l ’illustre peintre, peintre 
lui-même, décorateur, mécanicien, élec
tricien, voire même musicien, Mariano 
Fortuny appartient à là famille de ces 
grands artistes de jadis auxquels rien de 
ce qui touche au « métier » ne demeurait 
étranger, aussi habiles à tenir le pinceau 
qu’à fouiller le marbre, à construire un 
palais qu ’à tracer un canal, architectes 
aujourd’hui, demain portraicturant un 
pape ; peut-être, l ’an prochain, expose
ra-t-il au Salon ; pour le moment, c ’est 
le théâtre qui l ’occupe.

« Quelle que soit, dit-il, la perfection 
de nos moyens actuels d ’éclairage à la 
scène, cet éclairage ne saurait nous satis
faire parce que la nature de son incandes
cence est jaune, parce que le nombre 
très restreint de ses colorations rouges, 
bleues, vertes, nous semble de qualité 
impure ; parce qu ’une lumière toujours 
directe, divisée mais non diffusée, ne

convient pas plus à l ’acteur qu’au pein
tre ; parce qu’enfin les lampes se ternis
sant peu à peu avec l ’usure, il devient 
très difficile de reproduire à coup sur les 
mêmes effets. De même que le gaz après 
les chandelles, l'électricité remplaçant 
le gaz ne nous apporta guère qu'un a c 
croissement d ’intensité lumineuse, per
sonne ne se rendant compte des immen
ses avantages du moyen nouveau, lequel, 
par sa mobilité, aurait dû transformer 
immédiatement l ’art du décor. »

Las de lutter contre les défauts de c o 
loration de l’ampoule électrique, Fortuny 
s’adressa tout à côté : la lumi ère blanc he 
et éclatante de l'arc voltaïque était d ’un 
emploi difficile, car elle ne se prêtait 
guère aux gradations, au passage estom
pé soit du jour à la nuit, soit d ’une cou
leur à l’autre ; tenter d ’asservir, de d o
mestiquer cette lumière, autant vouloir 
s’attaquer au soleil ; mais s’il était inter
dit de s’acharner sur la cause, peut-être 
était-il permis de s’occuper de l’effet. L e 
problème se posait donc ainsi : projeter 
un éclairage d ’intensité constante sur 
une surface colorée à volonté.

Or, voici la disposition du système ex
périmenté l’autre jour.

En scène, au-dessus du rideau, un 
double foyer voltaïque éclairant le décor; 
pas de toile de fond, mais une vaste cou
pole en étoffe blanche ; on se croirait 
dans l’intérieur d’un ballon ; suivant que 
passent devant ce foyer des soies teintées 
ou des verres sur lesquels sont peints des 
nuages, la coupole se colore ou s’anime. 
Successivement nous avons eu le ciel 
bleu d ’une matinée de juin, puis les pre
miers symptômes d'un orange, puis le 
crépuscule, enfin la nuit transparente et 
le clair de lune. Nous sommes dans la 
réalité, dans la nature elle-même ; cette 
coupole, c ’est la calotte du ciel, l ’horizon 
sans limite, l ’air qu'on respire, l'atmos
phère, la vie.

Ma très sommaire description évoque
ra sans doute l’idée d’une certaine analo
gie avec la lanterne magique... Il s’agit 
en effet de projections sur une toile com
me dans le primitif joujou qui charmait 
notre enfance, mais il n’est plus question 
de faire ici l ’obscurité autour du faisceau 
lumineux, encore moins de  se servir de 
lentillés, la distance entre le foyer et le 
fond devant pouvoir à volonté diminuer 
ou s’agrandir, et les rayons se concentrer 
sur tel ou tel point du paysage.

Plus de rampe, mais seulement deux
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lampes à droite et à gauche du proscé
nium,lampes reliées au double  foyer prin
cipal et, comme ce foyer, dans la main 
de l'électricien-chef. Dissimulé au fond 
d ’une loge de face, les doigts sur un cla
vier de vingt à trente touches dont cha
cune correspond à une coloration diffé
rente, celui-ci voit tout, dirige tout, fai
sant l’ombre ou la lumière, le calme ou 
la tempête, passant du rouge au bleu, du 
jaune au gris au fur et à mesure du déve
loppement du drame, suivant la pensée 
de l ’auteur ; il a tout réglé d ’avance ; sa 
partition spéciale concorde avec celle du 
chef d ’orchestre ; l ’une complète l’autre.

En résumé, le système Fortuny se 
compose d ’appareils spéciaux d ’éclairage 
agissant sur une coupole mobile. Cette 
voûte de toile, fixée sur une armature de 
bois, articulée comme la capote d’une 
Victoria, se ploie ou se déploie en quel
ques instants ; sa pesanteur ne dépasse 
point celle de la moyenne des décors. 
Si la scène représente un intérieur, on la 
replie pour la suspendre au cintre où 
elle n’occupe en épaisseur que la place 
de deux ou trois rideaux. On ne dispose 
aussi facilement que d’une toile de fond : 
c ’est le plein-air dû théâtre futur, n’en 
doutez point.

Très inattendue, très profonde l ’im 
pression de tous, le soir de cette « pre
mière » ; gens du monde, gens de théâ
tre, artistes et savants manifestaient à 
l ’envi devant un spectacle si réaliste et si 
poétique à la fois leur admiration.

Deux tableaux seulement :
D ’abord la mer immense sous un beau 

ciel d ’été. À  droite, la terrasse d ’un palais; 
accoudée sur la balustre, Desdémone 
suit des yeux la voile qui se perd à l ’ho
rizon et chante mélancoliquement :
Lorsque la mort posant son doigt blan c sur mon

[front,
F e ra que pour toujours mes yeux se ferm eront...

Choisissez-m oi...
U ne tombe au soleil sur le bord de la mer 

Infinie et m ouvante.
(Repos éternel. P a u l  B o u r g e t  )

Ensuite, le lever du jour au pays des 
rêves. Peu à peu les nymphes des bois 
(le corps de ballet de l ’Opéra), puis la 
divinité elle-même : fête de la lumière, 
fête des yeux ; l ’aurore, le matin, le jour, 
le soleil éclatant. Suivant que la musique 
s’anime, le ciel se colore ; les argents et 
les bleus s’harmonisent avec le quatuor et 
les flûtes, les rouges et les jaunes avec 
les sonorités des cuivres...

P our  la première fois, le 29 mars 1906, 
la peinture théâtrale a pénétré dans le do
maine propre de la musique, c ’est-à-dire 
dans le " temps " , alors que jusqu’ici elle 
n ’avait pu se développer que dans « l’es
pace ». Retenons cette date qui marquera 
dans l’histoire du théâtre, et soyons fiers 
de ce que, grâce à la plus parisienne des 
hospitalités, l ’expérience ait pu se tenter 
et les études se poursuivre dans des con
ditions exceptionnelles de sérieux et de 
calme jusqu’à la victoire finale.

Ch.-M. W i d o r .

Les Bougies de la Cour sont les 
meilleures.

Causerie musicale

I. LES N O UVEAUTÉS.

Viennent de paraître, chez l ’éditeur Faes 
(Anvers), trois jo lies pages de m usique : l’une, 
W iegelied , est dire pour les paroles à M . H ubert 

M élis, pour la m usique à  M . K arel Candael ; 
l ’autre. De M nne, est une poésie de M. Hugo 
Verriest, mise en m usique par M . F l. Alpaerts ; 
la troisièm e enfin, Droom, est de M. Priem  pour 
les paroles, harm onisées égalem ent par M . A l
paerts. L e s noms des com positeurs sont le 
m eilleur garant du succès réservé à ces trois 
œ uvres, si belles d’allure et d'inspiration.

** *
N ous dem ander quelques lignes sur une bio

grap h ie de César F ran ck  était certes répondre à 
notre plus cher désir, surtout si cette biographie 
est signée : V in cen t d ’ Indy.

N ous avons annoncé antérieurem ent l'intéres
sante et heureuse in itiative de l ’éditeur F é lix  A l
can, à propos de sa collection  nouvelle : Les 
M aîtres de la musique. U n prem ier volum e a paru, 
et nous en avons parlé avec éloge : le Palestrina  de 
M. M ichel Brenet. V o ici aujourd ’hui un second 
travail que, dans notre adm iration, nous appelle
rions volontiers sensationnel. Il s 'ag it du César 
Franck, écrit par M . V in cen t d ’Ind y, le plus il
lustre d iscip le  du m aître, devenu maître à son 
tour.

Il faudrait de nom breuses colonnes pour redire 
les im pressions m ultiples ressenties par nous au 
cours de cette lecture captivante. C 'est que l’au
teur ne se contente pas d’etre un musicologue 
expérim enté : il est aussi un fin lettré, et à son 
oeuvre artistique vient se joindre le charm e dis
cret d'un sty le  gracieu x  et alerte.
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A côté d ’une b ib liograp hie pour laquelle les 
héritiers de F ranck  ont fourni les plus impor
tants docum ents, M . V in cen t d ’ Indy montre la 
carrière du m aître, se développant, avec une 
harmonieuse puissance, en trois phases bien dis
tinctes, en trois périodes de progrès constants, 
pour aboutir à ce summum du gén ie, à ces purs 
chefs-d’œuvre qui ont nom : le quatuor, les
Chorals d ’orgue, et surtout les Béatitudes. Il 
paraîtra superflu de dire avec quelle com pétence, 
avec quelle  sûreté d ’appréciation l ’auteur ana
lyse, en illustrant son com m entaire de frappan
tes citations m usicales, les œ uvres de F ranck.

A yan t étudié l ’homme et l’artiste, M. d ’ Indy 
rend ensuite hom m age au maître adm irable dont 
l ’école constitue l’une des plus solides phalanges 
de la m usique française contem poraine.

Notre enthousiasm e de longue date pour l ’émi
nent com positeur, qui, rappelons-le avec amour, 
est belge de naissance,nous entraînerait très loin, 
si nous laissions courir notre plum e au gré  de 
nos idées. C e cher F ran ck  a eu tant à souffrir, en 
son existence toute de contrariétés et d’ injustices, 
que noua voudrions en voir sa g lo ire  rehaussé 
d’autant. M ais que pourrions-nous dire m ieux que 
ne l ’a dit M. d ’ Indy? D iscip le  préféré du m aître, 
il a pénétré plus avant qu2 n’importe qui dans 
l’ intimité de ce dernier, et l’ou vrage qu ’ il vient 
de nous donner est le plus beau panégyrique que 
F ranck, dans son hum ilité, eût pu rêver.

II . —  CONCERTS

Nous étions invités, au début de ju in , à 
une prem ière d ’un nouveau genre. Il s’agissait 
en l’occurrence du début d ’une entreprise de dé
centralisation artistique, l’audition de B ruxelles 
devant être su ivie  d ’une série d’autres, avec le 
même program m e, en province.

V oilà  certes un o b jectif neuf et qui paraît de 
nature à devoir être largem ent encouragé. L ’a u 
dition de l ’A lham bra, bien que ne répondant pas 
complètement à tous les désirs, nous permet néan
moins d’affirmer q u ’avec du travail et de la 
persévérance, l ’ idéal serait facilem ent atteint, et, 
du coup, le succès s’imposerait.

L ’orchestre nous a copieusem ent servi la m atiè
re de deux concerts et demi : d ’abord la "  Q ua
trième Sym phonie » (en si bém. maj . ) de Beetho
ven ; puis I’ a A m our m audit », poème sym pho
nique de F . D urant ; enfin 1’ « O uverture des 
M aîtres Chanteurs » (W agner).

L ’exécution de la 4me Sym phonie ne nous a 
pas enthousiasm é ; avec B eethoven, nous nous 
trouvons en plein classicism e, sous l ’impression 
de ces form ules rythm ées qui constituent la tra
dition beethovénienne : cette plastique m usicale, 
si l’on peut s’exprim er ainsi, p articulière au grand 
maître allem and, n’est pas à la portée de tous.

Ni M. D urant ni son orchestre n’ont paru com 
prendre la m erveilleuse majesté de la forme : le 
mouvement se traînait lent et pénible, dans une 
lourde monotonie. L ’ « allegro vivace » du troi
sième mouvement ne se différenciait guère de 
l ’« adagio » initial : il faudra donc retravailler 
tout cela, sinon le public s’endormira et ne revien
dra plus.

L ’ cc Am our maudit », composition de M . D u 
rant, dirigée par l’auteur, ne nous parait pas 
bien neuf, ni surtout de nature à révolutionner 
le grand art. L a  p lupart des thèmes entendus ne 
nous étaient pas inconnus : il y a là-dedans des 
rém iniscences de W agn er en nombre imposant, 
et des détails d’une bizarrerie peu com préhensi
ble. L ’auteur use un peu trop des procédés de 
l’école rom antique nouvelle de l ’A llem agne du 
Nord, et ce ne lui est pas une recommandation. 
Il a visé l ’originalité, et il n’a obtenu que l’ invrai
sem blance.

L ’Ouverture des « M aîtres Chanteurs » nous a 
récon cilié  avec l ’orchestre : l’exécution fut parfai
te d’entrain et de verve.

Comme virtuose, nous avions à ce concert le 
pianiste De Greef, un maître. L a  critique m usi
cale a décerné tant d’éloges, en ces dernières an
nées, à notre sym pathique com patriote, qu ’il de
vient difficile de ne pas se redire. Et pourtant ! 
Qui ne se rappelle avec émotion l ’enthousiaste 
ovation que vit le Conservatoire, lorsque De 
G reef y exécuta, avec une maîtrise sans pareille, 
le fameux Concerto en ré  de M ozart ? A  l’A lham 
bra, ce fut bien autre chose encore. L ’ interpré
tation superbe de cette œuvre avait sou
levé l ’auditoire tout entier. Les ovations se su c
cédaient, interm inables et vibrantes. A vec 
non moins de talent, l'ém inent artiste a 
interprété la célèbre Fantaisie hongroise de Liszt: 
ce fut un nouveau triomphe pour De G reef, dont 
le doigté délicat fit m erveille et fut consciencieu
sement acclam é. F r . D u f o u r .

M em ento  culinaire

Dîner de famille

Potage à l'oseille 
Coquilles Saint-Jacques 

Pâté de veau 
Dessert

C o q u i l l e s  S a i n t -J a c q u e s . —  Retire? 
vos huîtres de leurs coquilles, passez-les 
une seule fois dans leur eau, et mettez-les 
égoutter. Hachez des champignons, per
sil et ciboule; faites revenir dans du buir-
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re bien frais ; ajoutez un peu de f a i n e , 
délayez avec du bouillon ou un peu de 
vin blanc et poivrez. Laissez bouillir le 
tout, puis mettez vos huîtres dans cette 
sauce pendant quelques minutes, en évi
tant de laisser bouillir de nouveau.

Placez dans chaque coquille en argent 
ou dans les grands coquillages dont on 
se sert à cet usage, quelques huîtres, en
tières si elles sont petites, hachées si ce 
sont des pieds de cheval, et de la sauce. 
Couvrez de chapelure l'ouverture de cha
que coquille.

Au moment de servir, posezcescoquilles 
sur le gril, à feu très doux, et promenez 
au-dessus une pelle rouge.

P a t é  d e  v e a u . —  Prenez du veau, du 
lard et des oignons, hachez le tout menu. 
Assaisonnez de poivre et des quatre épi
ces. Ne mettez pas de sel si le lard est 
salé. A  ce hachis, mêlez un ou deux jau 
nes d’œufs. Maniez bien le tout et rem
plissez une terrine,en ayant soin de poser 
une couche de lard au fond. Arrogez d ’un 
peu de vin blanc, fermez hermétiquement 
Faites cuire au four une bonne heure en 
arrosant souvent de beurre fondu.

T a n t e  L o u i s e .

R É C R É A T I O N

C a r r é  s y l la b iq u e .

:.  Substance qui brûle facilement ;
2. Prénom féminin ;
3 . Administration fiscale.

E n igm e.

Je fus hier, je serai demain.

R é p e n s e s  a u  d e rn ie r  n u m éro  : 

C h a r a d e  : Peuplier.

M ots en losan ge .

M

N I L

M I L  A N 

L A C  
N

L e s  B o u g ie s  de l a  C ou r  sont le s  
m e il le u re s .

Le coin des rieurs

Conservation :
—  Oui, Monsieur, tel que vous me 

voyez, j ’ai fait vingt lieues à pied en sept 
heures !...

—  Vingt lieues, ce n ’est pas croyable !
—  Demandez à votre ami Durand, il 

était avec moi.
—  Oh ! alors ça ne m’étonne plus, si 

vous étiez deux pour lés faire.

Un voyageur, sans aigreur du reste :
—  Dites-moi, Monsieur l’hôtelier, pour

quoi donc appelez-vous ce vin du vin de 
Bordeaux ?

L ’hôtelier avec bonhomie :
—  Oh ! je  n ’y  mets pas d ’entêtement ; 

je l ’appelle aussi du Bourgogne à l ’occa
sion !

—  Mademoiselle L ili a six ans et se 
trouve déjà douée d ’un certain sens prati
que :

—  Qui voudras-tu épouser? lui deman
dait son parrain.

E t  Lili,  spontanément :
—  Un marchand de joujoux !...

Au Jardin d ’Acclimatation. Personna
ges : un gros monsieur, madame son 
épouse et l ’héritier présomptif.

—  Papa, ces canards, c ’est-y des oies?
—  Non, mon fils, ce sont des cygnes.
—  Des signes de quoi ?
—  Des cygnes d ’eau.
—  Alors il va pleuvoir ?...

L ’esprit des rues.
—  Tiens !... B .. .  voilà longtemps que 

je ne t’ai v u . . .  Que fais-tu, maintenant?...
—  Ne m ’en parle pas... j ’ai une beso

gne écrasante !...
—  Non !... si écrasante que ça ?...
—  Si !... je  suis chauffeur d ’automo

bile !...

U n  bon pochard chancelle pendant 
quelques instants et, finalement, tombe 
dans le ruisseau où il s’endort.

Un pâle voyou a vu la scène :
—  Tiens ! dit-il, monsieur qui rentre 

chez lui !
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S o m m a ire  : A dam  do Saint-Victor, fin  (L . G uillaum e). —  L e  cheval de Jouvence, poésie (Louis 
T iercelin). —  L a  pensée chrétienne (Fr. Dufour). —  U n succès oratoire (Noël H ervé). —  L a  
fatale nouvelle (Jean de Jacouret). —  L e  cham bardem ent de l'orthographe (François Coppée;. 
—  L ’essai loyal (P ierre l'E rm ite). —  L a  restauration du chant grégorien  (dom Cagin). —  L e  
mois littéraire (Lector). —  M em ento cu lin aire  (Tante Louise). —  R écréation. —  R evue des 
revues.

A D A M  D E  S A I N T - V I C T O R
(Fin.)

Adam porte jusqu'à l'excès la recherche du 
symbolisme. Ce fut le grand défaut des 
Prosistes du M oyen-Age : il faut recon
naître qu’Adam  s’y  laissa prendre quel
quefois. M ais encore nefaut-il rien exagérer 
et si plus d ’un sym bole em ployé par lui 
nous paraît offrir quelque obscurité,cette 
obscurité ne tient-elle pas aussi fort sou
vent à notre ignorance ? Que d ’idées 
courantes, populaires au M oyen-A ge, dont 
nous avons perdu la clef ! E t qui pourra 
affirmer que tel sym bole apparemment 
trop subtil de notre poète n ’est pas dans 
le cas de ces allusions m ythologiques,dont 
Horace est si prodigue, et que ses com 
mentateurs n ’arrivent à expliquer qu ’au 
prix d’efforts prodigieux d ’imagination et 
de bonne volonté ?

Bref, si l’on a quelque chose à repro
cher à la poésie d ’Adam , ce n'est guère 
que certaines traces de mauvais goût. Et 
encore ces fautes, est-il facile de les com p
ter à côté de celles que s’est permises le 
prince des lyriques latins! On ne cesse de 
vanter H orace comme le poète du bon 
goût. Mais a-t-on supputé les passages de 
sesOdes,passages bien authentiques pour
tant, qui, sous prétexte qu’ils blessent le 
bon goût et sont indignes de lui, ont été 
signalés comme interpolés par ses édi
teurs les plus enthousiastes ? A-t-on pen
sé aussi à ce nom bre prodigieux, je ne 
dis pas de passages, mais de pièces entiè
res, où chantant les Lalagé, les L yd ie  et

autres déesses de bas étage, le poète du 
bon goût ne cesse d'en violer les règles 
les plus élémentaires en outrageant de la 
façon la plus ignoble la morale et la pu
deur ?

On parle toujours des fautes de goût 
des auteurs chrétiens, mais une petite 
enquête à ce point de vue chez les au
teurs païens aurait bien aussi salaison d 'ê
tre et nous vaudrait sans doute plus d’une 
piquante révélation.

*
*  *

Aujourd’hui l’enseignement, tant officiel 
que l ibre, compte bon nombre d’hommes 
de valeur, instruits du passé, attentifs au 
mouvement actuel, soucieux sans doute 
des anciennes méthodes, mais ennemis de 
toute routine et ouverts à tous les progrès. 
U ne méthode n’est plus rejetée parce 
que nouvelle, et le génie, pour être accla
mé, n’a plus besoin de l ’estampille du 
grand siècle.

Aussi je  m’imagine volontiers que beau
coup voudront faire accueil à ce grand 
m éconnu, qui s’appelle Adam de Saint- 
Victor, et qu’ils ne craindront pas de met
tre aux mains de la jeunesse un poète de 
cette valeur et dont l ’étude, combinée 
avec celle d ’H orace, présente de si pré
cieux avantages.

Pour ma part, en effet, j ’ai l ’intime 
conviction que la comparaison, j'entends
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une comparaison judicieuse et sans parti- 
pris d ’aucun côté, ne peut manquer d’ex
ercer sur les jeunes humanistes, rien qu ’au 
point de vue littéraire, la plus heureuse 
influence. Cette comparaison élargira 
leurs idées, leur ouvrira des horizons 
nouveaux, développera leurs facultés 
d ’une façon aussi harmonieuse que fécon
de, et en leur donnant une intelligence 
nette de deux grandes époques de l’art, 
leur fournira un critérium définitif sur 
lequel ils pourront asseoir désormais,non 
plus des jugements tout faits et de com 
mande, mais des jugements raisonnés et 
personnels.

E lle  leur donnera surtout une saine 
notion de la poésie : point de la plus haute 
importance et sur lequel j ’aime à appuyer 
en terminant.

Comprise en effet dans sa plus haute 
acception, la poésie n ’est pas, comme on 
l ’a dit trop souvent, un brillant menson
ge. C ’est au contraire la souveraine véri
té, la vérité dans tout l ’éclat de sa beauté, 
parée de tous les charmes de l’imagination 
et du sentiment : telle la poésie des H é
breux.

La forme, sans doute, est une des con
ditions de la poésie, sa condition même 
la plus naturelle et 1» plus recherchée, 
mais elle n’en est point le tout, ni même 
l ’essentiel. L a  poésie est une reine, dont 
la forme n’est que l’esclave, ou, si l ’on 
veut, la suivante obligée.

La poésie réside avant tout dans la 
pensée : comme la vérité, elle est de tous 
les pays ; la forme, elle, varie ; elle varie 
avec les siècles, avec les peuples et les ci
vilisations et il n’y  a pas de forme abso
lue, définitive, au nom de laquelle on doi
ve condamner les autres, cette forme fût- 
elle la forme d’un Homère ou d ’un V ir
gile, d’un Pindare ou d’un Horace.

L a  vraie poésie n ’est point celle qui se 
borne à caresser l ’oreille, à  charmer l ’ima
gination, à remuer le cœur, à mettre en 
jeu les passions, mais c ’est celle qui s’a
dressant à tout l ’homme, s’empare de ses 
puissances, non pour les intéresser seule
ment, mais pour les élever : pour élever 
l’intelligence aux grandes pensées, le 
cœur aux nobles émotions, l ’ imagination 
aux purs enthousiasmes, la volonté aux 
héroïques résolutions.

En résumé, la poésie n’est ni un men
songe, ni un rêve ; c’est une réalité m ys
térieuse, je le veux bien, mais une réalité 
vivante et divine, dont la forme n’est que 
le vêtement destiné à  la faire resplendir, ou 
plutôt, c ’est une âme, c ’est une pensée ;

et plus cette âme, plus cette pensée a d’é
lévation, plus elle contient de vérité, de 
moralité et d ’éclat, plus en un mot, elle 
réfléchit en elle cette Trinité qui s’appelle 
le Vrai, le Bon, le Beau, et plus elle 
est sublime, plus elle est digne de notre 
admiration et de notre amour.

L .  G u il l a u m e

Les Bougies de la Cour sont les 

meilleures.

Le Cheval de Ponvence

En conclusion de l'étude bibliographique sur 
L o u is T iercelin , parue dans nos colonnes en 
ju in , nous avons la bonne fortune d ’offrir aujour
d’hui à nos lecteurs un poème inédit du' beau 
poète breton.

A  la demande d ’un de nos collaborateurs, Louis 
T iercelin  en a réservé la prim eur au « Glaneur ». 
Q u ’il nous permette de lui en exprim er ici nos re
m ercim ents chaleureux et q u ’il daigne accepter 
l ’hom m age de notre respectueuse admiration.

U n jou r, passant par le R oyaum e de Jouvence, 

Ossian aperçut un cheval-b lan c, sans mors 

N i bride, et, tout jo yeu x  d’en faire sa chevance, 

Il le monta, car il avait ju g é  d ’avance 

Ses pieds fins, son col long, ses reins souples et

[forts.

Or le roi du P a y s d ’E ternelle Jeunesse

P a ru t : «Q u’il soit à toi, p u isqu ’ainsi tu l’as pris,

M ais toutefois, dit-il, prends garde ! Aussi bien

[est-ce

U n coursier dont il faut que le maître connaisse 

T outes les qualités étranges et le prix.

» Q uand tu le  m onteras, tu verras toutes choses 

R ayonner et, toujours plus jeunes et plus beaux, 

T ou s les êtres gran d ir en des métamorphoses, 

Où l ’or, les diam ants et les lys et les roses 

N aîtront sans cesse au feu divin  de ses sabots.

» M ais que jam ais le cavalier ne touche terre !... 

Si tu quittes la selle un moment, c ’est en vain 

Que tes yeux chercheront le charm e et le mystère 

Où tu v ivais ; voici qu ’un souffle délétère 

A  détruit devant toi le prestige divin. »
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J'ai trouvé le cheval d’Ossian. Il s’appelle 

L ’Illusion... J ’avais v ingt ans ; je  l'ai m onté... 

Et le monde était c lair et la  vie était belle ! 

Mais j'ava is oublié la m enace cruelle 

Et j ’ai mis pied à terre... O la R éalité !

Juin, 1966. Kèrazur , Paramé.
(Inédit.) L o u is T i e r c e l i n .

La Pensée chrétienne

Nos lecteurs auront conservé souve
nir de notre précédente causerie sur 
l’intéressante collection que l’éditeur 
Bloud réunit sous le titre : La Pensée 
chrétienne.

Cinq volumes viennent de s’ajouter aux 
précédentes études, signés par des maî
tres de la plume : Henri Brémond, 
Georges Goyau, G. Michelet, Turmel, 
Lemonnyer.

M. Brémond s’est donné pour tâche 
de nous faite descendre au plus intime 
de Newman, et il n ’a pas de relâche que 
ce but ne soit atteint. Deux premiers 
ouvrages nous ont présenté le Développe
ment du dogme chrétien et la Psychologie de 
la foi, du grand apologiste anglais ; celui 
que nous venons de lire s’occupe de la 
Vie chrétienne ( 1). Nous abandonnons ici le 
philosophe, le théologien, pour nouer 
connaissance plus intime avec le prédi
cateur. Newman, on ne peut se le dissi
muler, a puissamment contribué à la 
rénovation de la chaire sacrée ; il était 
donc intéressant d ’avoir à notre portée 
sinon le texte complet de ses Parochial 
and plain sermons (ils comportent huit 
gros volumes), au moins un choix ju d i
cieux qui permît d ’apprécier et d ’utiliser 
les méthodes newmanniennes. M. B ré
mond a donc fait une sélection dans cette 
œuvre considérable, et il nous présente 
une suite de discours embrassant la vie 
chrétienne dans ses grandes lignes. Le 
volume se subdivise en trois parties : 
1° les réalités invisibles ; 2° l’ Incarnation 
et l'Eglise; 3° l ’esprit chrétien. Il paraîtra 
superflu de s’étendre sur la doctrine 
même du célébré cardinal ; nous remer
cierons simplement M. Brémond de ce 
nouveau travail : depuis quinze ans, il

( 1) B r é m o n d  (H enri). —  Netoman : la Vie 
chrétienne. U n vol. in-16 de X-428 pages. P aris, 
1906, Bloud. P rix  : 3 fr. 5o.

s’est pour ainsi dire constitué l ’apôtre de 
Newman ; grâce à son labeur persévé
rant, cette belle figure est devenue popu
laire parmi nous, pour le plus grand bien 
de la foi, et les résultats acquis méritent 
certes de vifs éloges.

M. Michelet nous présente, lui, Maine 
de Biran (1). Plusieurs s’étonneront sans 
doute, et non sans raison, de voir paraître 
dans la collection de la Pensée chrétienne 
le nom d ’un philosophe qui, à certaine 
époque de sa vie, fit profession ouverte 
de sensualisme. Maine de Biran n’appa
raît pas à première vue comme un pro
tagoniste des idées religieuses ; pourtant, 
en pénétrant plus intimement l’existence 
du penseur, on découvre que celui-ci, 
d ’abord adepte fervent du sensualisme, 
se dégagea peu à peu de cette doctrine 
par une observation plus exacte de son 
« moi » ; il finit même, sur la fin de sa 
vie, par s’élever complètement jusqu’à 
Dieu et il mourut dans le christianisme. 
Cette évolution, par sa rareté et son ori
ginalité, méritait de fixer l’attention : elle 
démontre d’irréfutable façon le besoin de 
croire inné en toute âme humaine.

M. Michelet nous trace d’abord, en un 
rapide tableau, la biographie si instruc
tive de Maine de B iran ; puis, par des 
extraits judicieusement choisis dans les 
œuvres du philosophe et encadrés d’anno
tations explicatives, il reproduit les pha
ses principales de son évolution religieuse, 
pour aboutir à cette conclusion que 
l’analyse exclusive de l ’âme humaine est 
insuffisante pour mener à la foi. L ’ im
portance de cette étude n’échappera à 
personne.

M. Georges Goyau nous livre Moehler 
(2), un théologien allemand trop peu 
connu chez nous. Moehler commença 
par s’assimiler toute la culture philoso
phique postkantienne ; par ses études 
personnelles, il la domina et la dépassa. 
Son Unité dans l ’Eglise, sa Symbolique s’in
spirent d ’une même idée : « Rien n’est 
arbitraire, tout est nécessaire dans le 
développement de la vie religieuse ». C ’est 
ce que M. Goyau fait surtout ressortir 
dans les larges extraits qu’il nous présente 
en les reliant de fines analyses. La lecture 
de son travail nous montre en Moehler 
un précurseur, plus même, un maître de

(1) M i c h e l e t  (G.). —  Maine de B iran. Un 
vol. in-16 de LX -204 pages. Paris, 1906, Bloud. 
P r ix  : 3 fr.

(2 ) G o y a u  (Georges). —  Moehler. Un vol. in-16 
de 368 pages. Paris, 1906, Bloud. P rix  : 3 fr. 5o.
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l'apologétique moderne, et cette consta
tation n’est pas sans intérêt.

Le Saint Jérôme (1) de J. Turmel est 
apparenté au Tertullien, du même auteur, 
pour la manière de traiter le sujet. Ce 
n ’est pas l’érudit que l’auteur étudie, 
c ’est le croyant dont il expose la foi. Il 
a recueilli les enseignements que saint 
Jérôme nous a laissés comme directeur 
d ’âmes, comme exégète et comme théo
logien. De là les trois parties qui divisent 
l ’ouvrage.

M. Lemonnyer termine son étude des 
Epitres de saint Paul (2). L e  volume ren
ferme des introductions historiques et 
critiques à chacune des lettres de l ’Apôtre; 
des tables analytiques détaillées du con
tenu de celles-ci ; une traduction scien
tifique du texte grec, un commentaire 
historique et théologique, et enfin un 
index des textes bibliques cités dans saint 
Paul. Trois qualités maîtresses distin
guent cet ouvrage : exégèse toujours 
soucieuse d’objectivité, théologie claire, 
netteté d’exposition. Joignons à cela une 
traduction des textes comme rarement 
on en vit, et nos lecteurs comprendront 
que nous approuvions sans réserve pa
reille œuvre. F r .  D u f o u r .

Les Bougies de la Cour sont les 
meilleures.

Un succès oratoire

Unique progéniture d ’un pauvre mitron 
et orphelin à huit ans, le sieur Chaplet 
avait été élevé gratuitement chez les O ra
toriens, et, tout naturellement, à la suite 
d ’une longue évolution psychologique, 
il en était arrivé à afficher un anticlérica
lisme fougueux, rouge éclatant, à faire 
enrager le taureau le plus placide.

C ’était sa manière à lui, comme à beau
coup d’autres, hélas ! de témoigner à ses 
bienfaiteurs toute sa gratitude. Devenu 
blocard haineux, il s’était senti soudain 
de glandes aptitudes pour la conduite du 
char de l’Etat. Bref, après de longues

(1) T u r m e l  (J.). —  Saint Jérôme. U n vol. 
in-16 de 276 pages. Paris, 1906, B loud. P rix  : 
3 fr.

(2) L e m o n n y e r  (A.). —  Epitres de saint P a u l. 
Deuxièm e partie. U n vol. in-16 de 268 pages. 
Paris, 1905, B loud. P rix  : 3 fr.

conférences ampoulées et menteuses qui 
lui arrivaient tout imprimées du Comité 
.'.  Central, après maints tripotages autori
sés par l a  férocité des L o g e s  e t  l'indulgence 
des libéraux, Chaplet s’était poussé à la 
députation dans la circonscription de 
Nogent-sur-Garonne.

Du moins, lui, il avait un programme, 
et quel programme ! —  Ah ! mes enfants! 
—  Laïcisation immédiate et totale de 
l ’Etat, réforme et épuration de l ’Armée, 
journée de quatre heures pour les ouvriers
et liberté complète pour tous  sauf,
naturellement, pour les adversaires.

—  « Ah ! citoilliens, je le défendrai, ce 
programme, car je n ’ai pas peur ! »

—  « Il n ’a pas peur ! » répétaient en 
écho les feuilles locales ministérielles.

A vec une écrasante majorité le can
didat est passé...

L e  candidat est passé, et depuis sept 
mois, il est parti pour Paris, grâce à la 
confiance aveugle de ses électeurs et aux 
munificences du ministère.

Que devient-il ? que fait-il ?... Sans 
aucune nouvelle, le Maçon, le Trois-Points 
et le Bonnet phrygien commencent à s’in
quiéter.

P ar  conviction, il est vrai, ils conti
nuent à frapper des cymbales et à protéger 
le député, mais leur geste se fait de plus 
en plus distrait, leur voix de plus en plus 
blanche:» E h bien ! non,il n’aura pas peur, 
eh  bien ! n on ...pas.. .peur.. .non..n ’aura..»

Enervés de « battre » en vain, ils se 
demandent parfois, mais seulement intra 
se, pourquoi cet éloquent député, qu’ils 
ont protégé, défendu, patronné, envoyé à 
la Chambre, garde un silence aussi opi
niâtre.

E h  bien ! il ne parlera donc pas ? Et 
pendant ce temps, le curé d ’ici vient de 
passer à la caisse pour toucher un reste 
d ’indemnité concordataire, et dimanche 
dernier l’on a vu le colonel accompagner 
sa femme à la messe.

Mais !... Et la dénonciation du con
cordat ?.. A  quand l’épuration de l’ar
mée ?...

Malgré tout, D hur-Andhale, L ’A
thruelle et Tablier, les trois grands jour
nalistes de la région, ne pouvaient croire 
qu ’après de si belles promesses, leur 
député eût commis la noire ingratitude 
et la lâcheté de tout oublier.

P ar  acquis de conscience, et pour 
sauvegarder encore quelques mois la 
renommée de l’hôte du Palais-Bourbon, 
ils inséraient de temps en temps dans
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leurs ternes colonnes des entrefilets de ce 
genre :

(De notre correspondant de P a ris , par fil 
spécial), te On nous signale l ’énergique attitude 
du sym pathique député de N ogent-sur-G a
ronne. Son courage à faire face à la réaction qui 
se débat en une suprêm e agonie, l'éloquence avec 
laquelle il appuie les projets du Gouvernem ent, 
font le plus gran d honneur aux esprits éclairés 
de ses électeurs. »

Quelques nationalistes, voire des mi
nistériels, se prenaient parfois à se de
mander, les premiers malicieusement, 
ceux-ci avec un peu d’inquiétude :

« Très joli ce que dit le correspondant de 
Paris, mais j ’aimerais avoir quelque chose 
de plus précis. »

Et, enfin, un jour, le f i l  spécial annonça 
que, dans un grand discours prononcé 
par un clérical ardent, le député de N o 
gent-sur-Garonne avait lancé une de ces 
répliques... Je ne vous dis que cela... 
superbe, écrasante, qui avait désemparé 
l’orateur et obtenu à la majorité un vote 
de confiance.

D’ailleurs, le texte authentique suivait 
par la poste et arriverait à temps pour 
paraître dans les journaux du lendemain.

Lorsque les ouvriers de l ’usine juive 
Infohlmann et les membres de la Bourse 
du Travail apprirent cet éclatant succès, 
il y eut un mouvement d’enthousiasme 
délirant.

Les lampions et les lanternes rouges, 
qui moisissaient depuis la fête de Marian
ne, sortirent des greniers; on pavoisa, on 
illumina, on s’embrassa l ’on but sur
tout, et puis en chœur deux cents brail
lards massés sous les fenêtres d ’un des 
fabriciens de la cathédrale entonnèrent 
à pleins poumons le nouvel hymne fran
çais, depuis longtemps reconnu comme 
officiel et adopté comme tel par plusieurs 
ministres :

n C'est la lutte finale,
» Groupons-nous et demain,
» L'Internationa - a - a - le... »

ouvriers partirent pour le travail, et s’a
cheminèrent vers l’usine enfumée qui 
dressait ses murs sinistres de briques 
noircies.

Au détour de la rue, une affiche écla
tante leur apparut :

E x t r a i t  de 1' Officiel du...  1 9 0  ...

C ’était le texte d ’une magnifique pério
de d ’un jeune député de la droite, qui 
avait, la veille, attiré sur lui, par sa sin
cérité et son talent, l ’attention de tous 
les partis.

Et, tout à coup, au beau milieu de son 
discours, de l ’extrême gauche, où siègent, 
comme tout le monde le sait, nos plus 
aristocratiques représentants, un mot de 
voyou surgit, lancé comme une goutte 
d ’eau sur du fer rouge : « Ah ! la bar
be ! »

Cette interruption peu parlementaire 
fut, hélas ! bien mal accueillie : la droite, 
le centre, la gauche même protestèrent. 
L e  président tança vertement cet inter
rupteur mal élevé qui était précisément 
—  vous l’avez dit ! —  Chaplet, député de 
Nogent-sur-Garonne. Et ce discours, ce 
discours virulent qui renversait le cléri
calisme, décapitait l’armée, etc..., c ’était 
ce simple mot : " la barbe ! » Et c ’était 
tout ? Tout ? ?

Après une première lecture, les ouvriers 
se demandèrent comment on pouvait pla
carder huit heures après, un discours 
prononcé à quatre cents kilomètres, et 
si, après tout, l ’on n ’avait pas voulu les 
mystifier.

Ils ne se doutaient pas, les pauvres, 
que la veille ils avaient hurlé devant une 
maison vide : le fabricien de la Cathédrale 
était... à Paris, et, pour tuer une après- 
midi, il était allé tout simplement voir 
une séance de la Chambre des Députés, 
pour le moins aussi intéressante que le 
repas des fauves chez Bostock. De re
tour à Nogent-sur-Garonne par un ex
press de nuit, il avait eu l’idée ingé
nieuse de montrer aux électeurs la capacité 
de leur mandataire et soufflant, et pei
nant, sur une presse volante qui servait 
à imprimer le Bulletin paroissial, il avait 
tiré quelques affiches.

Et d ’abord on voulut douter : mais 
non, c ’était un jésuite qui avait inventé 
cela... !

Impitoyable le temps passa ; les jour
naux parurent ; le Conservateur donnait in 
extenso le récit de la séance parlementaire, 
le Triangle de même. Donc plus d’hésita
tion possible.

Ah ! qu’ il devait pester derrière ses 
rideaux, le vieux rat d ’église !

Vers les onze heures, les voix avinées, 
éraillées par de longs beuglements, se 
turent tout à coup, et, comme dans la 
chanson, « chacun s’en fut se coucher », 
attendant avec impatience les journaux 
du lendemain. —  « V ’ savez, rapport aux 
détails... »

La nuit s’écoula, et le jour revint ; les
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U n  zingueur, voulant réchauffer l ’opi
nion publique menacée de congélation, 
s’écria : —  « Mais c ’était déjà pas si mal 
tapé ! »

La majorité, cependant, déclara que 
c ’était « plutôt m a ig re  ". D eux ou trois 
levèrent le bras d ’un air menaçant: «Ah ! 
le ...,  en voilà un qui s’engraisse à nos 
dépens, qui palpe neuf mille francs à 
notre nez pendant que nous mourons de 
faim ! Mais si jamais il revient ici !.. »

L e s  voix montaient en colère ; heu
reusement, la cloche de l ’usine retentit : 
cela calma un peu les esprits. C ’est égal ; 
croyez-m’en, cher député de Nogent-sur- 
Garonne, quelque temps avant l’ex
piration de votre mandat, tâchez d’obtenir 
de nos gouvernants une grasse sinécure, 
une place au Conseil d ’Etat, ou un porte
feuille, voire un bureau de tabac, mais, 
de grâce ne remettez plus le pied parmi 
nos électeurs, car ils auront des poings 
et des bâtons pour fêter votre retour. 
Donc, à 1908.

N o ë l  H E R V É .

LA FATALE NOUVELLE

D ’après une gravure très expres
sive d’un tableau du musée de 
Bruxelles.

Dans une humble demeure de pêcheurs, 
une jeune femme et un vieillard sont oc
cupés à raccommoder des filets, lorsque 
tout à coup la porte de la salle s’ouvre, 
donnant accès à un jeune homme, éga
lement en costume de pêcheur : grandes 
bottes montant jusqu’au dessus du genou 
et chapeau de toile cirée. Ses traits sont 
abattus et reflètent la consternation; aussi, 
avant qu ’il ait parlé, le vieillard et la jeu
ne femme ont-ils deviné la triste nouvelle 
qu’il vient leur annoncer et pénétré toute 
l ’étendue de leur malheur.

L e  vieillard se lève précipitamment de 
son siège, laissant tomber son filet; il sai
sit par le bras le compagnon de son fils 
infortuné, en lui disant d ’un air conster
né : « C ’est donc bien fini : tout espoir 
est perdu !... »

E t  la jeune femme, reposant sa tête sur 
la table placée à côté d ’elle, sanglotte, tan
dis que sa fille aînée, qui peut avoir 8 ou 
10 ans, vient se serrer aussi, en pleurant, 
contre le sein de sa mère...

Au milieu de cette scène déchirante,

contraste qui la rend plus émouvante en
core, une jeune enfant de quelques mois, 
assis à l’autre extrémité de la table, était 
en train de manger sa soupe.

E n  voyant arriver le camarade de son 
père, qui est évidemment un ami pour 
lui, il interrompt son repas et lève triom
phalement vers le ciel la cuillère qu’il a 
à la main en poussant un cri de joie. Il 
ne comprend pas, le pauvre petit être, le 
drame lugubre qui se déroule sous ses 
yeux, et il se réjouit, tandis que vient de 
disparaître, englouti par les flots déchaî
nés, ce père, seul soutien de cette famille 
en pleurs.

Bientôt, pauvre enfant, tu grandiras, 
bientôt tu comprendras par les souffran
ces endurées combien ce père, qui vient 
de mourir, eût été nécessaire pour soute
nir ta misérable existence.

En atttendant de faire la triste expé
rience de la vie, réjouis-toi au milieu de 
la douleur qui t’entoure !... Et dans quel
ques instants peut-être, pour un léger 
caprice, tu verseras à ton tour des pleurs.

Ainsi en est-il souvent de nous qui ne 
sommes que de grands enfants ; souvent 
nous lions quand nous devrions pleurer, 
et souvent nous pleurons pour des maux 
imaginaires qui ne devraient en rien nous 
troubler.

Jean d e  J a c o u r e t .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.

L e  c h a m b a r d e m e n t
de l ’or thographe

L e mot « chambardement », qui fut 
mis à la mode par Joseph Reinach, si je 
ne me trompe, au début de l’affaire Drey
fus, a pris naissance dans les bas fonds de 
l ’argot et il est vraiment ignoble. Mais 
c ’est le seul qui convienne pour qualifier 
la folie de bouleversement et de destruction 
dont est affligée l’époque où nous avons 
le malheur de vivre.

U ne commission composée de gros 
bonnets universitaires vient d ’accoucher 
d ’un rapport qui, s’il se transformait en 
loi pédagogique, aurait cet étrange résul
tat qu ’aucun de nos contemporains ne 
saurait plus l ’orthographe et que les jeunes 
générations seraient obligées d ’en appren
dre une nouvelle.
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Pour vous donner une idée des jolies 
choses qui nous sont proposées, un exem
ple suffira. M. Paul M eyer exprime le 
désir que le mot « femme », dont l ’ortho
graphe est suffisamment connue, s’écrive 
désormais « famé ».

C ’est pour des changements de ce gen
re, c’est pour le plaisir d ’écrire «chevaus» 
avec un « s » au lieu d ’un " x " , et « phar
macie » avec un « f  » au lieu d ’un « ph » 
que des millions de livres imprimés en 
français deviendraient, du jour au lende
main, aussi désuets et surannés que ceux 
du XVIe siècle où le lecteur a de la peine 
à reconnaître que le mot « yuroigne » 
veut dire tout simplement « ivrogne ».

Tenez-vous à savoir mon avis person
nel sur les transformations de la langue 
et de l’orthographe ? L e  voici. C ’est que 
les savants en « us » n ’y  peuvent pas 
grand’ chose. Là-dessus , je  pense com 
me le vieux poète Malherbe, qui, lorsqu’on 
lui demandait où il prenait ses leçons de 
français, avait coutume de répondre :
« Chez les crocheteurs du Port au foin. »

C’est le peuple ou —  si vous aimez 
mieux —  c ’est l ’usage qui crée les mots, 
qui en modifie le sens et la valeur, qui 
fait la langue, en somme, et les fabricants 
de dictionnaires, sans en excepter les aca
démiciens, n ’ont que le rôle modeste de 
constater où elle en est, et de recommen
cer sans cesse ce travail, d ’ailleurs déli
cat, car c ’est la tapisserie de Pénélope.

Quand l’Académie française, dans une 
des premières éditions de son dictionnaire, 
a supprimé un grand nombre de lettres 
parasites, comme l’ « s » dans « espée », 
par exemple, c ’était, soyez-en sûrs, parce 
que presque tout le monde prononçait et 
écrivait alors " épée " .

Prétendre brusquement imposer un 
usage, c ’est de la démence. Il est déjà si 
difficile d ’en répandre et d ’en faire adop
ter un, surtout s ’il est bon.

Il convient de lire avec attention le 
rapport. On y  reconnaît d ’abord que la 
physionomie d ’une multitude de mots y  
est altérée, mais on y  découvre de plus 
une idée de derrière la tête qui, si elle 
devait triompher un jour, détruirait tout 
simplement notre langue et la ramènerait 
à l’état de pure barbarie.

En effet, la commission des chambar
deurs n’hésite pas à déclarer qu’elle co n 
sidère son effort actuel comme un simple 
pas en avant, comme une première étap
pe franchie vers un idéal qui consisterait 
à créer plus tard une nouvelle orthogra
phe à base phonétique.

Mon Dieu, oui. L ’espoir, très claire
ment exprimé par ces messieurs, est qu ’on 
arrive tôt ou tard à écrire les mots com 
me on les prononce.

Ce sera tout à fait charmant. Par 
exemple, on écrira " catrom » et un capo
ral, ce qui voudra dire « quatre hom
mes » ; et comme la prononciation 
diffère dans les diverses régions de 
la France, je suppose encore qu ’il s’éta
blira autant d ’orthographes que d e  provin
ces. Les méridionaux écriront l' « obe » 
du jour, et une paysanne de l'Artois écri
ra ma « raube ». Ce sera enfin, on le com
prend sans peine, le comble du désordre, 
et je demeure stupéfait pour ma part, 
que des savants, desgens lettrés et qui se 
prétendent sérieux veuillent, sous prétex
te de « simplifications », nous mener vers 
cet abominable gâchis.

Quelle raison invoque-t-on en faveur 
d ’un tel massacre de la langue française ? 
Vous l ’avez déjà deviné, je pense. C ’est 
la sacro-sainte instruction primaire.

« Il sera moins difficile, pour les insti
tuteurs, d ’enseigner l’orthographe à leurs 
élèves, et moins malaisé, pour les élèves, 
de l’apprendre, » déclarent tous les niais 
qui font sans cesse vibrer les « r » du mot 
« progrès » et du mot « démocratie ».

D ’abord ils n ’en savent rien.
Pourquoi l ’horrible volapük dont nous 

sommes menacés serait-il moins dur à 
fixer dans les mémoires enfantines que la 
langue de Bossuet et de Chateaubriand ? 
L ’expérience n’est pas faite et, je l ’espè
re encore, ne se fera pas.

Mais allons jusqu’au bout de notre 
franchise.

Oui, malgré le délire scolaire dont nous 
sommes atteints depuis une trentaine d’an
nées, on doit constater que les enfants du 
peuple sortent assez ignorants des écoles 
et que beaucoup d’entre eux, malgré 
leur certificat d ’études, ne sont pas très 
sûrs de l’orthographe.

Et puis, après ? Est-ce un si grand mal
heur ? Dans une foule de métiers, il n'est 
pas du tout indispensable d’être un 
puriste.

Peu m ’importe que mon cordonnier 
ait toujours grand soin que ses substan
tifs et ses adjectifs s’accordent en genre 
et en nombre, si je suis satisfait des bot
tines qu’ il me fournit ; et lorsque me pro
menant dans la campagne, je vois un 
champ bien labouré ou une vigne bien 
entretenue, je ne me demande pas, je 
l ’avoue, si le cultivateur ou le vigneron
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est très ferré sur la dangereuse règle des 
participes.

L e  particulier qui, s’étant absenté de 
chez lui, lit ces mots écrits au charbon 
sur la porte de sa chambre : « Je suis V é 
nus avec le linge »,comprend tout de sui
te que c ’est la blanchisseuse, et non pas 
la Mère des Amours, dont il a manqué 
la visite, et son unique préoccupation est 
qu’elle revienne bientôt et lui rapporte 
ses chemises convenablement empesées.

Ayons le courage de le dire pour la 
grande majorité de nos concitoyens, l ’or
thographe est un luxe absolument inutile. 
Il n ’est nullement nécessaire, dans tous 
les cas, pour leur donner du bon sens, 
des vertus et je  dirai même du talent dans 
beaucoup de professions et même dans 
certains arts.

Q u ’on tâche de combler cette lacune 
de leur instruction, je  ne demande pas 
mieux. Mais si, pour un résultat aussi 
mince, il faut mettre au rebut l’ immense 
trésor de nos bibliothèques, si nous som
mes obligés de réimprimer —  à quels 
énormes frais et en défigurant le texte —  
les ouvrages de tous nos classiques et de 
tous nos écrivains anciens et modernes, 
halte-là ! Je m ’insurge contre cette absur
de fantaisie de pédants, contre cet accès 
de cuistrerie démocratique.

Hélas! les symptômes —  je n’ose écrire 
les preuves —  de notre décadence sau
tent aux yeux et de tous les côtés. Espé
rons, malgré tout, que cette nouvelle 
douleur nous sera épargnée et que nous 
n ’assisterons pas à la destruction de notre 
langue.

A  cette heure, c ’est une merveille ; elle 
a atteint le degré suprême de la perfec
tion et de la beauté. L e  groupe des cham
bardeurs universitaires me fait songer à 

un professeur d’esthétique qui trouve
rait à redire au torse de la Vénus de Milo 
ou au sourire de la " Joconde " , et qui 
proposerait de les retoucher avec un 
ciseau criminel ou une brosse sacrilège.

Tout est possible au temps où nous 
vivons. Du moins, j ’aurai jeté le cri d ’a
larme, et de toutes mes forces :

Respect au langage de France ! R es
pect au chef-d’œuvre !

F r a n ç o i s  C o p p é e .

Les Bougies de la  Cour  sont les 
meilleures.

L’ESSAI LOYAL !...

Bienheureux le s  s im p le s  !

... Je vis un Monsieur avec de grosses 
moustaches... Il répondait au nom de 
Briand, et installait devant moi une 
grande machine, étrange, compliquée, 
semblable à une souricière...

La machine n’était pas neuve. On 
l’avait même assez grossièrement ripoli
née... De place en place, j ’apercevais des 
endroits suspects qui avaient comme des 
relents de cadavres... et, un peu partout, 
passaient des effilochures d ’étoffe... on 
aurait dit quelque chose comme des restes 
de robes de moines...

L e  Monsieur qui montait la souricière 
en vérifiait les écrous avec acharnement, 
et me roulait des yeux terribles, en me 
disant :

—  T u  sais !... je  travaille pour ton 
bien !...

E t  il y  avait des trémolos de tendresse 
dans le tonnerre de sa voix.

—  A h !... comme tu vas être heureux 
après !...

Moi, je  lui murmurais :
—  Mais, Monsieur le Ministre, je ne de

mande que la liberté de tout le monde...
—  Il s’agit bien de cela !
Et, penché sur sa machine, il la revé

rifiait encore... en faisait jouer le déclic 
avec un air d ’évidente satisfaction...

—  Et puis, n ’est-ce pas, me criait-il 
dans les oreilles... il s’agit d ’avoir con
fiance en moi !...

 ! ! ! . , .
*

* *
De temps en temps, il passait se repo

ser de l’autre côté de la cloison, où ses 
amis l ’attendaient.

Je percevais alors des éclats de voix 
à peine dissimulés.,., on ne parlait que 
de m’étrangler, de me piller... d’avoir 
ma peau de chrétien, et autres douceurs 
du même genre, qui finissaient par altérer 
tout de même la sérénité de ma quiétude.

Mais le Monsieur revenait bien vite me 
tâter le pouls... E t comme il le trouvait 
un peu fiévreux et que je me reculais 
dans mon coin, il me flattait de la main... 
un sourire découvrait ses dents solides 
sous l ’épaisseur des moustaches, et il 
allait mettre un peu plus de farine devant 
le trou de la souricière.

—  Comme ça... es-tu content ?
—  J 'aimerais mieux la clé des champs !..
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—  T u  es toujours à côté de la question !
Plus je considérais la machine, plus

elle me paraissait effrayante... plus je me 
disais : « Pauvre petit catholique, si tu 
mets seulement un millimètre de ton 
doigt dans l ’engrenage... Crac !... tu es 
saisi de tous les côtés !... il te sera impos
sible de retourner en arrière... tu es per
du !... mangé !... rousti !! »

Et, de minute en minute, ma tranquil
lité s’en allait...

** *

Alors, plusieurs de mes meilleurs amis 
vinrent me voir.

J ’en fus bien heureux !... car, aux 
époques critiques de sa vie, on aime à 
demander conseil à ceux qui réellement 
vous aiment et sont intelligents.

E u x  aussi, ils considéraient la grosse 
machine devant laquelle M. Briand me 
criait, avec une insistance de plus en plus 
grande...

—  Mais entre donc, mon petit catho
lique !... Allons, venez !... venez vite !...

—  Q u ’en pensez-vous, leur dis-je... 
avec de la perplexité d a n s  la voix...

—  H um  !... hum !!...
—  N ’est-ce pas que cette chose est ter

rifiante ?...
—  Sans doute !...
—  Regardez-moi donc ces crocs !... 

ces pointes acérées !... ces cordes ten
dues !...

—  Oh ! évidemment !...
—  J ’ai bien envie de m’en aller?...
—  Non !... non !... il ne faut pas !... 

s’écrièrent-ils avec vivacité.
—  Vous ne voudriez pourtant pas que 

je m’enfourne là-dedans !
—  Nous voudrions que vous... en 

fassiez l’essai loyal !...
—  ... De la souricière ?...
—  Oui...
—  Mais si j ’y  mets seulement le bout 

du nez... je  suis happé, étranglé illico 
presto !...

—  C ’est très probable... presque cer
tain !... Mais enfin on ne sait pas !... on 
ne sait jamais !... il peut se faire que !... 
Tout arrive... même des souricières qui 
ne fonctionnent pas...

—  Celle-ci fonctionnera !... Regar
dez !... M. Briand est encore en train de 
la graisser...

—  En effet !...
—  Alors vous ne me conseillez pas ?...
—  Si, si... nous vous conseillons l’es

sai... mais alors,., loyal !...

*
* *

Je restai de nouveau perplexe en mon 
petit cœur, regardant tantôt la souricière 
qui ouvrait béante devant moi sa bouche 
garnie de crocs... tantôt M. Briand qui 
me faisait des grâces de plus en plus 
pressantes.

—  Mais, Monsieur le chrétien... je 
vous en prie... Donnez-vous donc la 
peine d’entrer !... Vous êtes chez vous... 
franchise postale !... pension viagère !...

Je me retournai vers mes amis :
—  ... La machine m’inspire une mé

fiance effroyable... Les conversations que 
je surprends à chaque instant dans la 
coulisse l ’augmentent encore. Mais enfin, 
au moins, ce M. Briand qui veut absolu
ment me faire entrer... le connaissez- 
vous ?...

—  Oh oui !... répondirent-ils tous en
semble.

—  Puis-je me fier à lui ?...
—  Pauvre que vous êtes !... c ’est le 

pire de vos pires ennemis !... Sa vie tout 
entière a été une lutte sans merci contre 
vous... Il est un des principaux anar
chistes révolutionnaires de notre époque... 
il a chanté la grève sanglante et attaqué 
le drapeau. Mais, surtout, il fut le direc
teur acharné de la feuille qui résume 
toutes les haines, toutes les phobies, tou
tes les épilepsies anticléricales...

—  ... Pas de la Lanterne... je suppose ?..
—  Si...  de la Lanterne !... murmurèrent 

mes amis en baissant la tête... Et même, 
c ’est un défi au bon sens et à notre fierté 
la plus élémentaire, de penser que la 
nouvelle législation religieuse officielle 
des chrétiens de France a, comme auteur, 
le directeur... de la Lanterne!!. Le vrai 
est parfois invraisemblable!... le triste 
lumignon faisant pâlir l ’astre de Napoléon 
le Grand !... voulant se substituer à la 
lumière même du Christ !

 — __ Mais alors, je prends mes jam 
bes à mon cou !...

—  Ne faites pas cela ! s’écrièrent-ils en 
chœur.

—  Mais quoi !...
—  Faites —  et ils eurent un geste 

digne —  faites l’essai loyal !...
** *

Et moi, tout rêveur, j ’entendais derrière 
la cloison d'à côté quelque chose 
comme un rire fou qu’on étouffe mal, en 
se tenant la bouche d'une main et les 
côtes de l ’autre...

Alors, résolument, je  bondis dehors
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à l’air libre, et je  criais de tous mes pou
mons à mes am is...

—  Désolé ! mais vous savez... eh bien 
non ! . . .  je  ne marche pas ! ! .. .

P i e r r e  l ’ E r m i t e .

La restauration du chant 
grégorien

U ne légende est en train de se form er, 
qui, méconnaissant la portée des chan
gements apportés, dans les dernières p u 
blications de Solesm es, aux prem ières 
éditions de chant grégorien traditionnel, 
n’y  voit plus que le résultat de tendances 
théoriques arbitraires. U ne telle apprécia
tion menace de discréditer l ’œuvre de 
Solesm es, non seulement dans l ’esprit 
de certain grand public, mais surtout 
auprès de quelques personnes dont le 
jugem ent peut avoir une gravité con
sidérable.

I l devient nécessaire de s ’expliquer.
Aussi longtem ps que la restauration 

était entravée par l ’autorité dont jouissait 
l ’édition médicéenne, Solesm es a fait 
tout au monde pour ajourner les chan
gements.

Maintenant que la question m édicéen
ne est tranchée, l’obligation s ’impose de 
révéler certains côtés de l’œuvre, en les 
présentant sous leur vrai jour. E n  réalité 
cette œuvre a eu plusieurs phases, et il 
est utile d ’en résum er l ’histoire, pour en 
montrer tout à la fois la continuité, l ’évo
lution, la progression.

I

Temps primitifs. — Dom Guéranger.

Longtem ps il ne s ’était agi que de four
nir au chœur des moines de Solesm es, 
les livres de chant dont ils avaient besoin. 
Dom G uéranger, qui travaillait alors à 
restaurer en France les saines traditions 
liturgiques, le voulut faire chez lui tout 
d ’abord, et cela tout aussi bien pour le 
chant que pour le texte.

D es écrivains com pétents, en France 
et à l ’étranger, ont même pu faire hon
neur —  et c ’est exact — à dom G uéran
ger, d ’avoir établi le prem ier certains 
principes d’exécution, qui devaient, en 
se perfectionnant par la pratique et par

l ’étude, aboutir au résultat où nous som
mes aujourd ’hui.

M. le chanoine G ontier, du Mans,
« avait rem arqué com m ent l ’illustre A b 

bé avait su donner dans son monastère,
» aux mélodies grégoriennes, u n  accent, un 
» rythm e que personne ne sem blait soup

çonner. i l  y  avait là une révélation. »
Am i de dom G uéranger, M. Gontier 

lui soum it en 1 859 le m anuscrit de la 
« Méthode raisonnée de plain-chant » 
dans laquelle il faisait entrer les principes 
d ’exécution qui l ’avaient tant frappé à S o 
lesm es. U ne correspondance s ’en suivit, très 
active, entre le chanoine et l ’abbé. Bref, 
la « Méthode » parut avec l ’approbation 
de M onseigneur du M ans, de M. d ’Orti
gue et de dom G uéranger, qui la déclara 
« la seule théorie véritable de l ’exécution 
du chant grégorien ».

Cette part de dom G uéranger dans la 
restauration du chant ecclésiastique fut 
bien connue dans son tem ps. C ’est lui 
que M . N isard , en 1 85o, vint consulter 
au sujet de découvertes im portantes rela
tives à la notation grégorienne. C ’est à 
lui qu’en 1854 , le P . Lam billotte vint 
com m uniquer son projet d ’Antiphonaire 
et de Graduel rom ains. E n  un mot l ’avis 
de dom Guéranger, dans la m atière, avait 
un tel poids que le Congrès réuni à P aris 
en 1860 pour la restauration du plain- 
chant, résolut de publier dans ses Actes 
la lettre écrite à cette date, par l ’A bbé de 
Solesm es à M. d ’O rtigue, sur la demande 
de M . le chanoine Pelletier d ’Orléans, et 
que la « M aîtrise », puis le « M onde » 
avaient déjà publiée ( 1 5 et 29 novembre 
1860).

C ’est égalem ent lui qui prit la résolu
tion d ’interroger les m anuscrits neum a
tiques pour établir une édition qui leur fût 
conform e. A près divers tâtonnements plus 
ou moins heureux et féconds, c ’est toujours 
sous sa direction, sous son obédience que 
dom Jau sion s et dom Pothier furent, à 
leur tour, chargés des recherches.

L ’œuvre devenait de plus en plus sé
rieuse et prenait corps. Cette enquête pré
paratoire aboutit à un double résultat, 
théorique et pratique. « U n  mémoire 
» avait été rédigé et présenté par les hum

bles fils et disciples de dom Guéranger 
» à leur vénéré père et m aître, qui l’ap

prouva entièrem ent, ainsi que le résul
tat noté des recherches, entreprises par 

» ses ordres et par ses soins » ... « Les 
» Mélodies grégoriennes reproduisent le 
» mém oire approuvé par dom Guéran

ger avec les corrections et additions que
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» lui-même en grande partie avait indi
quées ».
Dom Jausions, puis dom Guéranger 

ne devaient pas voir ici-bas le résultat 
pratique de leur travail et de leur initiati
ve.

II

2e Période. L ’œ u vre  de dom Pothier. 
—  L es M élodies grégorienn es. —  
Le « L ib e r G ra d u a lis  ». —  L e « L i
ber A ntiph onariu s ». —  L e P ro ces
sional.

C ’est en 1880 seulement, sur l ’ordre de 
dom Couturier, deuxième Abbé de Soles
mes, que furent imprimées les Mélodies 
Grégoriennes, par dom Pothier, et que 
les copies réunies par les, collaborateurs 
aboutirent à son Liber Gradualis en 1883 . 
Le dessin de la notation lui appartenait 
en propre.

Etant données, d ’une part, la nouveau
té relative d ’une entreprise presque sans 
précédent, et, d ’autre part,  les conditions 
dans lesquelles avaient été fixées les le
çons du chant, et distribuées les divisions 
et les pauses, en vue de l ’exécution au 
chœur, on devait s’attendre à des imper
fections. C ’était inévitable.

Quelque sérieusement qu ’eût été faite 
la visite des manuscrits par les deux colla
borateurs, les copies qui en demeuraient 
disponibles à Solesmes étaient malheu
reusement en trop petit nombre. En ou
tre, dom Jausions n ’était plus là. C ’est 
donc sans l ’aide de son contrôle fraternel, 
que dom Pothier avait dû trancher seul 
les questions à résoudre.

Une circonstance augmentait encore 
les difficultés de la tâche. Les leçons 
adoptées n’avaient pas été soumises à un 
essai pratique préalable, avant d ’être en
voyées à l ’impression, si ce n ’est pour 
quelques chants du Processional. L a  seule 
expérience avait été celle ci :

En vue de soulager dom Pothier dans 
ses travaux matériels, dom Couturier lui 
avait adjoint deux ou trois moines zélés 
pour la restauration, mais trop peu qua
lifiés encore pour y  travailler avec auto
rité. La  correction des épreuves était au 
nombre de ces travaux. Or, c ’est souvent 
en chantant ces épreuves en commun, 
qu’étaient résolues et indiquées, sur l’avis 
du premier venu de ce petit groupe, 
sans autre étude, ni réflexion, ni recours 
aux manuscrits, ici des pauses, là des

barres de division, ailleurs des barres de 
respiration, des conjonctions et des dis
jonctions de neumes entre eux.

I l faut ajouter que deux préoccupa
tions de ménagements à garder, par con
descendance, avaient influencé la rédac
tion elle-même du « Liber Gradualis ».

Dom Pothier avait voulu se rapprocher 
le plus possible de l ’édition rémo-cam
brésienne. Il y  trouvait un double avan
tage : il s’abritait de l’autorité qu’elle 
avait encore; et l ’argument d’invariabilité 
traditionnelle que fournissaient les manus
crits utilisés de part et d ’autre, ne ris
quait pas d ’être imprudemment ébranlé 
par une constatation de divergences à la
quelle on n ’était pas préparé.

Il était en même temps gêné par l’au
torité supérieure dont jouissait en ce 
temps-là l'édition de Ratisbonne.

De ces deux préoccupations concilia
trices, de l ’insuffisance des manuscrits, 
de l’absence de contrôle, du défaut de pré
paration pratique expérimentale, la pre
mière édition de Solesmes devait donc sor
tir nécessairement imparfaite.

Ce n ’en était pas moins un progrès in
contestable, non seulement sur les édi
tions écourtées dont on avait dû se servir 
jusque-là, mais encore sur diverses autres 
tentatives de restauration qui, désormais, 
restaient loin derrière elle.

I l  n’en est que plus méritoire pour dom 
Pothier d’avoir pu, dans de pareilles con
ditions, réaliser une œuvre à laquelle son 
nom doit rester attaché, et qui a fait avan
cer, pour sa bonne part, la cause du 
chant grégorien. Aussi M. Jules C o m ba
rieu réserve-t-il une place éminente à 
dom Pothier dans la galerie des restaura
teurs du chant grégorien. L ’artiste s ’est 
même donné le plaisir d ’en tracer, au vol, 
une silhouette aimable.

C ’est l’introduction du d Liber Gradua
lis » qui commença de révéler les imper
fections du progrès accompli. Mais on 
était tellement sous le charme de choses 
si nouvelles, qu’il ne vint à la pensée de 
personne que le maître put être discuté.

Dom Pothier continua donc de publier 
peu à peu le « Liber Antiphonarius », 
le « Proc essional », le « Responsorial », 
les " Varias preces », etc., toujours 
d ’après sa méthode, quoique avec des 
ressources moindres que pour le Graduel.

C ’est pourtant pendant les années qui 
virent paraître ces diverses publications 
que commença une phase nouvelle dans 
l ’œuvre de Solesmes.

(A suivre.) D o m  P a u l. C a g i n .
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LE MOIS LITTÉRAIRE

A u b r a y  (Gabriel). —  Le dernier refuge. Un 
vol. in-16 de IV-74 pages. Limoges, 
1 9 0 5 , Dumont. P rix  : 0 fr. 60

Sous ce titre vient de paraître une nouvelle 
brochure de G a b r i e l  A u b r a y ,  sur la Loi de Sé
paration Il y  dénonce avec une grande netteté 
le péril, qui n ’a pas encore été assez vu, des 
A ssociations qui compromettent l'avenir, bien 
loin d’être un essai laissant la possibilité d ’une 
retraite. Il explique les précautions à prendre si 
on les forme m algré ces dangers ; il signale la 
situation dangereuse où se trouvent à leur insu 
et dès m aintenant tous ceux qui font partie d ’une 
A ssociation , quelle qu’elle soit ; il montre enfin 
juridiquem ent et pratiquem ent le dernier refuge 
dans le droit comm un : droit comm un pour la 
possession des édifices du culte, droit commun 
des réunions publiques et privées pour les exer
cices re lig ieu x, droit commun pour reconstituer 
le bu dget des cultes, pour assurer la vie et la 
vieillesse du prêtre.

** *

B a r b e t  d e  V a u x  (Jean;. —  Scènes d'évan
gile. Un vol. in-8° de VIII-384 pages. 
Paris, 1905 , Lethielleux. Prix  : 4 fr. 

Sous une forme simple et attrayante, l’auteur 
cherche à nous montrer le Christ vivant et a g is
sant. Il peint plutôt qu ’il ne raconte, et ses des
criptions donnent l ’impression de choses connues 
et aimées. T antôt il nous conduit à Jérusalem 
pour y  assister aux grandes cérém onies re lig ieu 
ses : le P àqu e, la D édicace ou la  F ête des T ab er
nacles ; tantôt il nous initie à la v ie  intime des 
fam illes ju ives ; souvent un trait de mœurs, une 
coutum e locale vient expliquer tel ou tel passage 
d ’É va n g ile . Q uelques portraits, ou plutôt quel
ques esquisses, nous fam iliarisent avec les amis 
et les ennem is du Christ ; les gestes, les attitudes 
trahissent les pensées secrètes, les tim ides 
enthousiasmes, ou les haines muettes.

C ’est surtout aux enfants que l ’auteur destine 
ces Scènes d ’ Évangile  ; il ne raconte à ses jeunes 
lecteurs ni légendes ni récits apocryphes ; il les 
met en face de la vérité en leur disant : Venez 
et voyez.

** *

B a t t a n d i e r  (Albert). —  Annuaire pontifi
cal catholique. IXe année : 1906. Un vol. 
in-12 de 712 pages. Paris, 1906, M ai
son de la Bonne Presse. Prix : 3 fr. 5o 

L 'Annuaire se compose de deux parties. L a  
prem ière com prend les éléments de la  hiérarchie : 
Sacré-C ollège, épiscopat du monde entier (avec

n otes sta tis tiq u e s  su r  c h a q u e  d io cèse), C o u r pon
tific a le  et C o n g ré g a tio n s  ro m ain es.

L a  seco n d e  p a rtie  g ro u p e  u n e  sé rie  d 'artic les 
où son t tra itées  d es q u es tio n s  e cc lé sia stiq u e s  
d ’h isto ire , d e  litu r g ie , d 'h é ra ld iq u e , e tc . Cette 
an n ée on re m arq u e  ce  q u i co n c e rn e  le s  n o u velles 
B u lle s , les D o c te u rs  e c c lé s ia s tiq u e s , l ’E g lis e  en 

R u ss ie , les  Ordo  d io cé sa in s , le s  P a p e s  du VIIIe 
s iè c le , le  r ite  am b ro sien , le s  a n c ie n s évêch és 
d ’ Ita lie , le  c le r g é  c a th o liq u e  d an s le s  P arlem en ts, 

e tc .

***

B e a u m e  (Georges). —  La bourrasque. Un 
vol. in-16 de 278 pages. Paris, 1906, 
Colin. Prix : 3 fr. 5o

L e  d e rn ier  o u v r a g e  de M . G e o rg e s  B eaum e 
est sin on  un rom an  s o c ia l, du m oins u n e  p ein tu re 
de m œ urs d ’ u n e fra p p a n te  ré a lité . E n  d eu x  mots, 

v o ic i le  su je t : la  v ie i lle  c ité  d 'A d g e  v iv a it  h eu 
reu se  et tra n q u ille  d an s le  c u lte  de tradition s 
s é c u la ire s  ; su rv ie n t u n  é tra n g e r , hom m e de 
s p é c u la tio n s , q u i v e u t  r é n o v e r  à  sa  fa ço n  la  vie 
s o c ia le  de ce  co in  de terre . M alh eu reu sem en t, il 

tra în e  a v e c  lu i d es o u v r ie rs  im b u s d es fausses 
th éo ries  d ’ém a n cip a tio n  m odern es ; de là  des 
ferm en ts de h a in e  et d e  ja lo u s ie , q u i am ènent 

des lu tte s  et fin issen t d an s le  sa n g . A u  travers 
de c e s  évén em en ts v io le n ts , l ’a u te u r  a  p la c é  une 

a im a b le  id y l le  d ’am ou r, don t la  note d é lic a te  et 
p a ssio n n an te  a jo u te  e n co re  à  l ’ in térêt du volum e.

E n  tou te l ’œ u vre , l ’a u te u r  se ré v è le  fin lettré, 
e t a d m ira te u r  p a ssio n n é  d es v ie i lle s  tradition s 

p r o v in c ia le s , q u i firen t si lo n g te m p s le  b on heur 

de n o s p è re s.
***

B o n n i e r  (Gaston). —  Album de la nouvelle 
flore. Un vol. in-16 de 190 pag. Paris, 
1 9 0 6 , Librairie générale de l ’enseigne
ment. Prix : 4 fr. 75

L ’a u te u r d e  la  N o u v e lle  F lo r e , dont le  su ccès 
a  ca u sé  u n e v é r ita b le  ré v o lu tio n  d an s l ’a rt de 

tro u v er  fa c ile m e n t le  nom  d es p la n te s , v ie n t de 
c o m b in e r  c e  ch a rm a n t p e tit  v o lu m e  q u i séd uira  

tou s c e u x  q u i s ’in téressen t a u x  fleu rs.
D a n s  sa  L e ttre  su r  la B o ta n iq u e, le  sp iritu el 

p h ilo so p h e  B e rso t d it q u e  les  p la n tes  sont com 
p a ra b le s  a u x  p erso n n es. S i l ’on d é c r it  tous les 
ca ra c tè re s  d e  la  p h y sio n o m ie  d ’un  in d iv id u , on 

ne le  re c o n n a îtr a  p a s  ; si on v o u s le  présente, 
on le  re c o n n a îtra  to u jo u rs. L a  d es crip tio n  m in u 

tieu se  d 'u n  v é g é ta l ne su ffit p a s  p o u r le  déter
m in er. L o rs q u 'o n  vo it l ’a sp e c t de la  p la n te , on 
a c q u ie rt  u n e s é c u rité  q u e  ne d o n n en t pas les 

c a r a c tères de d éta il.
C ’est d an s le  b u t d e  fa c ilite r  la  re c h e rc h e  du 

nom  des p la n te s  q u 'a  été  c o m b in é  ce  p e tit a lbum  

p o r ta tif  d o n n an t les  p h o to g ra p h ie s  d irectes  de 

tou tes les  e sp èces.
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D e  L a  C h e n n e t t e  (Marie). —  Rêves et 
réalité. U n vol. in-32 allongé de 166 p. 
Paris, 1906, Lethielleux. Prix : 2 fr. 

Ce petit volum e est une étude psychologique 
bien pensée, bien écrite, qui mérite de fixer l ’at
tention par les réflexions morales et chrétiennes 
qu'il suggère. L 'au teu r a voulu nous faire tou
cher du doigt les ravages profonds que peut cau 
ser dans l'âme des jeunes femmes l ’habitude de 
lectures frivoles et légères. L e  but que s’est pro
posé l ’écrivain  correspond trop à la raison d'être 
de notre revue pour que nous ne lui adressions 
pas les plus vifs éloges. C e but d’ailleurs est 
doublement atteint, puisqu ’à la profondeur des 
pensées l ’auteur a su joindre un style agréable 

Rêves et réalité  devra se trouver dans toutes 
les mains, sur toutes les tables : partout où il 
passera, il fera du bien.

** *

D e  P e y r e b r u n e  (Georges). —  Doua Qui
chotta. Un vol. in-16 de 320 pag. Paris, 
1906, Hatier. P rix  : 3 fr. 5o

L ’auteur reprend ic i un sujet que nous avons 
vu à la scène l'h iver dernier : il analyse le cas 
de la  femme qui s'évade du foyer con jugal, p ri
vant l'époux de tendresse et les enfants de soins 
irrem plaçables. M ais ce qui constitue l’originalité 
de ce roman, c'est que la fugitive est et demeure 
irréprochable.

Quinze ans plus tard, la  fam ille se retrouve, 
mais ne parvient pas à  se reconstituer, m algré 
tout l’amour des enfants.

L 'histoire d ’un aussi douloureux conflit abonde 
en réflexions ém ouvantes et vigoureusem ent 
exprimées ; et pourtant, m algré toute la moralité 
de l'héroïne, nous n ’oserions mettre le livre  entre 
toutes les m ains, car un fait reste acquit, c ’est 
qu’une mère, fût-elle m altraitée et m artyrisée par 
un époux autoritaire et b ru tal, n’est jam ais ex
cusable d’abandonner lâchem ent ses enfants : 
la  voix du sang, celle du cœ ur m aternel doivent 
parler plus haut que celle  de l’orgueil révolté.

** *

D u r a n d  (A.). —  Méthode pratique de langue 
hova. Troisième année. U n vol. in-16 
de 120 pages. Paris, 1906, Garnier.

P rix  : 4 fr.
M. D urand, dont nous avons m aintes fois 

signalé la com pétence linguistique, vient de 
compléter son cours de langue hova. C e troisièm e 
volume s'occupe de la syntaxe du dialecte mal
gache, et term ine très heureusem ent les trois 
années d ’études. Pour donner à sa méthode un 
complément pratique, l ’auteur a joint à ce 
dernier volum e une série d'exercices, répartis sur 
les trois tomes, qui faciliteront aux intéressés le

travail d 'application, si utile toujours dans l'en
seignem ent des langues.

** *

F r é m o n t  (Georges). —  Les principes. Tom e  
VII : De la divinité du Christ ; —  de 
l’institution de l’Eglise. Un vol. in-8° 
de VIII-446 pages. Paris, 1906, Bloud.

Prix : 5 fr.
M. Frém ont achève ici sa m agistrale démon

stration du dogme de la divinité de Jésus-Christ. 
Il porte la lum ière sur ce point fondam ental ju s
que dans les replis les plus cachés de la doctrine. 
C ’est une œuvre d u ra b le  q u e  cette  argumentation, 
parce qu’elle est basée sur la tradition ; aussi 
bien on ne pouvait plus étroitement rattacher l'a
pologétique contem poraine à celle des Pères des 
quatre prem iers siècles. L ’auteur aborde ensuite 
le problèm e de l'institution de l ’E glise  et, afin de 
déblayer le terrain, il comm ence par réfuter les 
théories ■protestantes. M ême après tant de travaux 
glorieux où il sem blerait qu'on a épuisé le sujet, 
on lira  avec profit ce que dit l'abbé Frémont des 
origines de la Réform e. Les catholiques y trouve
ront, pour leurs débats de l ’heure présente avec 
la  libre pensée, plus d ’une iniication  heureuse et 
plus d ’une opportune, leçon.

*
* *

F r i e d  (Alfred). —  Annuaire de la vie inter
nationale. Deuxième année : 1906. Un 
vol. in-16 de 314 pages. Monaco, 1906, 
Institut international de la paix.

Prix : 3 fr. 5o
U n simple coup d'œil sur ce volume suffira 

pour faire constater aux plus timorés que l'inter
nationalisme n'est pas la négation de ce qu'il y j 
de légitim e dans le patriotisme ; la vie interna
tionale consiste surtout à mettre à profit les m oy
ens de com m unications créés par la science, à 
échanger plus facilem ent et plus volontiers des 
idées ou des produits au-dessus des frontières 
et à  étab lir ainsi dans l'hum anité un courant de 
sym pathie plus vaste. Cela, c'est encore du 
patriotism e ; mais, comme dit M. Fried, c'est 
« un patriotism e d’essence supérieure ».

** *
G o n n a r d  ( R ) .  —  La femme dans l'industrie. 

U n vol. in- 16 de VI-286 pages. Paris, 
1906, Colin. Prix : 3 fr. 5o

L a  sociologie moderne s'est beaucoup occu
pée; en ces dernières cinquante années surtout, 
de la condition m atérielle de l'ouvrier. Il est ce
pendant un côté de ce problème complexe qui 
n'a guère été étudié à fond jusqu 'ici, nous vou
lons dire la situation que s'est créée la femme 
dans l'industrie contemporaine. M. Gonnard s’est 
proposé, dans son travail, de jeter la plus grande
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lum ière sur la condition de l ’ouvrière, et nous 
signalons volontiers son étude à l’attention des 
économistes.

L e  sujet est traité méthodiquem ent, avec un 
souci constant de la plus m inutieuse exactitude. 
A près nous avoir tracé le tableau de la  rép arti
tion actuelle du travail fém inin en F ran ce, l’a u 
teur aborde franchement la question si délicate 
des conditions de ce travail. L e  chapitre des sa
laires est particulièrem ent curieux : il révèle des 
misères profondes, trop peu connues des classes 
dirigeantes. L ’ou vrage tout entier abonde d ’a il
leurs en détails inédits, d ’une précision et d ’une 
sincérité vraim ent recom m andables ; on sent 
plus qu ’une observation méthodique dans ces 
données p récieu ses, on y  devine une inspiration 
généreuse qui prête au plaidoyer de l ’écrivain  
une vibrante éloquence.

** *

G r i m a u l t  (J.). —  Manuel des fidèles pour 
la sainte messe et la sainte communion. 
Un vol.in-18 de 3oo pages. P a r is ,  1906, 
Desclée. Prix  : 0 fr. 85

G r i m a u l t  ( J . ) .  —  Manuel pour la sainte 
messe à l ’usage de la jeunesse. Un vol. 
in-18 de 112 pages. Paris, 1906, Des
clée. Prix  : 0 fr. 3o

G r i m a u l t  (J.). —  Messe des enfants et des 
répondants. U n vol. in-18 de 48 pag. 
Paris, 1906, Desclée. Prix : 0 fr. 10
L 'année dernière, nous présentions à  nos  le c

teurs un prem ier ou vrage de M . G rim ault : La 
sainte messe, dont toute la presse catholique a 
fait le plus bel éloge. L 'au teu r nous donne au
jourd'hui trois travaux de m oindre im portance, 
et qui constituent, pourrait-on dire, un ensei
gnem ent gradué de la doctrine eucharistique. Un 
prem ier opuscule, sim ple, clair, précis, est desti
né à la  prem ière enfance ; la jeunesse a son ma
nuel spécial, plus développé ;  enfin un troisièm e 
volum e atteint les fidèles adultes.

L a  note distinctive de ces ouvrages est leur ca 
ractère éminemment pratique et la sûreté de leur 
doctrine ; ils sont écrits dans le louable but de 
ram ener la masse catholique aux m ystères si 
consolants de la messe et de la  com m union : il 
fallait donc parler directem ent aux cœ urs, et 
c'est ce que M. G rim ault a fait excellem m ent, éloi
gnant rigoureusem ent les théories abstraites, d'une 
com préhension moins générale, pour s’en tenir 
aux enseignem ents purem ent pratiques.

*
* *

H u d r y - M e n o s .  —  A mes cévenoles. Un vol. 
in-16 de 3oo pages. Paris, 1906, Colin.

Prix : 3 fr. 5o
Sous sa forme de roman, cet ouvrage nous fait

connaître les mœurs austères et rig ides des mi
lieux protestants ; l’action se déroule dans les 
C évenn es, un coin de la patrie française où les 
traditions religieuses sont restées profondes et 
v ivaces. De l'id y lle  qui forme le fond du volume, 
nous ne dirons rien : nos lecteurs jugeron t par 
eux-mêmes com bien elle est captivante dans sa 
naïve sim plicité ; nous eussions pourtant aimé 
un dénouem ent moins triste. C e qui nous a sur
tout plu dans l'ouvrage, c ’est l ’étude de mœurs 
qu ’ il constitue : nous y  retrouvons, saisis sur le 
vif, tous les caractères du m ontagnard cévenole 
dans leur rudesse n ative. A ussi le livre a-t-il une 
portée supérieure à  celle de l'ordin aire  roman, et 
le lecteur y  trouvera plus qu ’une fugitive  distrac
tion.

** *

L a m e n n a i s  (F. de). —  Essai d'un système de 
philosophie catholique. U n  vol. in-12 de 
XL-430 pages. Paris, 1906, Bloud.

P rix  : 3 fr. 5o 
Q uelle était exactem ent la pensée philosophique 

et doctrinale de Lam ennais catholique, dans cette 
féconde période de 1824 à 1832  qui sépare le der
nier volum e de l 'Essai sur l ' indifférence du célè
bre voyage à Rom e des pèlerins de D ieu  et de la 
liberté ? Jusqu’ic i, l ’on était réduit à cet égard à 
des conjectures. L a  publication  de M. M aréchal, 
résultat de patientes recherches et d'une minu
tieuse com paraison des m anuscrits, com ble cette 
lacune d ’une façon inespérée et définitive, puis
qu ’elle nous donne, pour la  prem ière fois, cet 
Essai d ’ un système de philosophie catholique conçu, 
pensé, écrit de 1824 à 1831. On pourra donc enfin 
mesurer désorm ais en connaissance de cause la 
distance qui sépare les idées philosophiques du 
Lam ennais de 1830, de celles du Lam ennais de 
1840, auteur de l 'Esquisse d'une philosophie.

Ajoutons que cette p u blication  s’adresse à d’au
tres lecteurs que les érudits, les historiens et les 
philosophes : elle contient des élém ents vivants, 
actuels, u tilisables, que M . M aréchal a signalés 
dans son Introduction ;  elle vient par conséquent 
à son heure : à notre époque où la  pensée chré
tienne, anim ée d’une v italité  nouvelle, est toute 
la  force et tout l’espoir d ’une société en péril, 
chacun voudra savoir comm ent un penseur tel 
que Lam ennais avait conçu une philosophie catho
lique.

** *

L e r o y  (A.). —  Histoire des Petites Saurs 
des Pauvres. U n vol. in-8° de 532 pag. 
Paris, 1902, Poussielgue. Prix  : 5 fr.

Il vous arrive journellem ent de rencontrer, au 
détour de la rue, une hum ble petite religieuse, 
pauvrem ent habillée ; elle sort d ’une maison où 
la  grossièreté d’un valet, peut-être l’avarice du
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maître, l'a  brutalem ent rabrouée : dans son iné
puisable charité, la sainte fille trouve le courage 
de savourer avec amour l'avanie et le m épris, et, 
divinem ent souriante, elle va frapper plus lo in,., 
toujours pour ses vieux, car, pour elle, elle n ’a be
soin de rien que la joie de l'œ uvre accom plie. 
V oilà  l’héroïne qu'une plume bien inspirée a qua
lifiée de « m erveille du dix-neuvièm e siècle ».

C ’est l'h istoire de cette m erveille que M. L eroy 
nous a donnée naguère et que nous rappelons au
jourd'hui au souvenir du monde catholique. Les 
débuts de cette œuvre extraordinaire furent des 
plus modestes ; quatre jeunes filles d'origine obs
cure furent les instrum ents choisis par D ieu pour 
jeter les fondements de l'entreprise. A ujourd'hui, 
après trois quarts de siècle à peine, les Petites 
Sœurs des Pauvres ont trois cents maisons, ré
pandues sur le monde entier.

Il n'est gu ère possible d ’analyser un livre  com
me celui de M . L ero y  ; il faut le lire. T ou s y 
trouveront à retenir, riches ou pauvres, savants 
et ignorants ; il y  a là à glan er pour tous les âges 
et toutes les conditions.

** *

L i n n i g  (Benj.). —  Bibliothèques et ex-libris 
d'amateurs belges, aux XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècles. Un vol. in-40 de 190 pag. 
Paris, 1906, Daragon. Prix  : 20 fr. 

A in si que le dit très justem ent l’auteur dans 
son introduction, les grandes bibliothèques de
viennent rares en B elg iq u e . « Il fut un temps, 
ajoute-t-il, où la  noblesse, le clergé, la m agistra
ture et les doctes personnages tenaient à honneur 
de posséder leur bibliothèque particulière, con ti
nuée et enrichie souvent de père en fils, et con
stituant à la longue une de ces collections mer
veilleuses où, à côté des m anuscrits et des in cu
nables, toutes les branches du savoir humain se 
trouvaient représentées. » Ces collections se sont 
dispersées au hasard des ventes, et de leur an
cienne splendeur il ne reste d ’autres vestiges que 
les monogramm es ou chiffres qui en ornaient les 
ouvrages. Il était donc im portant de sauver de 
l ’oubli ces m arques d'une antique splendeur, et 
de les recueillir en une série d’ouvrages bien do
cumentés.

M. L in n ig  a tenté cette entreprise pour la  B e l
gique ; il nous présente aujourd’hui un premier 
travail qui contient, outre une étude et des notes 
biographiques sur les graveu rs de l ’époque, c in 
quante-cinq notices sur des bib liophiles des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles. L ’ouvrage est illustré de 77 
reproductions d ’ex-libris, et, en hors texte, de 
trois réim pressions sur des cuivres originaux, 
d'une reproduction polychrom e du plus vieil ex- 
libris flamand connu, et de plusieurs ex-libris de 
grand format. L e  volum e est brillam m ent édité 
par la maison D aragon, de P aris, et son tirage

restreint le fera certainement rechercher des 
amateurs. 

Ajoutons que la partie bibliographique est 
traitée avec le plus grand soin : rien n 'a  été 
négligé pour la rendre aussi complète que pos
sible. C ’est un mérite de plus pour ce  beau tra
vail, auquel est réservé le m eilleur accueil dans 
le monde des bibliophiles.

** *

M o r e a u - V a u t h i e r  (Ch.). —  Gérôme. Un 
vol. in-16 de VI-296 pages. Paris, 1906, 
Hachette.

Parm i la pléiade de peintres et de sculpteurs 
dont s’honore à juste titre l’école française con
temporaine, Gérôme mérite une place bien à 
part pour les qualités m aî'resses de sa vie i sa 
bonté proverbiale et son inlassable ardeur au 
travail. Pour un am i, qui s’occupe moins de 
faire une sèche biographie qu’une vivante histoi
re anecdotique, ces deux traits caractéristiques 
devaient former comme les lignes conductrices 
de la pensée. C ’est ce que M . M oreau-Vauthier a 
parfaitem ent com pris ; de la première page à la 
dernière, il n’a d’autre souci que de nous montrer 
en Gérôme une inépuisable bonté de cœur, jointe 
à une activité toujours en alerte. A  quatre-vingts 
ans, l ’illustre artiste avait conservé toute la ver
deur de ses jeunes ans : dès huit heures du m atin, 
il se me tait au travail, pour ne cesser qu 'à mi
nuit, prenant à peine le temps d’absorber au 
galop les repas nécessaires.

N ous n’hésitons pas à proposer cette existence 
de labeur opiniâtre comme modèle à nos moder
nes générations ; tous nos artistes, élèves ou non, 
devraient lire et relire ce beau livre, œuvre d’une 
plume experte et, qui mieux est, d’un cœur recon
naissant. D isciple du grand maître, l’auteur a 
vécu de près dans son intimité, et c ’est avec 
amour qu’il nous parle d’un « patron » aimé et 
regretté. Nous l’en félicitons : son œuvre ne sera 
pas inutile, car elle suscitera des imitateurs, 
nombreux, espérons-le.

** *

N o v a y e  (Bon de). —  Demain ? Un vol. in- 
16 de XII-452 pages. Paris, 1905, L e 
thielleux. Prix : 3 fr. 50

N ous vivons, chacun se l'avoue, en des temps 
fort troublés et gros de m enaces. Cette œuvre 
étrange, consciencieusem ent écrite et richement 
docum entée, ne peut manquer de faire impression, 
même sur certains esprits prévenus. L 'auteur ne 
cherche pas à attribuer une origine divine à 
toutes ces prophéties : plusieurs d'entre elles 
seraient même dues à l ’imagination pure de 
leurs auteurs qu ’il ne faudrait pas en être étonné.

Ce que l ’auteur cherche surtout à mettre en 
lum ière, c ’est cette concordance étonnante d’un



140 L E  G L A N E U R

grand nombre de prophéties dans laquelle il est 
permis de voir le doigt de D ieu. L ’auteur n ’a 
pas voulu, comme cela  s’est fait avant lu i, sup
prim er les nom breux passages de quantité de 
prophéties qui contiennent des reproches à 
l ’égard du clergé  ; son rôle, qui est celu i d'un 
com pilateur, l ’ob ligeait à tout enregistrer : et 
c'est ce q u ’il a loyalem ent fait. A insi considéré, 
«  Demain... ?  » devient un livre  de docum en
tation d'un réel intérêt, dont l'origin alité  n’échap
pera à personne.

** *
P a c h e u  (Jules). —  Du positivisme au mysti

cisme. Un vol. in-12 de 358 pag. Paris, 
1906, Bloud. Prix : 3 fr. 5o

C'est en vain que le positivisme se flattait d ’ex
clure le souci de Dieu. Il n ’a pu vivre sans s'ad
joindre une sorte de mysticisme humanitaire avec 
A . Comte, naturiste avec H . Spen cer, qui se 
prosterne devant l'in con naissable, ou a v e c  G u y 
au qui rend un culte au G rand T ou t des monis
tes. Insuffisantes à com bler le vide de nos âmes, 
ces doctrines aboutissent au bas fond de désespé
rance où le pessimisme se présente comme le seul 
guérisseur. D e ce pessimisme l'ascétisme de Scho
penhauer donne la formule la plus philosophique 
et, semble-t-il, la plus efficace. Inaccessible ce
pendant à l'âm e m oyenne, à peine donne-t-il sa
tisfaction à quelques adeptes d ’élite dont il fait 
des stoïques à la T ain e. E t c ’est alors, marquée 
par le dilettantisme de Renan, par l 'individua
lisme nietzchéen et par l'évangélisme sentimental 
de Tolstoï, la réaction contre l'état d'âme pessi
m iste... Parallèlem ent à ces manifestations p lu 
tôt théoriques de l'inquiétude religieuse, l 'ésoté
risme présente des solutions plus obvies de l ’an
goissant problèm e. A in si s'expliquent le triomphe
de la théosophie, de l'occultisme, du spiritisme ....
T el est, esquissé à grands traits, le sujet que 
l ’auteur étudie ici dans le détail, en psychologue, 
en critique, en écrivain . Un chapitre final, parti
culièrem ent éloquent, montre dans le christia
nisme intégral et orthodoxe le parfait épanouisse
ment de cette vie intérieure dont le XIXe siècle fut 
assoiffé, et qui là seulem ent est pleinem ent réali
sée.

** *
R o u s s e a u  (A.). —  L'éclairage du laboratoi

re. Un vol. in 16 de 36 pages. Paris, 
1906, Mendel. P rix  : o fr. 60

Il a été beaucoup écrit sur les filtres colorés, 
ou écrans inactiniques em ployés à l'éclairage  du 
laboratoire photographique. M ais, le plus sou
vent, les auteurs compétents qui traitaient cette 
question se sont cantonnés dans une application 
particulière, visant l'em ploi de telle ou telle caté
g o rie  de préparations sensibles ; aussi leurs tra
vaux, peu connus des photographes, n’ont-ils pas 
porté les fruits q u ’on aurait été en droit d’en atten

dre. C 'est cette considération  q u i a  con d u it l'auteur 
à entreprendre une étude d'ensem ble reposant 
sur les données positives fournies par une série 
d 'expériences effectuées dans 1rs m eilleures con
ditions d ’observation et de com paraison. Il a fait 
en sorte de mettre l ’opérateur en état de se ren
dre com pte des avantages propres à chaque type 
de filtres colorés, et de choisir avec discernement 
l ’écran donnant pour chaque genre d'opérations 
l'éclairage  le plus efficace et le plus inoffensif, en 
même temps que le plus avantageux. L e c t o r .

M e m en to  cu linaire
Dîner de famille

Potage à l'oseille 
Côtes de bœuf aux cornichons 

Asperges au gras 
Tarte aux framboises 

P l a t e s -c ô t e s  d e  b œ u f  s a u c e  a u x  c o r 
n i c h o n s . —  Prenez 2 kilos de plates-cô
tes entrelardées. Faites cuire de quatre 
à cinq heures. Faites revenir échalotes 
et oignons hachés, saupoudrez de farine 
et mouillez avec du bouillon légèrement. 
Cuisez un quart d ’heure environ, ajoutez 
sel, poivre et un filet de vinaigre. Finis
sez avec cornichons et persil hachés. Co
lorez la sauce avec un peu d ’arome P a
trelle. Avant de dresser la viande sur le 
plat, égouttez-la, entourez de persil et 
servez la sauce à part.

A s p e r g e s  a u  g r a s . —  Faites cuire vos 
asperges à très grande eau bouillante et 
très salée, pour qu’elles restent vertes. 
Préparez ensuite une sauce avec l’extrait 
de viande Liebig  délayé dans de l’eau de 
cuisson des asperges, à laquelle vous 
ajouterez un morceau de beurre, du sel, 
du poivre et une pincée de fécule pour 
lier la sauce. C ’est une très agréable va
riante à la manière habituelle de manger 
les asperges. T a n t e  L o u i s e .

RÉCRÉATION
Charade.

L e  premier est zéro, l ’autre, fleuve vanté, 
L e  tout, gage de sûreté.

Mots en carré.
1. Vêtement de femme ;
2 .  Service religieux ;
3 . Chose estimable ;
4. Volcan.

Réponses au dernier numéro : 
Carré syllabique  

A  M A D O U
M A  R I A

D O U  A  N E
Enigme : Aujourd'hui
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LES PETITS TROUS

... C ’était une jolie petite chaumine, 
comme on en rencontre à chaque pas en 
Bretagne..

.. E lle  s’appelait K erm aria—  la maison 
de Marie —  et, pour un beau Ker, c ’était 
un beau Ker, aux silex durs, dentelés de 
ciment, piqué comme un joujou gris sur la 
lande verte, coiffé à la diable d ’un bonnet 
de chaume, que le vent de la mer héris
sait en brosse, comme la moustache d ’un 
vieux brave !..

Là-dedans : un cantonnier, sa fe mme 
et six enfants.

Le cantonnier —  100 francs par mois —  
sec et dur comme un nerf de bœuf.

La femme, petite et large comme un 
cargo-boat, avec des robes froncées qui 
lui faisaient des promenoirs autour des 
hanches.

Les enfants, ronds comme des boules, 
rouges comme des pommes d ’amour.

Sur le tout, l ’immensité du ciel où ga
lopent les nuages... E n  bordure, l ’Océan, 
qui vous emplit les poumons d ’air, et 
vous inonde les yeux de son éternelle 
couleur d ’espoir...

*
* *

Et cela était le bonheur.
Seulement, voilà !... le Breton de K er

maria connaissait un « pays » qui gagnait 
150 francs à percer des petits trous dans 
les petits cartons qui servent de tickets au 
Métro... un Breton pas plus bachelier

que lui, mais qui avait eu le nez de venir 
à Paris !..

—  5o francs de plus par mois !.. 
600 francs par an !.. Vois-tu ça, Anne- 
Marie..? Un billet bleu, chaque mois, de 
côté dans ton bahut.. ! !

Et Anne-Marie, sous sa coiffe plate, 
ouvrait des yeux ronds.

L e  Breton ne dormait plus... Ce billet 
de 5o francs s’était mis entre son bonheur 
et lui, comme une feuille de salade qui se 
colle sur la paroi de votre estomac...

Il en parla à l’instituteur, au maire, au 
conseiller général, au député, à la femme 
du sénateur !.. Il fit des lettres, des sup
pliques, apostillées, réapostillées : il atten
dit, s’impatienta, demanda un congé de 
vingt-quatre heures pour aller à la ville 
chauffer l’affaire, cette superbe affaire, 
où l’on gagnait 150 francs par mois à faire 
de tout petits trous dans les tout petits 
cartons du Métropolitain !..

*  *

Il en arriva à déteindre sur les plus 
rassis de ses camarades ; et souvent les 
autres cantonniers se rangeaient en cercle 
autour de lui, sur la  grand’route, et l ’ inter
rogeaient en fumant leur pipe.

—  Ce n ’est pas possible..., il doit y  
avoir autre chose ?

—  Pas autre chose !
—- Alors comme ça, toute la journée, il 

fait des petits trous ?...
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—  Oui...
—  Dans des petits cartons.. ?
—  Dans des petits cartons !..
—  Et150  francs.. ?
—  E t  15o francs !..
Ils le regardaient alors avec de l’envie 

au fond des yeux, les pauvres gens aux 
mains calleuses, car, eux, ils faisaient 
toute la journée des grands trous dans la 
lande granitique, et ils ne gagnaient que 
1oo francs par mois !...

Bienheureux, pensaient-ils, en se dis
persant, ceux qui font des tout petits 
trous, dans des tout petits cartons !...

*
* *

U n jour, le Breton revint dans l ’exalta
tion de la jubilation suprême, en bran
dissant une lettre de Paris : Administration 
générale du Métropolitain. Service du Per
sonnel.

Enfin ! il était admis !..
Il ne perdit pas une minute.
On vendit, à la hâte, la pauvre chau

mine ; on bazarda les vieux meubles, on 
entassa la literie sur une charrette, on 
paya une tournée aux amis ; et toute la 
famille, père, mère et six enfants, s’ache
mina vers la gare, où elle se buta dans 
M. le recteur qui venait retirer un colis.

—  Ah ! mon pauvre Jean-Marie !.. tu 
en fais une boulette !..

—  Vous croyez, Monsieur le curé..?
—  Si je  le crois !.. Voyons...  pourquoi 

n ’es-tu pas venu me consulter..?
—  Pas de danger !.. j ’étais sûr de ce 

que vous m’auriez dit !..
Et il partit sans retourner la tête.
D ’abord, ce fut la lande... puis la 

petite ville... puis des plaines qu’il ne 
connaissait pas... E t enfin, après des 
heures et des heures, surgirent peu à peu 
les usines, les cheminées, les maisons 
lépreuses, les faubourgs pelés, et la ville, 
la fournaise, où l ’on perçait de tout petits 
trous dans de tout petits cartons pour 
150 francs par mois !.

*
* *

Maintenant, il y  est !..
Il ne perce pas encore les petits trous 

au contrôle des gares, ni même dans les 
wagons de 1re... Oh ! ce ne sera que 
dans plusieurs années !... Car surtout ici, 
il faut le temps de percer... avant de 
percer !...

Il se borne à ouvrir et à fermer les 
portes d ’une prolétaire voiture de seconde 
classe, où le peuple français tout entier 
lui monte sur les pieds...

E t le train l ’emporte, et le fait tourner 
sempiternellement entre les mêmes sta
tions, dans le noir, dans la buée chaude, 
dans l ’étouffement, l ’écrasement, le tohu- 
bohu de la foule, jusqu’à une heure du 
matin. Il ne sait même pas si c ’est de 
droite à gauche, ou de gauche à droite, 
mais il tourne encore... il tourne toujours 
dans ce cercle d’enfer que Dante n’avait 
pas prévu.

*
* *

A  certains jours, le dimanche surtout, 
où il tourne, plus étouffé que jamais, il 
pense du fond de son souterrain au petit 
Kermaria, aux silex durs, dentelés de 
ciment, posé comme un joujou gris sur 
la lande verte, coiffé à la diable d’un 
bonnet de chaume, que le vent hérisse en 
brosse comme la moustache d’un vieux 
brave...

Instinctivement alors il gonfle plus 
large sa poitrine haletante ; mais il ne 
trouve pas plus les grands souffles de 
l ’Océan, que sa femme ne trouve, à la fin 
du mois, le billet de 5o francs dans le 
fond de son bahut.

Il lui reste pourtant une consolation... 
car, en tournant, il aperçoit souvent, dans 
les gares, le " pays " à 150 francs qui, 
moite et sans pensée, perce, d ’un mouve
ment automatique, toujours et toujours 
ses petits trous...

Fortifié par cette vision, il se dit que, 
dans quelques années, après avoir tourné 
et tourné des milliers de fois encore, s’il 
n ’a pas le " tournis " comme les moutons 
malades de son pay s, il arrivera enfin à 
percer, lui aussi !..

E t  ayant percé dans l’Administration, 
il percera à son tour de tout petits trous 
dans de tout petits cartons à quarante 
pieds sous terre...

E t  alors... oh a lo r s ! ! .  I l  gagnera 
15o francs par mois !  !.

Mais il n ’y  a qu ’un malheur, c ’est que, 
avec sa femme, ses six enfants et la vie 
de Paris, il en dépense déjà.... 160...

P i e r r e  l ’ E r m i t e .

PAPILLONS

Sur les calices odorants 
Volent les papillons vibrants, 
Sur les mûriers et les airelles, 
Faisant la nique aux sauterelles.
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A travers champs, à travers prés, 
Dansant sur les trèfles pourprés, 
Papillons blancs, papillons jaunes 
Demandent aux fleurs leurs aumônes.

Poudrés comme d ’anciens marquis, 
Traitant tout en pays conquis,
Sur les mûriers et les airelles,
Ils font la nique aux sauterelles.

Ils sont foule, ils sont légion,
Sans lois et sans religion,
Papillons blancs, papillons jaunes, 
Demandent aux fleurs leurs aumônes.

Grisés de jeux incohérents,
Passent les papillons vibrants 
Emportés par les b rises molles,
Vers des calices odorants,
En courses lointaines et folles 
Comme un vol léger de corolles.

Tél. L a m b i n o n .

Les B ougies de la  Cour sont les 
m eilleures.

La  restaurat ion du chant  

grégorien
( S u i t e )

III

L ’œ uvre de dom M ocquereau

Pendant que l’œuvre de la première 
heure demeurait stationnaire, de nou
veaux ouvriers succédaient à l ’illustre 
maître.

Deux noms, entre autres, ont droit 
d’être placés en tête de cette nouvelle 
phase : dom Schmitt et dom M ocque
reau.

Dom Schmitt se trouvait aux côtés de 
dom Pothier dès le congrès d’Arezzo. Sa 
" Méthode pratique " le fit connaître 
mieux encore. C ’est à lui que revient la 
création de l'imprimerie de Solesmes et 
sa spécialisation dans le chant grégorien. 
Et enfin nous conservons ses travaux ar
chéologiques, que la mort a interrompus, 
mais qui furent utilisés dans la suite.

Dom Mocquereau nous apportait le 
fruit d’une éducation musicale hors ligne.

C ’est avec une sorte d ’enthousiasme ar
tistique et religieux qu’il s’était donné 
tout entier à l’œuvre de Solesmes. Non 
content de défendre cette œuvre contre 
des attaques incompétentes, il entrepre
nait de lui procurer la sûreté, la solidité 
et la perfection qui lui manquaient encore. 
Mais, au cours de son travail, il se trouva 
bientôt en face de l’imprévu, c ’est-à-dire 
devant la nécessité d ’établir scientifique
ment une œuvre nouvelle, dont les pro
portions déborderaient probablement 
l'ancienne. Résolûment il l ’entreprit.

Le public ne connaît généralement de 
tout cet effort qu’une seule chose: la «Pa
léographie musicale ». Encore ignore-t- 
il, sur la foi des dictionnaires et des en
cyclopédies, que la « Paléographie musi
cale » appartient précisément —  originel
lement et exclusivement —  à dom Moc
quereau. De sorte que dom Mocquereau 
se trouve accusé —  chose vraiment étran
ge —  de se. combattre formellement et 
« consciemment » lui-même.

Cela dit pour noter quel malentendu se 
produit, au point où nous sommes de 
cet exposé, c ’est-à-dire au moment où 
l’œuvre de Solesmes va jeter son plus 
grand éclat et conquérir la situation 
scientifique que symbolise à son tour la 
« Paléographie musicale ».

I . L ’ E c o l e  p r a t i q u e  d e  S o l e s m e s

Dom Couturier ne savait comment inau
gurer au chœur le " Liber Gradualis " , 
quand il eut l’inspiration de confier à 
dom Mocquereau la  direction des exercices 
des jeunes religieux. Bientôt c'est la di
rection du chœu r lui-même qui lui fut 
effectivement dévolue.

Pour ceux qui, des deux parties du 
monde, viennent étudier et copier l’exé
cution du chant grégorien dans les deux 
monastères de Solesmes, comme on étu
dierait ou copierait un type, il n’est pas 
besoin d ’entrer ici dans de longs dévelop
pements : cette formation de l’école pra
tique de Solesmes est l’œuvre de dom 
Mocquereau. Les exemplaires du type 
qu’il y  a créé sont maintenant répandus 
dans une foule de chœurs, de séminaires 
et de communautés religieuses, où le 
chant traditionnel s’exécute d ’autant 
mieux, qu’on y  a reçu plus directement 
et plus assidûment ses conseils ou ceux 
de ses disciples, et qu ’on est resté plus 
fidèle à sa haute direction.

Deux ou trois exemples de l’action
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exercée, dans cet ordre de choses, par 
dom Mocquereau suffiront à en témoi
gner, en attendant Ja «Méthode pratique», 
déjà fort avancée, qu ’il prépare.

C ’est à Solesmes que la « Schola can
torum » de Paris vint, pendant plusieurs 
jours, avec tout son personnel d ’artistes 
et d ’exécutants, puiser les meilleures tra
ditions pratiques. C ’est à Solesmes, et 
c ’est également à dom Mocquereau, que 
la Société des Cours libres de l ’Institut 
catholique de Paris vint demander la 
conférence et la direction qui devaient 
révéler les mélodies grégoriennes au 
monde musical le plus élevé de la capitale. 
C ’est à Solesmes que l ’un des auditeurs 
de cette conférence et de cette exécution, 
M. Camille Bellaigue, acheva la décou
verte, toute nouvelle pour lui, d'un ho
rizon musical dont le tableau devint, 
sous sa plume, le chef-d’œuvre que l’on 
sait.

En désignant dom Mocquereau pour 
cette première œuvre, l ’abbé de Solesmes 
avait donc trouvé le vrai fondateur artis
tique d’une école pratique de chant gré
gorien.

2 .  L a  P a l é o g r a p h i e  m u s i c a l e

Le savant et le critique n’allaient pas 
tarder à se révéler à leur tour. Dom 
Mocquereau, cela va sans dire, est loin 
d’avoir jamais eu de telles prétentions. Il 
n ’en débuta pas moins par un coup de 
maître, sur le nouveau terrain qu ’il abor
dait.

C ’était le moment où, du côté de R a
tisbonne, on commençait à contester à 
dom Pothier le caractère traditionaliste de 
son œuvre. Il parut nécessaire à dom 
Mocquereau, devant cette levée de bou
cliers, de venger l’honneur de la tra
dition méconnue. Mais il avait déjà 
constaté la pénurie des documents dont 
on pouvait disposer. Les voyages que 
dom Couturier lui fit entreprendre en 
conséquence, et les relations qu ’il se m é
nagea, firent affluer à Solesmes les pho
tographies et copies de manuscrits de 
toutes les écoles, de toutes les dates, de 
toutes les églises.

Dès lors, bon gré mal gré, la " P aléo
graphie musicale " était fondée, et son 
premier but était atteint. Et la démonstra
tion, réduite à ces proportions, fut écrasan
te. Se retournant aussitôt et passant de la 
défensive à l ’offensive, la « Paléographie 
musicale » n ’eut pas de peine à relever

les déviations, les barbarismes, les inco
hérences et les mutilations qui mettaient, 
pour le coup, les livres médicéens en de
hors de toute tradition. En tout cas, la 
première édition de Solesmes était désor
mais hors d ’atteinte sur le terrain qu’a
vaient choisi ses adversaires.

Mais, dans le même temps, les voyages 
et les études de dom Mocquereau lui 
avaient ouvert les yeux sur l ’étendue des 
lacunes et les nombreuses imperfections 
de l ’œuvre qu ’on n ’attaquait encore que 
dans les grandes lignes, et à faux, per
sonne n ’étant assez compétent, parmi les 
adversaires de dom Pothier, pour aller 
plus loin.

L ’éveil était donné. Dom Mocquereau 
comprit l ’indispensable nécessité de se 
préparer aux attaques qui ne pourraient 
manquer de se produire, le jour où l ’op
position se placerait sur un terrain vrai
ment scientifique.

U ne autre considération le préoccupait 
encore. Dès cette époque, il était évident 
que l’édition de Solesmes, sortant du ca
dre modeste, intime en quelque sorte, 
pour lequel elle avait été jugée provisoire
ment suffisante, attirait trop l ’attention 
désormais pour qu'on ne dût pas entre
voir l’éventualité de son adoption au 
dehors.

A vec ces deux perspectives en vue, 
dom Mocquereau comprit qu’il fallait se 
hâter d ’aller au-devant de la polémique, 
en lui dérobant son terrain d’attaque 
pour l ’attirer sur un terrain plus solide, 
et au-devant des désirs des évêques en ne 
leur donnant que des éditions mises en 
état de résister à toute épreuve.

Il partait de ce principe que les mélo
dies grégoriennes ont infiniment plus de 
droit d ’être rendues à leur pureté origi
nelle la plus jalouse, qu’un chant de 
Virgile, une ode d ’ Horace, un discours 
de Cicéron.

Et il ajoutait qu’en tout état de cause, 
une œuvre musicale aussi délicate qu’est 
le chant grégorien, a plus besoin 
qu ’aucune autre de conserver ou de 
recouvrer toute la grâce et l ’intention des 
formes et des nuances voulues par son 
auteur.

(A suivre.) D o m  C a g i n .

Les Bougies de la Cour sont les 
meilleures.
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_ La bouquetière

Le soleil froid donnait un Ion rose au grésil,
Et le ciel de décem bre avait des airs d ’avril. 
Nous voulions profiter de la belle gelée,
Moi, chaudem ent v êtu, toi bien emmitouflée 
Sous le manteau, sous la voilette et sous les gants; 
Nous franchissions, parmi les couples élégants. 
La porte de la  blanche et joyeuse avenue,
Quand soudain, ju sq u ’à nous, une enfant pres

que nue
Et livide, tenant des fleurettes en main,
Accourut, se frayant à  la  hâte un chemin 
Entre les beaux habits et les riches toilettes,
Nous offrir un petit bouquet de violettes.
Elle avait deviné que nous étions heureux 
Sans doute et s'était dit : « Ils seront généreux. » 
Elle nous proposa ses fleurs d ’une voix douce,
En souriant avec ce sourire qui tousse.
Et c’était m onstrueux, cette enfant de sept ans 
Oui m ourait de l ’hiver en offrant le printem ps. 
Ses pauvres petits doigts étaient pleins d 'enge

lures.
Moi, je  sentais le fin parfum  de tes fourrures.
Je voyais ton cou rose et blan c sous la  fanchon. 
Et je touchais ta main chaude dans ton manchon. 
—  Nous fîm es notre offrande, amie, et nous pas

sâ m e s ;
Mais la gaîté  s ’était envolée et nos âmes 
Gardèrent jusqu 'au  soir un souvenir amer. 
Mignonne, nous ferons l'aum ône cet hiver.

F r a n ç o i s  C o p p é e .

LÉON GAUT I ER

Emile-Théodore-Léon Gautier, né au 
Havre en 1832 , fit ses études au Lycée 
de Laval, puis à l ’Ecole  Sainte-Barbe à 
Paris. Il entra en 1855 à l ’École des char
tes et fut nommé, à sa sortie, archiviste 
du département de la Haute-Marne. Il 
devint correspondant du ministère de 
l’instruction publique pour les travaux 
historiques et fut rappelé à Paris en 1859), 
comme archiviste aux archives nationa
les. Il fut nommé, en 1871, professeur de 
paléographie à l’Ecole des chartes. Doc
teur honoraire de l’ Université de L o u 
vain, il fut élu membre de l ’Académie 
des belles-lettres le 18 février 1887, en 
remplacement de M. Natalis de Wailly.

M. Léon Gautier, âme délicate et poé
tique en même temps que chercheur con
sciencieux, s’était voué à la noble tâche 
de reconstituer et de vulgariser notre

littérature du moyen âge, si longtemps 
méconnue et qui, même depuis la réac
tion romantique, était plutôt admirée de 
confiance que véritablement appréciée. 
La publication des Epopées françaises (1866- 
67), celle d e  la Chanson de Roland (1874) 
avec traduction et commentaires, et enfin 
de la Chevalerie (1884), sans compter 
d ’autres études de moindre importance, 
valurent à l’éminent médiéviste, outre les 
récompenses académiques, une juste no
toriété dans les milieux intellectuels chré
tiens, ou simplement honnêtes, et contri
buèrent grandement à la défense de 
l ’Eglise, en réhabilitant ces époques 
lointaines où elle dominait tout dans la 
société : les lois, les lettres et les arts.

Dans les quelques lignes que lui con
sacre Oscar Havard dans le Soleil du Midi, 
ce fin critique porte cette appréciation 
aussi juste qu’élogieuse :

« Vous auriez vainement attendu de ce 
ly r iq u e  quelque propos frivole ou mon
dain. Une seule pensée enflammait Gau
tier, un seul culte l’accaparait. Comme 
il avait de bonne heure donné son àme, 
toute son âme à l ’Eglise et à la France, 
il ne parlait que de ses deux chères clien
tes. Tout le reste l’ indifférait. Le Croisé 
servit pendant plusieurs années de tribu
ne à une vingtaine d’écrivains qui s’orien
taient avec la même ferveur vers le Vrai, 
vers le Beau et vers le Bien. Ernest 
Hello, Georges Seigneur, Henri Lasser
re, Léon Gautier, le comte de Pesqui
doux, etc., interprétèrent les élans d’une 
génération qui s'était assigné la mission 
de faire prévaloir dans tous les domaines 
et surtout dans le domaine de la Littéra
ture et de l ’Art, le « Christianisme inté
gral " .

Ces ardents publicistes réclamaient 
noblement l’assujettissement complet à 
l’idéal divin de toutes les puissances de 
l’esprit, de toutes les facultés de l’intelli
gence, de toutes les forces du corps. Dans 
son beau livre sur la Chevalerie, Léon 
Gautier montra que ce programme s’était 
jadis réalisé ; le chevalier chrétien ne 
fut-il pas le type parfait du « bon sergent 
de Jésus-Christ " , de l’ infatigable apôtre 
qui, la lance sanglante du Calvaire à la 
main, voyageant par le val et par la 
plaine, se porte incessamment au secours 
des humbles, des petits et des opprimés ?

M. Léon Gautier est mort pieusement. 
En vérité, il n’en pouvait être autrement.

E t Dieu devait les grâces d ’une mort 
sainte à l ’infatigable défenseur de toutes 
les saintes causes, au chrétien qui écri
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vait, jeune encore, l ’admirable page sur 
la gloire de mourir dans son lit, que nous 
ne pouvons résister au désir de citer :

« D eux mois avant que notre mère 
mourût, elle disait : Faites, ô mon Dieu, 
que je  garde jusqu’à la fin l ’intégrité de 
ma connaissance, afin que de toutes 
mes angoisses je  tire un profit pour le 
Ciel.

» Que de saints ont prononcé cette 
grande parole ! Que de saints sont morts 
dans leur lit ! Que de fois ce pauvre lit 
tant calomnié est devenu l’entrée du pa
radis !

» Ah ! je  ne veux plus médire d ’une 
telle mort, et quand vous me l’enverrez, 
Seigneur Dieu, je l’accueillerai sans me 
plaindre. Tous les catholiques ne peuvent 
mourir à Castelfidardo.

» Puissé-je être alors entouré de tous 
ceux qui m ’aiment et recevoir d ’un es
prit et d ’un cœur véritablement vivants, 
ces dernières consolations qui ont trop 
souvent manqué aux martyrs dans le Cir
que et aux soldats sur le champ de ba
taille; puissé-je voir de mes yeux, enten
dre et saluer la sainte Eglise que j ’aurai 
tant aimée sur la terre; puissé-je me sou
lever vers mon Dieu qui entr’ouvrira la 
porte et viendra jusqu’à mes lèvres tout 
éclatant d ’une invisible gloire; puissé-je 
comprendre les admirables prières pen
dant lesquelles Dieu ferme silencieuse
ment à nos âmes les portes de cette vie 
en leur ouvrant celle de l’éternité; puissé- 
je à la fin de ces prières m’endormir 
dans une main que je sais bien et le cru
cifix sur le cœur ! » C. B.

Le Roman du jour

L a crise de l'industrie typographique 
semble avoir quelque peu ralenti l ’ardeur 
toujours juvénile de nos romanciers ; 
nous avons pourtant reçu quelques œu
vres intéressantes que nous nous permet
trons de présenter à nos lecteurs.

Voici d’abord : Dans les ténèbres (i), de 
G uy Thorne : histoire d ’une conspiration 
imaginée par l ’auteur pour nous montrer 
les conséquences imprévues et terrifian
tes qui résulteraient pour le monde 
si, par impossible,la fausseté de la résur
rection du Christ venait a être démon-

(i) Lethielleux, T aris (3,5o).

trée. L ’action évolue dans la fiction pure, 
et, malgré cela, ou plutôt à cause de cela 
l’intérêt ne languit pas un instant ; les 
caractères sont saisis sur le vif, vigoureu
sement dessinés : et la thèse religieuse, 
loin de nuire à l ’émotion du récit, l’avive 
constamment. L ’ouvrage forme en quel
que sorte le pendant du Quo Vadis, de 
retentissante mémoire.

Fidele à son passé littéraire, Lucien 
Donel vient de nous donner Pilleurs 
d'amour (1), qui est à la fois un hymne à 
la terre, et une curieuse étude de mœurs 
berrichonnes. A vec  son charme coutu
mier, l ’écrivain nous parle d ’une Cham
pagne qui lui tient au cœur ; il s’étend 
avec amour sur la beauté native des bois, 
des champs et des fleurs. Dans ce décor 
qu’il évoque magnifique et chatoyant, il 
dénoue une idylle d ’amour, ou plutôt il 
déroule les émouvantes péripéties d’un 
double drame dont les héroïnes, deux 
anges de douceur, nous gagnent à elles 
par la sympathique noblesse de leur 
caractère. C ’est une belle et bonne œu
vre que celle de Lucien Donel, et nous 
sommes heureux de la recommandera 
nos lectrices.

Les Flagellants (2), de M. Armand Du
barry, bien que présentés sous forme de 
r o m a n , relèvent plutôt du domaine de la 
médecine psycho-pathologique ; c ’est dire 
que la lecture du volume ne peut être 
permise qu ’à des esprits avertis et sérieu
sement informés des choses médicales. 
L ’auteur, avec une grande vigueur de 
langage, y  signale non seulement les 
dévoiements de la nature humaine livrée 
à ses instincts matériels, mais il nous en 
montre les tristes conséquences, dans ces 
misérables loques qui vont tristement 
échouer dans les asiles d ’aliénés. Cette 
lecture, nous le répétons, doit être sévè
rement réservée aux seuls médecins spé
cialistes.

Revenons à un genre moins affligeant. 
A ve c  Enfants des rues (3), de Georges De 
L ys,  nous sommes ramenés à ces jolis 
contes qui firent le grand nom de 
Daudet. Finement écrits, délicatement 
pensés, ceux-ci nous transportent dans 
le monde gracieux des enfants, pour 
nous y  faire admirer tantôt des scènes 
touchantes, tantôt des caractères fière
ment campés, tantôt encore des dévoue
ments qui confinent à l ’héroïsme. On se

(1) P errin , P aris (3 ,5o).
(2) D aragon, P a ris  (3 ,5o).
(3) Leth ielleu x, P a ris  (2,5o).
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sent meilleur après avoir parcouru ces 
pages, dictées par un noble cœur à une 
plume de valeur.

Délaissant pour un instant les méan
dres de la politique, M. H enri Davignon 
s’est révélé littérateur, ce qui n ’est pas 
pour nous déplaire ; nous avons donc 
une littérature belge, une vraie, une sin
cère, une chrétienne. Tant mieux ! Son 
Courage d'aimer (1) a pour théâtre notre W al
lonie, avec ses mœurs campagnardes et 
ses physionomies taillées à l ’emporte-piè
ce. L ’auteur veut nous prouver qu’il 
faut du courage pour atteindre aux hau
tes conceptions de l ’amour tel que le 
définit la morale chrétienne. Disons-le 
sincèrement, son but est atteint ; l ’héroïne 
de son roman ne prend conscience de 
son devoir qu ’après les plus amères dé
ceptions et les plus cruelles douleurs. 
Nous voudrions voir dans toutes les 
mains cette vaillante démonstration de 
l’amour grand et pur : à son contact, 
bien des âmes médiocres se grandiraient 
dans un élan de généreux sacrifice.

Nous n ’étonnerons personne en affir
mant que les livres de Maryan sont tou
jours un régal. Une tâche (2), que nous 
achevons de savourer, nous a fait retrou
ver les qualités maîtresses de l ’écrivain : 
vigueur des caractères mis en scène, 
descriptions brillantes et vécues, morale 
ir r é p r o c h a b le . L e  volume s’ouvre sur 
l’antipathie insurmontable de deux per
sonnalités que la main de Dieu, à travers 
de dures épreuves, rapproche insensible
ment jusqu’à la fusion des cœurs. Celte 
originale aventure, traitée de main de 
maître, se dénoue dans les merveilleux 
paysages de l ’Andalousie, par le plus 
inespéré des revirements : quatre maria
ges jettent leur note de radieux bonheur 
dans la plus reposante journée de soleil 
et de joie. Voilà qui est bien et qui pro
met au lecteur une heure de saine émo
tion.

La vie politique, elle aussi, relève par
fois du roman, ainsi que semble l’indi
quer Le prestige (3), du comte Rouillé 
d’Orfeuil. Ces scènes sont frappantes de 
vérité, et aussi, hélas ! de triste actualité. 
Un pauvre ambitieux s’est laissé porter 
à la députation par la secte maçonnique : 
esclave de serments arrachés à son 
orgueil autant qu’à sa faiblesse, il est 
devenu l’homme des manœuvres louches,

(1) P lon, Paris (3 ,5o).
(2) G autier, P aris (3 ,00).
(3) L ib ra irie  des Saints-Pères, P aris (3,5o).

des compromissions honteuses. Vaine
ment tente-t-il de regimber : les Loges le 
tiennent si bien qu’il en arrive, dans son 
aveugle inconscience, à briser le cœur de 
sa fille, créature toute de noblesse et de 
douceur, et à la tuer sous le poids de la 
honte et du chagrin. Vigoureusement 
écrit, ce livre peut être mis en toutes les 
mains.

Champol ! Quelle louange nouvelle 
pourrions-nous trouver, à l’adresse du 
prestigieux écrivain qui vient de nous 
livrer un nouveau chef-d’œuvre : Les 
deux marquises (1) ? Ce roman d’action, de 
vie intense, nous fait tour à tour sourire, 
rêver, trembler, pour se détendre finale
ment dans l ’entière satisfaction d’un 
dénouement heureux, fort imprévu, ma 
foi, mais logique. C ’est une œuvre vé
cue, où la fine psychologie le dispute à 
la verve mordante et spirituelle. Les 
héroïnes sont bien différentes pourtant : 
entre la vieille marquise, triste épave 
d ’une mystérieuse fatalité, et la jeune 
marquise, délicieuse enfant au cœur d ’or, 
il y  a tout un monde de pensées et de 
sentiments. Et voici que le dévouement 
de celle-ci vient à bout de réparer la 
désastreuse influence de la première. 
C ’est grand, c ’est beau, c ’est à lire enfin.

Deux travaux nous restent en main ; 
ce ne sont pas des romans au sens strict 
du mot ; nous en dirons pourtant un mot 
ici, à cause de leur identification possi
ble avec l’art romantique. La première, 
Miriam (2), est de M. l ’abbé Gratieux ; 
elle met à la scène un épisode tragique 
du grand drame évangélique et pourrait 
être considérée comme une illustration 
de la Passion du Christ. Miriam est la 
fille d ’un chef des pharisiens dont le vote 
a contribué à la condamnation de Jésus : 
elle est malade, et, dans la sincérité de 
son cœur, elle désire la visite du Sau
veur. Mais celui-ci agonise sur le Calvai
re, et cette nouvelle tue la néophyte dont 
l’âme est depuis longtemps chrétienne. 
C e petit drame est bien écrit, scrupuleu
sement conforme aux traditions : il ren
dra service aux pensionnats, qui l’adapte
ront facilement à leurs scènes intimes.

D ’un autre genre est l'œuvre de M. 
Mauprat : Amours de Napoléon (3). Avec 
un tact parfait, l’auteur est parvenu à 
traiter un sujet particulièrement épineux. 
Il ressuscite la touchante figure de Marie

(1) G autier, P aris (3,00).
(2) Chez l ’auteur, à Saint-Memmie (1,00).
(3) P e rr in , P a ris (2,00).
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W alewska, l ’héroïque Polonaise dont le 
rêve fut toujours la restauration de la 
patrie déchue. Napoléon lui-même nous 
apparaît dans un cadre de tragique gran
deur, sans que le plus léger accroc soit 
fait à la vérité documentaire. Sans le 
vouloir peut-être, l ’écrivain a contribué 
pour sa part à nous faire connaître de 
près les mœurs de cette noblesse d’épée, 
créée par l ’empereur pour être le soutien 
de son œuvre gigantesque, et qui fut la 
première cause de sa déchéance et de sa 
ruine, par les ambitions envieuses qu’elle 
suscita. F r . D u f o u r .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.

2 me C o n g rè s  de la P r e s s e  
P é r i o d i q u e  Be lge

Résolutions sur la première question 
à l ’ordre du jour :

« Du droit à l ' information et à l'enquête 
pour tout ce qui concerne la Presse périodique. »

Considérant le développement crois
sant de la Presse périodique (revues, 
journaux spéciaux et locaux) aux côtés 
de la Presse quotidienne, développement 
qu’explique la spécialisation de plus en 
plus grande des sciences techniques 
et des occupations professionnelles ;

Considérant qu’au point de vue du 
public, l’utilité de l’information spéciale 
est égale à celle de l ’information géné
rale ; qu’en effet, la marche sûre et pro
gressive dans tous les domaines dépend 
de l’exacte information sur tout ce qui 
existe et de la rapide diffusion des faits 
constitutifs de progrès ;

Considérant qu’il y  a cependant grand 
intérêt à définir et à délimiter l’objet de 
la sphère d ’action de la revue et du 
journal, ainsi que les relations entre les 
écrivains des deux Presses ;

L e  2me Congrès de la Presse périodique 
Belge adopte les résolutions suivantes :

1° En principe, le droit à l’enquête et 
à l’ information, tels que les usages privés 
et les formalités administratives l ’ont 
organisé, doit être le même pour la 
Presse périodique et pour la Presse quo
tidienne, ce droit étant fondé sur le 
devoir égal pour toutes deux de rensei

gner les lecteurs d’une manière complète 
et exacte ;

2° Dans l ’exercice de ce droit, il y  a 
lieu de distinguer entre l ’information 
générale et l ’ information spéciale : la 
première est plus particulièrement du 
domaine de la Presse quotidienne, et la 
seconde du domaine de la Presse pério
dique.

Le  Congrès émet le vœu que :
Dans toutes les circonstances où la 

présence de la Presse est justifiée, la situa
tion respective de la Presse périodique 
et de la Presse quotidienne soit réglée 
dans un esprit de bonne entente ;

3° Comme application de ce qui pré
cède, il convient d’établir à l ’avenir les 
carnets d'identité des représentants de la 
Presse périodique de manière à éviter 
toute équivoque avec les carnets d'identité 
des représentants de la Presse quoti
dienne. Il doit être laissé à l’appréciation 
de chacun de juger avec tact et eu égard 
aux circonstances s’il est opportun de 
revendiquer sa qualité de représentant 
de la Presse périodique pour faciliter à 
sa personne l’accès de tel ou tel lieu ;

4° Si, d ’une manière générale, rien ne 
justifie pour les représentants d ’organes 
de la Presse périodique le droit à des 
laisser passer de police (ou coupe-file), il 
peut cependant y  avoir grande utilité 
pour les représentants de certains de 
ces organes à pouvoir en disposer, no
tamment pour les délégués de publica
tions illustrées.

Le  Congrès invite l 'Union de la Presse 
périodique à servir d ’intermédiaire entre 
les administrations publiques et les direc
teurs des Périodiques, affiliés ou non à 
l’Union, pour prévenir et chercher à 
aplanir toutes les difficultés qui pour
raient survenir, le bureau conservant 
toute liberté pour décider suivant les 
circonstances si son intervention est justi
fiée.

L ’assemblée charge le Comité organi
sateur du Congrès de donner aux pré
sentes résolutions toute la publicité dési
rable et de faire les démarches d’exécu
tion qu’elle implique.

Causerie musicale
M . A rthu r D e G reef, notre sympathique 

pianiste, vient de recevoir du gouvernement
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français la croix de chevalier de la  L égion  d'hon
neur. Toutes nos félicitations au nouveau légion
naire.

** *
A voir la grande virtuosité de la plupart des 

exécutants, il sem blait im possible qu'on put 
trouver un nouveau m écanism e pour le violon ; 
voici cependant ce qu’on peut lire dans la pré
face d ’une œ uvre nouvelle, appelée Eurêka , 
due à l’ illustre violoniste et com positeur M . P . 
M arsick :

« Je viens, dit-il, offrir aux violonistes ma 
découverte bien  sim ple, mais in faillib le  ; elle 
donne aux doigts, en quelques minutes, la force, 
la souplesse, la rapidité  du dém anché et la justesse

 absolue.
» L ’archet s’afferm it sous l'heureuse influence 

des doigts et vient forcém ent à  la  corde. D e ce 
nouveau m écanism e sortira prochainem ent une 
réforme com plète dans l ’enseignem ent du 
violon. »

Il y  a là, étant donnée l'universelle autorité 
de M arsick, de quoi p iquer la curiosité du 
inonde m usical.

** *
Mlle J. D e M ol nous a fait l ’honneur de nous 

envoyer ses « Quinze peti ts chants » à l ’usage des 
écoles prim aires et des m aisons d’éducation. 
Nous l'en rem ercions, et nous sommes heureux 
de signaler à l ’attention de notre corps professo
ral ce petit ouvrage ; beaucoup de m aîtres et de 
maîtresses prim aires sont à  la  recherche d’ un 
recueil de chants m oraux et faciles, que nos 
tout petits puissent facilem ent apprendre et re 
tenir. Ils trouveront désorm ais dans le recueil 
de M lle D e M ol tout ce dont ils ont besoin ; 
l’auteur aura  ainsi rendu service à  la fois aux 
professeurs et aux élèves.

L ’ouvrage est en vente chez M. W esm ael-Char
lier, à N am ur, au prix  de 1 fr. l'ex.

*
* *

Une bien jo lie  anecdote à  propos de la m usi
que descriptive.

L a  m usique est-elle capable de contribuer au 
développem ent d’une idée ? E t cette idée est-elle 
invariablem ent perceptible dans un morceau ?

T elle  était la  question que se posèrent un jour 
des artistes d'ordres divers, parm i lesquels se 
trouvait Benjam in G odard, dont on vient d 'inau
gurer le monument.

Le com positeur de la Vivait Hère proposa à 
l'assistance de s’asseoir au piano, de jou er sa 
sym phonie gothique, après quoi chacun écrirait 
sur un m orceau de papier l ’idée qu’il pensait 
avoir découverte dans le m orceau.

L a  proposition fut acceptée. L e  morceau ter
miné, le scrutin  fut ouvert et aussitôt dépouillé. 
Chacun, à ce mot de sym phonie gothique, avait

pensé à la cathédrale et ce mot était inscrit, en 
effet, sur tous les billets.

T out à coup, Benjam in Godard se prit le front 
entre les mains et avoua humblement qu ’il s’était 
trompé et que, par distraction —  il était en effet 
très distrait —  il avait exécuté un tout autre 
morceau de son répertoire.

F u t-c e  réellem ent une distraction ou plutôt 
une supercherie ? On ne sut jam ais, car le com 
positeur persista dans son aveu.

L e  fait n’en est pas moins curieux et montre 
bien qu ’il n 'y  a pas toujours dans la musique ce 
qu ’on veut y  voir.

F r . D u f o u r .

LE MOIS LITTÉRAIRE

A r c h e l e t .  —  Les causes du malheur p endan t 
la vie. U n voi.in-16 de 280 pages. Paris, 
1906, Lethielleux. P r ix  : 3 fr.

Ces conférences font ressortir, en un séduisant 
relief, les qualités de l’auteur : conception abso
lument personnelle, logique im placable, clarté 
d ’exposition, habileté rare et sans recherche ap
parente dans l ’art de synthétiser et de rajeunir 
les sujets les plus difficiles et les plus vieillis, pié
té sacerdotale, observations fines toujours impré
gnées de bon sens, adaptation rem arquable de la 
psychologie contemporaine à la théologie tradi
tionnelle pour les mentalités et les besoins mo
dernes, enfin style de race, ami du mot propre 
dans une parure littéraire d’une élégante sim pli
cité. L ’érudition a sa part dans ces pages d ’une 
originalité si frappante ; les citations corroborent 
de leurs suffrages le dire du conférencier, sans 
être jam ais des bienfaitrices accourues pour com
bler les vides d'un cerveau indigent.

** *

B a e i . d e .  —  Les classiques chrétiens. I n - 1 6  

de 34 pages. N a m ur, 1906 , Auguste 
G odenne. P r ix  : 0 f r.  5o

Nous recommandons volontiers cette brochure 
sur une question d ’un palpitant intérêt, toujours 
actuelle. M. Baelde n’entend ni proscrire les paï
ens, ni les constituer en état d'infériorité vis-à-vis 
des chrétiens, ni faire un rapprochement intensif 
et outrancier. Son but est tout autre. Il veut in
troduire les auteurs chrétiens dans les humanité.!, 
les rendre classiques à côté des païens et les com
parer avec ceux-ci au triple point de vue du vrai, 
du bien et du beau.
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B a c n e u x  d e  V i l l e n e u v e . —  Le baiser. 
U n vol. in-8° de IV-252 pages. Paris, 
1 9 0 6 , Daragon. P rix  : 8 fr.

Sous ce titre, l'auteur nous donne le tome pre
mier d'une collection de six volum es, richem ent 
imprimés sur Hollande, avec encadrem ents en 
couleur. C 'est une m erveille typographique de 
plus à l'a ctif  de la maison D aragon. A u point de 
vue ethnographique et folklorique, l ’ouvrage pré
sente un intérêt sérieux, d’autant plus qu ’il éma
ne d’une plum e bien douée. M ais le sujet nous 
impose les plus expresses réserves ; la  lecture de 
cette étude ne pourra être perm ise qu’aux savants 
bien informés en quête d'érudition, ou aux écri
vains obligés par métier de se docum enter sur les 
mœurs spéciales de telle ou telle fam ille de l'h u 
manité.

***

B a r a s  (Emile). —  De Liège en Orient. Un 
vol. in-16 de IV-200 pages. L ié g e , 1906, 
Dessain. P rix  : 2 fr.

L e s pèlerinages en Terre-Sainte sont devenus, 
grâce  à l ’infatigable dévouem ent des P ères A s
som ptionistes, des excursions faciles et attrayan
tes. L ’auteur est revenu de Jérusalem  tellement 
enthousiasm é qu ’il n 'a pu résister à la tentation 
d'exprim er par écrit les heureux souvenirs qu ’il 
en a gardés. Et bien il a fait : grâce  à lu i, nous 
savons m aintenant tout ce que ces excursions 
renferm ent de pittoresque et d’intéressant. Son 
récit im agé contribuera largem ent à rendre de 
plus en plus populaire la visite des Lieux-Saints, 
d’où, pour les fidèles, un renouveau de foi et une 
source abondante de hautes et saines rénovations.

***

B r e t t e  (Armand). —  Journal de L'Estoile. 
U n vol. in-16 de XXXVIII-36o pages. 
Paris,1 9 0 6 , Colin. Prix  : 4 fr.

L e  Journal de L ’E stoile , m alaisém ent accessi
ble  au grand p u blic , m éritait à  tous égards qu'on 
en tirât, pour en faire un volum e de lecture aisée, 
ce qu 'il renferm e de précieux pour la  connais
sance d ’une période tragique de l ’histoire de 
F rance, comme aussi ce q u ’il a souvent d ’agré
able, de piquant,''de v if  et de pittoresque. N ul 
témoin n ’est plus important, pour l ’é p o q u e  i 
étrangem ent troublée qui va de l ’avènement 
d ’H enri I II  à la mort d 'H enri IV , que ce bon 
Français, d’esprit droit et sage, curieu x et avisé, 
auquel tous les fanatism es furent égalem ent en hor
reur. M. Edm e Cham pion a excellem m ent carac
térisé, dans une substantielle Introduction, cette 
fin convulsive du X V Ie siècle, et m arqué avec 
précision la  valeur du tém oignage de L ’Estoile. 
M . Arm and Brette, qui a choisi ces Extraits, y  
a ajouté une instructiv e étude biographique et 
bib liograp hiqu e. T e l qu ’il se présente, ce volum e 
e s t  d'une lecture facile et extrêmement attachante.

B u r l u r e a u x . —  La lutte pour la santé. Un 
vol. in-16 de VI-324 pages. Paris, 1906, 
Perrin. P rix  : 3 fr. 5o
L a  « lutte pour la santé » est celle qui se livre, 

tous les jours, dans la vie de chacun de nous. 
C ’est une forme de la  loi universelle de la lutte 
pour l'existence. Sans cesse, depuis l ’instant où 
nous naissons, notre organism e tend à maintenir 
ou à rétablir cet équilibre de ses forces qu’on ap
pelle « la santé » ; et fan s cesse une foule d’influ
ences, intérieures ou venues du dehors, tendent 
à détruire cet équ ilibre, éminem ment instable.

E t si, parm i ces influences hostiles à notre 
santé, beaucoup ont un caractère fatal et inévi
table, s 'il y  a  m alheureusem ent beaucoup de 
causes de m aladie contre lesquelles nous sommes 
désarm és, il y  en a aussi un très grand nombre 
qui peuvent être évitées ou com battues victorieu
sement. T oute la m édecine, en fait, ne consiste 
qu ’à aider la nature dans sa lutte contre elles.

A rrivé  à un certain  point de sa carrière, le mé
decin s’aperçoit que l'ensem ble de ses observa
tions et de ses réflexions l ’a amené à se faire une 
expérience propre des conditions générales de la 
lutte pour la santé. C ’est le fruit de cette expé
rience p articulière que l’auteur, avec précision 
et méthode, présente dans cet in structif aperçu.

** *

C l a i r v a l  (Régis). —  Baal au X X e siècle. 
In-12 de 70 pages. L yon, 1906, Vitte.

Prix : 1 fr.
L e  travail de M . C lairva l n ’est pas à mettre 

entre toutes les mains, non pour une cause mora
le, hâtons-nous de le dire, m ais parce qu'il tou
che de très près à  certaines doctrines maçonni
ques dont l’étude est du seul ressort des 
spécialistes avertis et bien inform és. L ’auteur 
aborde résolum ent le fond des enseignem ents de 
la  M açonnerie ; pour les hommes d’étude, il 
soulève discrètem ent un coin du voile sous 
lequel les adeptes de L u c ife r cachent soigneuse
ment leurs théories sataniques. A près un pareil 
réquisitoire, la cause est entendue, et bien enten
due : la  M açonnerie est et reste l ’antre du plus 
ignoble naturalism e.

Il fallait du courage pour oser cette démon
stration : l ’auteur l ’a  eu, et nous l ’en félicitons 
sincèrem ent. P o u r tout homme de bonne foi, il 
n 'y  a  plus à revenir sur ces questions.

C l e r c  (L.-P.). —  L ’année photographique. 
19 0 5 . U n  vol. in-16 de 168 pages. 
Paris, 1906, Mendel. Prix : 3 fr.

L ’année photographique 1905 forme le septième 
volum e de la  série. Com m e les précédents, il
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enregistre et analyse tout ce  qui a pu, dans 
l’année écoulée, apporter un progrès, un perfec
tionnement, une innovation ou une sim plification 
dans les méthodes photographiques.

Les m atières réunies par l’auteur ont été grou
pées en dix chapitres portant les titres suivants : 

I. O ptique photographique. —  II. A ppareils. 
—  III . L es ém ulsions au brom ure d’argent. —
IV . L e  développem ent de l'im age latente. —
V . L e  fixage et l'achèvem ent du phototype. —
V I . L e  tirage des photogram m es. —  V I L  Repro
ductions, agrandissem ents et projections. —  
V I II . L a  photographie stéréoscopique. —  IX. 
L a  photographie des couleurs.

L es développem ents accordés aux matières 
rangées sous ces différents chapitres font vérita
blement de cet ouvrage un utile complément 
annuel au Traité de photographie pratique du 
même auteur.

** *

C l e r g e t  (Fernand). —  Emile Blémont. 
U n vol. in-16 de 338 pages. Paris, 
1906, Bibliothèque de l ’Association.

Prix : 3 fr. 5o 
C ’est un des plus sym pathiques et des plus 

actifs représentants des lettres françaises contem 
poraines qui revit dans ce livre, dont la docu
mentation soignée p laira aux lecteurs soucieux de 
connaître à fond la vie et l’œuvre d ’un écrivain  
mêlé aux plus diverses m anifestations littéraires.

Blém ont fut parnassien, mais son vers souple 
et délicat sut reven ir à la nature, aux joies et 
aux tristesses hum aines, et chanter aussi les 
fastes de la R évolution. Son œ uvre est étendue 
et embrasse les sujets les plus variés ; à côté de 
la  poésie pure, l 'Ame étoilée, par exem ple, nous 
trouvons la  poésie descriptive dans ses Poèmes 
d 'Italie  et ses Portraits sans modèles. Les fiers 
accents de la  P rise  de la B astille  et du Chant du 
siècle se mêlent aux études critiques sur le théâ
tre m oliéresque et cornélien. P u is, ce sont des 
revues fondées, des commémorations, toute une 
œuvre enfin que l ’on a pu, avec à propos, qu ali
fier de variée, de claire, de savoureuse. On ferme 
le livre avec la  satisfaction de penser que l'œ uvre 
de ce bon poêle, de cet homme sincère et modes
te, est de celles qui font honneur à un pays et 
peuvent retarder longtem ps sa décadence.

** *

C o i s s a c  ( G . -Michel). —  La théorie et la 
pratique des projections. U n vol. gr. in-8° 
de x-700 pages. P an s, 1906, Maison 
de la Bonne Presse. Prix : 7 fr. 5o 

L e  T raité des projections de M . Coissac vient 
enfin de voir le jour. On peut bien dire que ce 
livre était im patiem m ent attendu. L 'au teur, 
sans rejeter les nom breux travaux de ses devan

ciers, a su s'inspirer de ce qu’ils avaient de 
m eilleur. M ais il a fait mieux, il a dépensé 
toute son expérience personnelle, vieille de plus 
de dix années, en même temps qu ’il mettait à 
profit les observations de nombreux collabora
teurs.

L ’ouvrage se divise en dix parties principales :
1° Form ation des images et système optique ; 
2° appareils et accessoires ; 3° les sources lum i
neuses ; 40 les vues et tableaux de projection ; 
5° la séance de projection ; 6° les vues fondantes; 
70 les vues animées ou ciném atographiques ; 8° 
les projections stéréoscopiques et panoramiques; 
9 0  les projections scientifiques ; 10° les ombres 
chinoises et l’ombromanie.

Notons surtout que ce livre s’adresse autant aux 
débutants qu 'aux professionnels, car l’auteur 
s'est proposé avant tout d'être clair ; par la sim
plicité du début, les novices se prépareront à 
comprendre les démonstrations plus arides qu'i!s 
pourraient rencontrer dans la suite.

*» *

C o m m e lin  ( P .) .  —  Nouvelle mythologie grec
que et romaine. U n v o l .  in-16 de x-516 
pages. Paris, 1906, Garnier. Prix ; 

L ’auteur a moins en vue de faire œuvre d’éru
dition que de présenter un travail de lecture fa
cile aux personnes désireuses de connaître la 
m ythologie traditionnelle des Grecs et des Latins.
11 s’est donc contenté de coordonner d'abon
dants matériaux, de manière à en constituer 
un vaste tableau d’ensemble. E t, pour ren
dre ce groupem ent plus tangible, il a enrichi 
l ’ouvrage de nombreuses gravures, dont les unes, 
empruntées aux monuments antiques, ont la va
leur d 'indiscutables documents ; dont les autres, 
reproductions des chefs d'œuvres anciens, don
nent un aperçu de ce que la sculpture et l’art en 
général ont trouvé de ressources dans les con
ceptions religieuses de la mythologie.

**

D e  B e a u r i e z  ( L . ) . —  Robert le Fort. Un vol. 
in-16 de 162 pages. Paris, 1906, P er
fin. Prix : 2 fr. 5o

L e  sous-titre du volum e: « Introduction à l’his
toire des saints de la maison de F rance », indique 
suffisamment le but et la raison d’être de ce tra
vail prélim inaire. Avant d'entrer dans le cœur 
de son sujet, l'auteur a jugé  à propos de nous 
entretenir sur les origines de la race capétienne, 
et il a bien fait. Grâce à son travail, nous con
naissons à fond Robert le Fort et son temps, 
nous sommes initiés aux mœurs et coutumes de 
celte époque troublée, nous vivons pour ainsi 
dire les événements d'un siècle fertile en trahisons 
et en exploits héroïques.

En bon patriote, l'auteur appuie volontiers
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sur les grandeurs de la maison de F rance, et nous 
avons lu avec émotion les pages vivantes où il 
nous rappelle que la  souche capétienne fut le 
berceau de treize dynasties, dont sept royales et 
deux im périales. E crit sans aucun esprit de par
ti, cet ouvrage m érite de fixer l'attention par la 
forte docum entation dont il fait preuve.

***

D e  G r a n d m a is o n  (Geoffroy). —  Les bien
heureuses Carmélites de Compiègne. U n vol. 
in-16 de 96 pages. Paris, 1906, Bloud.

P rix  : 1 fr.
U n grand honneur était réservé à l ’E g lise  de 

F ran ce  en gén éral, aux ordres re lig ieu x  en parti
culier, et spécialem ent aux Carm élites. L e  27 
mai, P ie  X a béatifié avec la  plus grande solen
nité les seize C arm élites de Com piègne gu illo ti
nées toutes ensem ble le 17 ju illet 1794, en haine 
de la  foi.

Sur ce thème ém ouvant et d'une actualité pas
sionnante, M . G eoffroy de G ran d m aio n  a écrit 
les pages dram atiques et débordantes de v ie,q u ’il 
donne aujourd’hui au pu blic  ; elles sont desti
nées à la plus grande propagande, pour faire con
naître davantage encore ces femmes héroïques, 
m artyres de leur foi, et des scènes dignes des 
temps apostoliques. L ’analogie avec les circon 
stances douloureuses que traversent les catholi
ques français est frappante, l’actualité s'im pose, 
l'émotion se com m unique, l’espérance grandit.

** *

D ’O r i n o  (Ch.). —  Contes et interviews. Un 
vol. in-16 de 5oo pages. Paris, 1906, 
Chacornac. P rix  : 2 fr.

 Reflets de l'erraticité. U n vol. in-16
de 398 pages. P aris, 1906, Chacornac.

Prix : 3 fr. 50 
Deux volum es bien écrits, mais dont le sujet 

n’est pas de la  com pétence de tout le monde. L es 
questions de l ’au-delà, le com m erce avec les 
esprits sont des problèm es bien obscurs, qu ’en 
l ’état où elle est, la science moderne n’a pu ré
soudre clairem ent. D e plus, les supercheries d ’un 
prétendu spiritism e, les mésaventures de la  v illa  
Carm en et d’ailleurs, ne sont pas pour nous in
spirer une grande confiance dans les révélations 
des médiums. Jusqu’à plus am ple inform ation, 
nous n’ajoutons aucune foi à ces com m unications 
extra-terrestres abracadabrantes, bonnes tout au 
plus à jeter dans les âmes des germ es de doute 
et d ’incrédulité.

** *

G o y a u  (L u cie  Félix-Faure). —  Ames 
païennes, âmes chrétiennes. U n vol. in-16 
de XLVIII-282 pages. Paris, 1906,Perrin.

P rix : 3 fr. 5o 
Le titre du volume indique à suffisance qu'il

se divisé en deux parties distinctes : le côté païen, 
le côté chrétien. L ’auteur nous parle d’abord 
des tristesses de l ’âme païenne, tristesses résul
tant pour une bonne part du m anque d’ idéal reli
g ieu x  et moral. P ar m anière de contraste, nous 
constatons ensuite la jo ie  qui est le propre de 
l ’âme vraim ent chrétienne, joie que l ’écrivain  per
sonnifie en trois types différents : C hristina Ros
setti, E u gén ie de G uérin, sainte C atherine de 
Sienne.

L ’ouvrage est em preint d ’une saine philoso
phie, puisée aux m eilleures sources de la  croyan
ce catholique.

***

G u i b e r t  (J.). —  L e  recrutement des institu
teurs et des institutrices libres. In-18 de 72 
pages. Paris, 1906, Poussielgue.

P rix  : o fr .  3o 
D e plus en plus, l ’école est indispensable à la 

paroisse : celle-ci est m enacée de périr partout 
où elle ne se recrute pas dans l ’école. M ais l ’éco
le elle-même, comment la  préserver de ruine ? 
C ’est ce problèm e qu ’aborde l ’auteur en quelques 
pages serrées.

***

H e r z e e l e .  —  L e  problème des milices. Un 
vol. in-16 de 3 16 pages. Paris, 1906, 
De R udeval. P rix  : 3 fr. 5o

L a  question des armements à  outrance est à 
l ’ordre du jou r de toutes les nations, et notre 
petite B elg ique a succom bé, elle aussi, à l ’en
traînem ent général. L e  livre  du capitaine H er- 
zeele vient donc à son heure chez nous comme 
en F rance.

A près avoir exposé les causes m orales, maté
rielles et techniques, qui dim inuent dans une 
proportion excessive le rendem ent du service 
m ilitaire, l ’auteur indique un m oyen pratique 
d’arriver à une im portante réduction du service, 
tout en procurant au pays une solide armée de 
cam pagne. Ce m oyen consiste à  substituer à la 
vie de garnison  le séjour dans de vastes camps 
d'instruction où, grâce  à  la  libre et entière dispo
sition de terrains étendus et variés, les troupes 
se trouveraient placées dans des conditions ana
logues à  celles de la  vie en cam pagne ou à celles 
du cham p de bataille. D ès lors, pense-t-il, il n'y 
aurait aucun inconvénient à réduire à six mois 
la  durée du service. L e s conditions nouvelles de 
la  m obilisation, de la concentration, de la cou
verture, du recrutem ent des cadres et des armes 
spéciales sont déterm inées avec une précision 
qui m érite l’attention des personnes compétentes.

M ais, dans l ’hypothèse d’ un service de six 
mois, que deviendrait l ’armée perm anente néces
saire au m aintien de l ’ordre ? C ette objection est 
grave, et nous prions l ’auteur de la  solutionner.
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H o f f m a n n  (E .-T .-A .). —  Contes fantasti
ques. Un vol. in-16 de 296 pages. P a
ris, 1906, Garnier. P rix  : 3 fr.

Nous avons annoncé, le mois passé, le premier 
volume des Contes d' Hoffmann. M. L emoine 
nous présente aujourd’hui les Contes fantastiques 
du même écrivain  ; leur célébrité nous dispense 
d’un long- com pte-rendu : contentons-nous de dire 
que l'ouvrage peut être lu par tous, grands et 
petits, avec un égal intérêt.

** *

Journal et correspondance de Jeanne G***, 
recueillis et publiés après sa mort. Un 
vol. in-18 de VIII-290 pages. Marseille, 
1906, Verdot. P rix  : 2 fr. 5o

On lira avec p la isir ces récits vécus, pleins de 
charme et d’attrait, où la correspondance la plus 
gaie  alterne avec les réflexions sérieuses et les 
sentiments élevés. L es fam illes chrétiennes vou
dront ce volum e dans la bibliothèque de leursfilles 
qui y  trouveront, sous les fleurs d'un style gra
cieu x, les fruits mûrs d'une piété véritable.

***

Jules Destrée. U n vol. in-16 all. de 114 
pages. Bruxelles, 1906, Dechenne.

P rix  : 1 fr. 50 
C e volum e est le septièm e dans l 'Anthologie des 

écrivains belges éditée par l ’A ssociation des écri
vains belges. N ous le saluons avec plaisir comme 
une nouvelle manifestation de l ’ intense vie littéraire 
dont la  B elg iq u e  fait preuve depuis un demi- 
sè c le .

L ’œuvre de D estrée est m ultiple : la politique 
et la littérature, la  sociologie et la juris prudence 
se sont disputé son activité. Sans partager tou
jours les idées de l ’é criva in , nous lui reconnais
sons volontiers un gran d  souci de style et d’art, 
join t à une origin alité  souvent charm euse ; c ’est 
un chercheur raffiné, qui affectionne le mot rare. 
Son talent honore certes les lettres belges.

** *

L a t t y  (M gr). —  Considérations sur l'état 
présent de l ’E glise de France. U n vol. 
in-8° de 110 pages. Paris, 1906, Pous
sielgue. P rix  : 2 fr.
Dans cette brochure substantielle, M gr de 

Chalons étudie la  situation faite à l’église de 
F rance par l'abrogation  du C oncordat. Sans ai
greur, mais avec une sévérité sincèrem ent apos
tolique, il nous présente d'abord l'état du clergé 
français ; il apprécie  ensuite les efforts vainem ent 
tentés par celu i-ci pour sortir de sa  situation fâ
cheuse. Comme conclusion, il nous montre les 
conséquences de la séparation pour l ’E g lise  et 
pour l ’Etat. L a  lecture de ces pages énergiques 
est à conseiller et à recom m ander : elle m ettra le

clergé belge en garde contre certaines fautes d ’or
ganisation qu’ il est opportun d’éviter dans notre 
petite patrie.

*
* *

M a r t i n  (Eugène). —  L a  chambre de la 
jeune fille . Un vol. in -16 carré de 240 
pages. Langres, 1906, Maitrier et 
Courtot. Prix : 2 fr.

Nous avons recommandé naguère un intéres
sant ouvrage, qui nous parlait de la jeune fille 
en prenant comme point de comparaison le lys ; 
M. l ’abbé M artin nous dit à son tour ce que doit 
être la jeune fille chrétienne, en rattachant au 
m obilier et à la bibliothèque de celle-ci les prin
cipes et les pratiques de la vie spirituelle. En 23 
petites conférences, bien pensées et jolim ent 
écrites, et suivies de traits historiques appro
priés, l'auteur trace le portrait précis d une jeune 
chrétienne vraim ent digne de ce nom.

Cet ouvrage original sera bien à sa place dans 
les bibliothèques des pensionnats et des patrona
ges : la jeunesse le lira avec grand fruit.

*
*  *

M o r e a u  et L e s e s n e . —  Leçons élémentaires 
d'agriculture. Un v o l. in-16 de VIII-348 
pages. Paris, 1906, Amat.

Prix : 2 fr. 5o 
Ce qu’ il faut surtout apprendre aux enfants à 

l ’école rurale, c ’est le pourquoi des opérations 
agricoles avec l'explication des phénomènes qui 
les accom pagnent, et non le détail des procédés 
d ’exécution, encore moins un résumé de précep
tes, de définitions ou de recettes agricoles. T elle  
est l ’idée directrice du manuel que nous présen
tons aujourd'hui aux instituteurs. Les auteurs se 
sont efforcés de choisir, parmi toutes les con
naissances si nombreuses et si variées qui sont 
indispensables à l ’homme des champs, celles qui 
forment la  base de l ’agriculture scientifique mo
derne et sans l’étude desquelles le cultivateur est 
voué forcément à la routine.

L ’importante question des engrais chimiques, 
en particulier, a été' traitée avec un soin spécial. 
T ou t en restant dans les limites d’un enseigne
ment élém entaire, elle a reçu les développements 
nécessaires pour qu’un cultivateur intelligent 
puisse em ployer judicieusem ent ces engrais.

** *

N a r d i n  (E .) et P r o t i n  (Th.). —  L 'A fr i
que actuelle. Paris, 1906, Garnier.

Prix : 2 fr.
V o ici enfin une carte complète de l’Afrique, 

carte physique et politique dressée d'après les 
documents les plus récents. P ar sa clarté et le 
soin de sa perfection matérielle, elle rendra de 
réels services aux gens d’études.
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R i c h e m o n t  (O d y s s e ) .  —  Le pèlerinage de 
Claude Albauy. U n  v o l .  in-16 d e  1 36 
p a g e s .  P a r is ,  19 0 6 , P o u s s i e l g u e .

P r i x  : 2 fr.

Nous mourons de J.-J. Rousseau, et nous 
ressusciterons par saint François d ’Assise. T elle  
est la thèse de l ’auteur : il la développe avec une 
telle profondeur de vue, une telle v igu eu r de 
logique, une telle richesse de coloris, une telle 
étendue d ’érudition, que toute intelligence sincè
re s’avouera convaincue et séduite.

** *

S e r t i l l a n g e s  (A.-D.). —  Les sources de la 
croyance en Dieu. Un vol. in 16 de 51 2 
p a g e s .  Paris, 1906, Perrin.

P r i x  : 3 fr. 5o
Jules Simon a dit avec infiniment d’esprit : 

« L 'id ée  de D ieu est le carrefour où toutes les 
avenues de la pensée humaine se rencontrent. » 
Paraphrasant ce texte devenu célèbre, M . Sertil
langes entreprend de nous conduire aux sources 
mêmes de cette croyance en Dieu ; l'ém inent pro
fesseur de l ’Institut catholique de P aris n’en est 
d ’ailleurs pas à ses débuts : son livre  sur Jésus  
a fait sensation il y  a quelques années, et sa 
P o l itique chrétienne a recueilli bien des éloges.

Parm i les sources de croyance, il étudie à fond 
le tém oignage universel, la nécessité d’expliquer 
le monde et l ’ordre, la grande idée de m oralité, 
les aspirations hum aines elles-mêmes, et la  vie 
sociale. Sous la  plume du profond philosophe, le 
développem ent de la thèse prend une am pleur 
m agistrale, les argum ents se pressent, probants, 
irréfutables, pour constituer un ensem ble de 
preuves dont la  clarté et la v igueu r suffiront à 
convaincre les esprits les plus prévenus.

* 
* *

T h im u s  (J o sep h ) .  —  Commentaire de la loi 
du 26 ju ille t 1905 sur le repos du dimanche. 
U n  v o l .  in-8° d e  208 p a g e s .  N a m u r ,  
1906, J a c q u e s  G o d e n n e .  P r i x  : 5 fr. 

A u  moment où la  loi sur le repos dom inical va 
sortir tous ses effets, il était utile et nécessaire 
d ’en posséder une étude approfondie. M . l’avocat 
T him us vient de nous la donner. A vec  la scien 
ce sûre et la pratique d’un jurisconsulte érudit, 
il examine à fond chacun des articles de la loi, il 
en passe en revue les m ultiples applications, il 
prévoit les objections et les résout avec la  plus 
stricte im partialité. Ce travail revêt donc une 
im portance capitale, puisque tout est prévu, ra i
sonné, établi d’indiscutable façon. E t cette im
portance est d’autant plus considérable que 
l ’application  stricte de la loi soulève m ille points 
de détails, dont la résolution peut plus ou moins 
facilem ent prêter à l’arbitraire : avec ce code, 
plus de difficultés, car, nous le répétons avec

p la is ir , tout est p ré v u  a v e c  le  p lu s  g ra n d  soin. 
L e s  e x é c u te u rs  de la  loi s ’en fé lic ite ro n t : leur 

tra v a il sera  fa c ilité  d ’au ta n t.

*
* *

V a n  d e n  H e e d e  (Ad.). —  L 'a r t  de forcer. 
Un vol. in-16 de XIV-114 pages. Paris, 
1906, Amat. Prix : 2 fr. 5o

V o ic i un  liv re  atten d u  : il a p p a ra ît  au  m om ent 

où les fleu rs, d em an d ées en  toute sa iso n , doiven t 

être  ré co lté e s  p a r les p r a tic ie n s  et les am ateu rs.

T r o p  de m éco m p tes se re n co n tre n t d an s cette  
p r a tiq u e  de l ’h o rtic u ltu re  : ce t o u v r a g e  dû à  un 

p r a tic ie n  o b se rv a te u r, d és ire u x  de v e n ir  en aide 

à  ses c o llè g u e s , est le  b ien  ven u .
L ' A r t  de fo r c e r  don ne les m odes de p rép ara 

tion  et les m éth od es de fo rç a g e  c a p a b le s  de faire 
o b te n ir  d e  m a g n ifiq u e s  r é su lta ts . T r a ité  m éthodi
q u em en t, ce  p e tit  liv r e , d on t le  p r ix  est à  la 

p o rtée  de tou s, est a p p e lé  à  ren d re  de réels 
se rv ic e s .

** *
V i l l t a r d  (Marins). —  Nos devoirs. Un 

vol. in-16 de 182 pages. Tavernes 
(Var), 1906, chez l ’auteur.

Prix  : 1 fr. 25 
B ie n  q u e  ce  liv r e  so it é c r it  p o u r n os v o is in s  du 

S u d , n o u s n ’h ésito n s p as à  le  reco m m a n d er aux 
c la sse s  d ir ig e a n te s  d e  la  B e lg iq u e . I l renferm e 
m ain ts a p e rç u s  su r les  d ev o irs  r e lig ie u x , sociau x 
et c iv iq u e s  du c ito y e n , q u i tro u v era ie n t leur 

a p p lic a tio n  p r a tiq u e  d an s n otre  p a tr ie . O n  parle 

b e a u c o u p , de nos jo u rs , d es d ro its  d u  p eu p le  : 

le s  c o n fé re n c ie rs , les so c io lo g u e s , le s  écon om is
tes n e  n o u s en tre tien n e n t q u e de ces  d ro its, m is 

à  la  m ode p a r  la  d o c trin e  s o c ia lis te . C ertes, le 

p e u p le  a  d es d ro its, m ais on  o u b lie  trop  q u ’ il a 
a u ss i d es d ev o irs , et M . V illia r d  n o u s le  ra p p elle  

en  term es m esu rés et ferm es. Son tra v a il m érite 
la  p lu s  la r g e  d iffu sio n , et n os hom m es d ’œ uvres, 

n o tre  c le r g é , n os m aîtres d ’é c o le  feron t chose 
u tile  en le  p o p u la r is a n t p a rm i c e u x  d on t ils ont 

c h a rg e  d ’âm e. L e c t o r .

Les Bougies de la  Cour sont les 
meilleures.

R É C R É A T I O N
Logogriphe.

Je suis prénom féminin de simple tour
nure,

Deux lettres seulement entrent dans ma
[structure,

E t je  puis subir un complet renversement 
Sans présenter après le moindre change

m ent.
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E n ig m e .

En musique on voit mon premier ; 
En terre ou sur toi, mon dernier ; 
C ’est un fléau que mon entier.

R éponses a u  d e rn ie r  n u m éro  : 

C h a r a d e  : O-tage.

M o ts  en c a r r é  :

R 0 B E

O B I T

B I E N

E T N A

M em en to  culinaire

D în e r  de fa m il le

Potage velouté au tapioca 
Langue de bœuf braisée 

Poulet chasseur 
Marmelade d’abricots

P o t a g e  v e l o u t é  a u  t a p i o c a . —  Faites 
bouillir un litre et demi d ’eau salée, aj ou
tez-y trois à quatre cuillerées à bouche 
de tapioca. Après 20 minutes de cuisson, 
délayez petit à petit dans votre potage 
deux jaunes d ’œufs battus, auxquels vous 
aurez incorporé un bon morceau de 
beurre. Prenez ensuite à part un peu de 
votre potage, délayez-y une demi-cuille
rée à café d ’Extrait de viande Liebig, et 
remettez le tout dans la soupière.

L a n g u e  d e  b œ u f  b r a i s é e . —  Faites 
dégorger et blanchir la langue, enlevez 
soigneusement toutes les parties qui la 
déparent ; puis piquez-la avec des lar
dons assaisonnés de sel et poivre.

Mettez-la cuire ensuite dans une casse
role avec des bardes de lard. Ajoutez : 
carottes, oignons, thym, laurier, clou de 
girofle, sel et poivre. L a  cuisson deman
de trois heures. Servez avec une sauce 
piquante. T a n t e  L o u is e .

L e s  B o u g ie s  de l a  C o u r  sont les  
m e il leu res .

Le coin des rieurs

Un vieux richard fait son testament et 
attribue plusieurs legs à ses domestiques.

—  Pourquoi, dit le notaire, donnez- 
vous moins aux plus anciens qu’aux nou
veaux venus ?

—  Parce que ceux-ci, répond-il, n ’ont 
pas encore eu le temps de me voler 
grand’chose...

Chez l ’épicier.
—  Un quart de thé, s’il vous plaît.
—  Noir ou vert ?
—  N ’importe, c ’est pour une aveugle.

Au restaurant.
—  Garçon, apportez-moi des fautes 

d ’orthographe.
L e  garçon, hébété :
—  Monsieur, nous n'en avons pas.
—  Alors, pourquoi en mettez-vous sur 

la carte ?

petites Nouvelles
On nous annonce que M. De Heusch, 

fondateur à Bruxelles des Salons des Arts 
et Métiers, est d’accord avec l'adminis
tration communale de Verviers pour in
staller dans cette ville, en avril et mai 
prochains, une grandiose exposition des 
produits textiles.

Ce sera le Palais industriel des textiles, 
avec le patronage des autorités et l ’appui 
de tout ce que compte d ’influences le 
monde industriel et commercial.

*
* #

L a  Fédération pour la défense des in
térêts belges à l’étranger vient de nous 
envoyer son Rapport sur la question d'entente 
hollando-belge. Ce rapport, présenté par 
une commission spéciale choisie au sein 
de la Fédération, s’étend aux divers do
maines économique, moral, militaire et 
social ; nous signalons volontiers à l'at
tention du monde politique cette étude, 
sérieusement documentée et sincèrement 
écrite.

*
*  *

Le Glaneur s’est, à diverses reprises, 
longuement occupé du projet de chemin
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de fer électrique Bruxelles-Anvers, de M. 
Müllender. Aussi avons-nous vu avec 
plaisir la demande en concession que 
l’auteur a déposée le 21 juin dernier, en
tre les mains du ministre des chemins de 
fer.

U n mémoire descriptif fort détaillé et 
un cahier des charges accompagnent cette 
requête. D ’après ce que nous avons dit 
antérieurement, nos lecteurs se rappellent, 
au moins dans ses grandes lignes, l ’éco
nomie générale du projet Müllender.
I l  est à souhaiter, dans l'intérêt même du 
commerce belge, qu ’une prompte solu
tion intervienne au sujet de cette ques
tion vitale : le trafic intensif entre nos 
deux grandes villes se trouve paralysé 
par suite de l’insuffisance des communi
cations rapides ; le gouvernement se doit 
à lui-même de solutionner à bref délai ce 
desideratum.

** *
Osteude Centre d’art est entré définitive

ment dans la période d’activité utile ; cel
le-ci s’est jusqu’ici manifestée dans trois 
domaines bien différents, et qui marquent 
amplement le but de l ’œuvre poursuivie.

C ’est d ’abord l 'œuvre des conférences, qui 
réunit les noms les plus en vogue : Edm. 
Picard, Léon Hennebicq, Brieux, F ie 
rens-Gevaert, le docteur Doyen, Paul 
Doumer, Jules Claretie, Valère Gille, 
Georges Boyer, d ’autres encore ; cette 
simple énumération indique à suffisance 
l’éclectisme qui a présidé au choix des 
sujets. La conférence inaugurale, d ’E d 
mond Picard, vient de paraître en une 
élégante plaquette : le but et l ’esprit 
d ’Ostende Centre d ’art y  sont décrits 
avec une grande largeur de vues.

C ’est ensuite l'Exposition du Livre belge 
(14 juillet - 30 septembre); l ’encourageant 
succès de ce premier essai engagera ses 
promoteurs à poursuivre avec constance 
une entreprise grandement utile au dou
ble point de vue de l ’art et de la littéra
ture.

C ’est encore le Salon des Beaux-Arts ( 18 
juillet - 3o septembre), où se trouve abri
té un choix d’œuvres belles et curieuses, 
capables de donner aux visiteurs une 
impression esthétique rare et vibrante. Le 
comité a sagement agi en écartant les 
productions médiocres : la manifestation 
d ’art n ’en comporte qu’une pureté plus 
intense, plus somptueuse, si l ’on peut s’ex
primer ainsi.

*
* *

M. X. Casier nous prie d’annoncer les

excursions suivantes : le 2 septembre, 
les Pyrénées ; le 10 septembre, l’ Italie. 
Un membre de la famille Casier accom
pagnera les touristes.

** *
Nous recommandons volontiers à ceux 

de nos lecteurs qu’intéressent les études 
historiques, une revue française qui vient 
d ’entrer dans sa seconde année ; nous 
voulons parler de la Revue historique de la 
question Louis X V II .

Cette question Louis X V I I  passionne 
depuis nombre d’années le monde des 
historiologues ; on a beaucoup écrit pour 
et contre, on a discuté ferme, et, un beau 
jour, l ’opinion s’est révélée désireuse de 
connaître la vérité, toute la vérité, sur 
un point obscur et fort controversé de 
l’histoire de France. L a  maison Daragon, 
chacun le sait, s ’est fait une réelle spécia
lité des recherches de tous genres : elle 
était donc toute désignée pour entrepren
dre la publication des documents relatifs 
au malheureux fils de Louis X V I.  La 
revue qu ’elle consacre à leur étude se 
présente sous un aspect engageant, et la 
lecture des articles qui la composent, 
signés de noms autorisés, aidera à faire 
la lumière sur le mystérieux prisonnier 
du Temple.

Il ne nous appartient pas de prendre 
position dans le débat ; nous nous con
tenterons de recommander vivement la 
Revue Louis X V I I  : nos lecteurs pèseront 
eux-mêmes les arguments et, sérieuse
ment documentés, ils se feront une opi
nion adéquate aux faits exposés.

*
*  *

L a huitième exposition annuelle du 
Cercle " Vrije Kunst " aura lieu, du I er 

au 25 septembre, au Musée Moderne, 
Place du Musée, à Bruxelles.
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S o m m a ir e  : Poésie et poètes (Fr. D u fo u r).—  L a  Transfiguration, poésie (M adeleine L é p in e ).—  
L a  restauration du chant grégorien, fin (Dom Cagin). —  Chanson d'exil, poésie (François 
C oppée) — V ach e !... (Jehan d 'E stréelles). — L e  surhomme d ’après Corneille J. Calvet). — 
L a  gandoura de M ahom et (S.). —  Causerie m usicale (Fr. Dufour). —  Silhouettes de musi
ciens : D iab elli (Cam ille B ella igu e). —  L e  mois littéraire (Lector). —  Récréation. —  Mémento 
culinaire (Tante Louise). —  L e  coin des rieurs. —  Revue des revues.

P O É S I E  E T  P O È T E S

A l ’occasion du troisième centenaire 
de Corneille (6 juin 1606-1906), la maison 
Paulin a eu l ’heureuse pensée de réunir 
en un coquet volume, sous ce titre 1 Cent 
poésies de Pierre Corneille (1), les plus beaux 
vers dont le grand poète a émaillé sa 
traduction de l'Imitation de J .-C h . Nous 
applaudissons de grand cœur à cette dé
licate initiative : c ’était bien là la plus 
douce manière de glorifier la mémoire du 
célèbre tragique.

Les lecteurs de la Revue des Poètes se 
rappelleront sans doute le nom de M. 
Maurice Levaillant. Le M iroir d'étain (2), 
qu’il vient d ’éditer, n ’est pas pour amoin
drir la haute idée que nous avions de son 
beau talent ; ici, comme toujours d’ail
leurs, l ’auteur recherche l ’expression nette 
et forte, la phrase imagée donnant du 
sujet une vue exacte et complète. C er
taines de ces pièces nous donnent l’entiè
re illusion de voir se dérouler devant 
nous, comme dans un miroir d ’étain, les 
épisodes décrits. Ceux-ci, empruntés pour 
la plupart à la mythologie, sont bien un 
peu vieillots ; mais la manière supérieure 
dont ils sont traités rachète ce léger détail.

M. Joseph Serre, dont on se rappelle 
la magistrale étude sur Hello, nous re
vient poète, et non des moindres. Ses 
deux œuvres : Le Bois sacré (3) et le Livre

(1) P au lin , 1906 (1.00).
12) P lon, 1906 (3.oo).
(3) V itte, 1906 ( i .5o).

d'une mère (1), nous ont valu une heure 
vraiment délicieuse; M. Serre possède 
une singulière facilité d ’évocation : cha
que piécette est une manière de tableau
tin, aux couleurs chatoyantes et harmo
nieuses, au coloris délicat et fin. A  cette 
forme brillante et soignée, joignez un 
fond d ’une grande sincérité, des senti
ments nobles et purs, et vous compren
drez le plaisir éprouvé à  parcourir ces 
jolies pages.

Ecoles buissonnières (2) nous ramènent au 
genre apologue ; tout cours de littérature 
vous apprendra que, pour aborder ce 
genre, il faut non seulement une bonne 
plume, mais encore et surtout une grande 
finesse d’esprit et beaucoup de psycholo
gie.

M. Leclerc possède l ’un et l’autre ; ses 
fabliaux décèlent une verve mordante, 
mais sans méchanceté ; c ’est même plus, 
à notre avis : c ’est cette ironie fine et 
spirituelle, qui n ’est guère l’apanage que 
d ’un très petit nombre, et dont le manie
ment exige autant de délicatesse que de 
prudence. Lisez donc ces Ecoles buisson
nières, et dites-moi si j'ai tort.

M. R . D ’ Hugheer, dans sa S o if  des infi
nis (3), confirme pleinement les apprécia
tions émises à  cette place l’année der
nière. Le vers coule avec facilité, le

(1) V itte, 1906 (1 ,5o).
(2) P aulin , 1906.
(3) C hez l'auteur, 1906 ( i .5o).



158 L E  G L A N E U R

style est soigné, le fond irréprochable. 
Nous aimerions pourtant que l’auteur 
abandonne un peu de sa désespérance, 
de sa mélancolie : un vers riant et gai se 
lit plus aisément qu ’une élégie, quelque 
belle qu ’elle soit. Q ue ceci ne soit pour
tant pas un découragement; au contraire, 
la manière du poète nous plaît, mais nous 
l’aimerions plus enjouée.

Après Vercingétorix, Bayard  (1) : c ’était 
dans l ’ordre. M. Lam bert est l ’homme 
des grands héros, et son vers est bien 
approprié à ce noble sujet. Il manie 
l ’alexandrin avec une aisance enviable, et 
certes Bayard ne pouvait rêver de chan
tre mieux doué pour célébrer sa gloire. 
U ne rare entorse aux règles parnassien
nes ternit seule cette œuvre remarquable 
à  tous points de vue. F r .  D u f o u r .

La Transfiguration

L a  poudre des chem ins avait terni sa robe ;
Son visage était pâle, et son regard, rêveur ;
A  Jean, le cœ ur aim ant, puis à Simon, le probe, 
A  Jacques, le zélé : « V en ez, » dit le Sauveur.

Ils suivirent C elui que la  paix accom pagne,
En des sentiers pierreux, sans ombre et sans par-

[fum ;
A près un long trajet, en haut de la  montagne 
Ils arrivèrent las, le corps et l ’âme à jeun  :

C ar Jésus se taisait, triste, et courbant la tête, 
Supportant un fardeau q u ’ils n ’apercevaient pas; 
Il entendait m ugir la  voix de la tempête,
A  l ’univers entier il livrait des combats.

L ’astre du jou r couvrit sa face éblouissante 
D ’un voile obscur, sem blable aux crêpes de la

[mort ;
E t portant à  son cœ ur une main frémissante, 
Jésus ferma les yeu x  comme un enfant s’endort.

Jacques regarda Jean qui s'assit sur la  pierre.
« Pourquoi, m urm urait-il, le divin  Bien-Aim é 
N e nous parle-t-il pas ? —  S eigneur !... » dit

[Simon P ierre  ; 
M ais il se tut, baissant un visage enflammé :

L a  face du M essie étincelait dans l ’om bre ;
Son front jetait des feux d ’azur, de pourpre et

d'or,

(1) D aragon, 1906 (1.00).

E t sa robe ternie et son vêtem ent sombre 
Effaçaient en blan ch eu r les neiges du T habor !

Son corps divin ba ign ait dans un flot de lumière, 
L e  rayon qui sortait de ses yeux agrandis 
A u x  brûlants Séraphins fit baisser la  paupière ; 
U n silen ce d ’am our couvrit le Paradis.

E t M oïse était là, parlant avec E lie  
Q ui n ’a jam ais reçu  le baiser d ’A zraël ;
E t voici qu ’une voix, de tendresse rem plie,
V in t caresser Jésus comme un souffle du ciel.

L a  V oix  d ’en-haut disait : « V o ilà  celu i que
[j'aim e. »

E t versant sur son front des torrents de clartés, 
D ieu  donnait à  son Christ l ’ imm ortel diadème 
D e toutes les vertus, de toutes les beautés.

M a d e l e i n e  L é p i n e .

La restauration du chant  
grégorien

FIN .

3 . L ’é c o l e  c r i t i q u e .  S e s  m é t h o d e s .

S on  a t e l i e r .

C ’est ici que se placent les premières 
études scientifiquement organisées par 
dom M ocquereau. E lles ne lui découvri
rent d ’abord qu ’une partie de la vérité. 
Mais le jour où se ferait la pleine lumière 
était proche.

L ’enquête ordonnée par dom Guéran
ger n ’avait laissé de traces que dans quel
ques copies. L ’enquête d ’où sortit la 
" P aléographie m usicale " en avait aug
menté le nom bre sous forme de trans
criptions et, m ieux encore, de photogra
phies. Diverses com munications bien
veillantes avaient fait le reste. Mais c ’est 
principalement par voie d ’extraits qu’a
vaient été m ultipliés les spécim ens des 
manuscrits les plus variés.

C ’était insuffisant encore pour une ré
vision d ’ensem ble, consciencieuse, ap
profondie dans les moindres détails, et 
s’appliquant à tous les m orceaux du ré
pertoire, sans exception. A u  prem ier fond 
de transcriptions, de photographies et 
d ’extraits, il devenait nécessaire d ’ajouter, 
en plus grand nombre que jam ais, par 
l’intermédiaire des copistes ou de la pho
tographie, les manuscrits entiers néces
saires au travail projeté.
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La reproduction le plus souvent p h o
tographique ou la transcription d ’un si 
grand nombre de docum ents, les voyages 
qui les préparèrent ou les suivirent, occa
sionnèrent à l’A bbaye de Solesmes des 
sacrifices d ’argent, cela va de soi. Mais 
dom Delatte y  pourvut magnifiquement 
sans reculer devant aucune dépense re
connue nécessaire. E n  même temps il 
faisait appel à quelques-uns des spécia
listes de la Congrégation.

Ainsi continuait de se développer l’œu
vre de Solesmes, en recevant une orga
nisation de plus en plus vigoureuse, sous 
l’autorité de dom Delatte en sa qualité 
d’abbé de Solesm es et de Supérieur G é
néral de la Congrégation de France.

Ce n’est pas tout encore. On avait 
enfin sous la main d'incom parables tré
sors de documents. Encore fallait-il en 
faire un instrument de travail d ’une con
sultation facile, et pouvant fournir immé
diatement, sur un point donné, les moyens 
de constatation les plus sûrs, les plus 
rapides, les m ieux classés, les plus synop
tiques. Un dépouillement gigantesque 
s’imposait.

Dom M ocquereau ne recula pas de
vant l’immensité de la tâche. Il créa l’in
strument.

Tout un groupe de travailleurs choisis 
fut mis à sa disposition par l’A bbé de 
Solesmes, et l ’on entama, suivant la m é
thode uniforme indiquée par le Maître, 
un dépouillement m inutieux de toute une 
bibliothèque de manuscrits. Je laisse ici 
la parole à dom M ocquereau lui-même :

« Chaque morceau du répertoire eut 
ainsi son dossier, c’est-à-dire son tableau 
synoptique, constitué par l'alignement 
de chacune des versions, —  semblables 
ou différentes, —  de ce m orceau, sous la 
version précédente, les unes sous les 
autres, groupées par écoles ou par pro
venances, le tout disposé très ingénieuse
ment en colonnes parallèles permettant 
de suivre, soit dans sa fixité, soit dans 
sa corruption, l’histoire d ’un neum e. C ha
que tableau fournit donc à volonté soit 
l’histoire d’ensemble d ’un morceau, soit 
l’histoire neumatique de chacun de ses 
éléments, l’un après l’autre.

Tout autre procédé n ’aurait pu laisser 
dans l’esprit qu’une impression vague, 
désordonnée, sans cohérence ; nulle trace 
permanente ne serait dem eurée, toujours 
accessible au contrôle, du fondement sur 
lequel on aurait établi son édition.

Ce travail d ’une apparence aride et qui

pouvait user la patience la plus inlassable, 
en vint à passionner ceux qui s’y  adonnè
rent, à la vue de la sûreté mathématique 
des résultats qu’ils obtenaient. »

Ce fut bien autre chose quand dom 
Mocquereau leur apprit la façon d’inter
roger et d ’étudier ces statistiques. C ’est 
en effet là, et c ’est uniquement par ce 
m oyen, que lui-même a pu découvrir le 
secret de certaines lois de composition 
des mélodies grégoriennes, actuellement 
encore inconnues de qui que ce soit, et 
dont à peine les anciens eux-mêmes 
eurent pleinement une conscience bien 
réfléchie.

Ainsi dom Mocquereau n ’avait pas 
seulement fait converger à Solesmes les 
matériaux de l’œuvre qu’il méditait, il 
avait créé du même coup le procédé d’ex
ploitation de ces matériaux, l’instrument 
de travail et la méthode qui leur étaient 
le mieux appropriés, et enfin tout un ate
lier de jeunes moines, déjà tellement 
rompus à sa méthode, qu’il est parfois 
obligé de compter avec eux, et d ’incliner 
sa science devant la compétence supé
rieure de leurs constatations personnelles.

Un docteur en musique allemand vint 
l ’année dernière consulter dom M ocque
reau sur un travail qu’il se proposait 
d ’entreprendre. Mis en présence du M aî
tre et de ses élèves, à la vue du nombre 
et de la variété des documents dont ils 
disposent, de l’ incomparable instrument 
d ’étude auquel ils travaillaient, et d e  la fa
çon dont ils s’en servent, il partit, en 
quelque sorte découragé, disant qu’il 
était impossible de s’engager derrière eux 
dans une voie pareille, et qu’ils avaient 
une telle avance, une telle organisation, 
de telles ressources, qu’on ne pouvait les 
empêcher d ’être toujours et partout les 
premiers.

4. L es n o u v e u .es é d it io n s .

Il restait à rendre publics : 1° les textes 
de chant traditionnel obtenus et rendus 
définitifs, on peut le croire, par des moyens 
critiques aussi pénétrants ; 20 l ’  "ap
paratus» scientifique de dom Mocquereau.

L e B ref de Sa Sainteté Léon X III à 
l’A bbé de Solesmes ne donnait pas seule
ment à la préparation d’un nouveau «Li
ber Gradualis » les encouragements et la 
liberté qui manquèrent à celle du premier, 
il déterminait en même temps un mou
vem ent général favorable au chant tradi



160 L E  G L A N E U R

t ionne l .  L es  d em an d e s  d e  nouveaux  
livres affluèrent de tous côtés.

D ev a n t  ces nécessités qui se t radu is iren t  
b ie n tô t  en réc lam a tions  pressantes ,  dom  
M o c q u erea u  fut obligé d ’a jo u rn e r  la p u 
b lica t ion  de  ses p reuves .  D es d iocèses 
en tiers  vou la ien t  des  éditions musicales, 
il les fit. L es  m us ic iens  p ré fé ra ien t  des 
éd i tions ry th m é es ,  il les fit. D ’au tres  
p ré fé ra ien t  les éd i tions n eu m at iq u es  p u 
res. O n  les im pr im e .

Bref, il est p rê t  su r  tou te  la l igne, et la 
« P a lé o g ra p h ie  m usica le  » m o n tre  à tous,  
en r e p ro d u isa n t  ses tab leaux , avec quelle 
é loquence  il justifie les c h a n g em en ts  
q u ’on lui rep ro ch e .  C ’est l ’é loquence  des 
faits, r ien de  p lu s  : Res, non verba. C ’était 
la  devise q u ’il d o n n a  jad is  à sa « P a lé o 
g ra p h ie  m usica le ». E lle  a d ro it  d ’y  f igu 
r e r  tranqu i l lem en t ,  e t  sûre  d ’elle-m êm e, 
p lu s  que  jam ais .  D o m  P a u l  C a g i n .

CHANSON D’EXIL

T ris te  exilé, q u ’il te souv ienne  
C om bien  l’aven ir  était beau ,
Q u a n d  sa m a in  t rem b la i t  d an s  la m ienne  

C o m m e u n  oiseau.

E t  co m b ie n  ton  â m e  é ta it  p le ine  
D ’u n e  b o n n e  et d o u ce  cha leur ,
Q u a n d  tu  respira is  son hale ine  

C o m m e  u n e  fleur.

M ais  elle est loin, la ch è re  idole,
E t  tou t  s ’assom br i t  d e  n o uveau .
T u  sais q u ’u n  souven ir  s ’envole 

C o m m e  u n  oiseau.

D é jà  l’aile d u  dou te  p lane  
S u r  ton  âm e où  n a î t  la douleur,
E t  tu sais q u ’un a m o u r  se fane 

C o m m e u ne  fleur.
F r a n ç o is  C o p p é e .

V A C H E  !...

A près  un  d în e r  s ilencieux, l’ag e n t  de 
po lice  se leva de  tab le  b r u sq u e m e n t  : 
« A llons ! D es  p le u rs  à p ré se n t  ? il m a n 
qua i t  ça  !

— C rois- tu ,  M ichel ,  q u e  c ’est gai pour 
moi de te voir  p a r t i r  p o u r  a ider  à l’inven
ta ire  de  la  ca théd ra le  ?

—  L e  service  est le service.
— J e  suis en fan t  de  M a rie ; quand  j ’ai 

épousé  un agen t,  je  p en sa is  épouser un 
h o n n ê te  h o m m e . "

M ichel  eu t  un  geste  de co lère  : « Je  ne 
suis pas  u n  h o n n ê te  h o m m e  ? Répète-le !

— J e  veux d ire  que je  c royais  que tu 
ne  ferais j a m a is  q u ’u n e  h o n n ê te  besogne 
e n ...

—  E n  voilà assez ; passe-m oi mon 
ce in tu ron ,  il est tem ps .

—  P ro m e ts -m o i ,  dit-elle encore, que tu 
seras doux  p o u r  c e u x  qui m anifestent ; ce 
s o n t  de  b raves  gens qui défenden t leur 
b ien ,  le b ien  d e  Di eu .

—  J e  conna is  m on  service.
—  S o n g e  que,  d ans  ce tte  église, nous 

n ous  som m es  m ariés  ; on  y  a  baptisé, le 
m ois  d e rn ie r ,  n o tre  petite .

—  N e  m ’em bête  pas  davan tage ,  » fit-il 
b o u r ru ,  p o u r  ca ch e r  l’ém otion  qui le 
gag n a i t  de  p lu s  en plus.

E l le  n e  se laissa pas  in t im id e r :  « Pense 
que ,  si je  n ’éta is  pas  ta  fem m e, je  serais 
p a rm i ceux  qui p ro te s te ro n t  et que même., 
si tu  m ’écouta is ,  tu la isserais  ta place.. .»

L ’ag e n t  c laqua  la po r te  de  la cuisine et 
se d ir igea  vers la rue  ; m ais  la vaillante 
pe t i te  fem m e c o u r u t  d e r r iè re  lui, et lui 
p r e n a n t  le b ras  :

« T u  n e  co g n e ras  pas , dis, Michel? Je 
t ’en prie.. ' .  F a is  co m m e si les catholiques 
é ta ien t  des  grévis tes ,  a jouta-t-elle en sou
r ian t  à travers  ses la rm es.

—  C ’est ça, ch ine-m oi à présent... 
A llons ,  ne  t ’é m o tio n n e  pas ,  on fera pour le 
m ieux .  »

D a n s  la rue ,  M ichel P e l le t ie r  rencontra 
son co llègue B r id o u ,  u n  f inaud  qui était 
tou jou rs  d ans  le secre t  des dieux.

« P e l le t ie r ,  dit-il ,  le m aire  a fait payer 
une  b a n d e  d e  socios p o u r  crier sur les 
ca lo tt ins  et t a p e r  dessus au  besoin ; la 
co n s ig n e  est de  n e  r ien  voir.

—  O n ne p e u t  to u t  d e  m ê m e  pas.. .
—  C ’est c o m m e je  te  le dis, et il ne 

s’agit pas  de  b ro n c h e r  : un  maire radical, 
tu  sais, ça veu t  ê tre  obéi radicalement ; 
ils on t  le dégommement facile.

*
*  *

A u poste  de  police, la b r igade  se forma 
e t  p a r t i t  d ’un  pas  m il i ta ire  vers la cathé
d ra le  d o n t  les f lèches ajourées  se profi
la ien t  s u r  le ciel gris  d ’h iver.  L ’inven
ta ire  d eva i t  avo ir  lieu à deux heures.
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Bien q u ’il ne  fu t q u ’une  h e u re  et dem ie ,  
la foule c o m m e n ç a i t  à se m asser  aux 
alentours.

*
*  *

Sans trop  d e  p e in e ,  c e p e n d a n t ,  les agents  
dégagèrent le p arv is  de  l ’église et m a in 
tinrent les m an ifes tan ts  su r  les trottoirs.  
Ceux-ci fo rm a ien t  des g ro u p es  q ue  l’œil 
le moins o b se rv a teu r  eû t  qualifié du  p r e 
mier coup.

D ’abord ,  face au  po r ta i l  p r inc ipa l ,  une 
troupe d 'h o m m e s  do n t  les visages p o r 
taient l’év iden t s tigm ate  du  vice et de 
l’alcoolisme, se tena ien t dans  les poses les 
plus débraillées. L e u r  expression  h a i
neuse faisait froid  au  cœ ur .  Si les casiers 
judiciaires a v a ie n t  les m êm es  p roprié tés  
que les casiers p r o p re m e n t  dits, ces in d i
vidus au ra ien t  pu  en fo u rn ir  de  quoi r e n 
fermer tous les ca r to n s  d ’un  m in is tè re  : 
c’étaient les s tipend iés  du  m a ire  ; ils 
avaient l’a ir  to u t  à fait chez eux.

A droite  et à gau c h e ,  rég n a i t  une  a n i 
mation de b o n  aloi qui transf igura i t  des 
figures n o to i re m en t  ca lm es  d ’o rd inaire .  
Toutes les classes de  la société  y  f ra te rn i
saient : on  voyai t  des  jaque t tes  d ’a s trakan  
coudoyer le châ le  de  laine des ouvrières , 
et des tabliers  d ’ar t i sans  p rès  des p a rd e s 
sus c loche .. .

Le ca d ran  de l ’ho r lo g e  m a rq u a  deux  
heures : l ’in v e n to r ie u r  n e  para issa it  pas. 
La foule p u t  à  lo is ir  co n tem p le r  la c a th é 
drale.

C’était u n  de  ces m o n u m e n ts  de style 
ogival don t les hard iesses  de  cons truc tion  
dénotaient u n e  te c h n iq u e  qui su rp re n d  
encore a u jo u rd ’h u i  les h o m m e s  du  m étier,  
et dont les bea u té s  a rc h i tec tu ra le s  d ’e n 
semble et de  détail rav issen t  les artistes. 
Depuis sep t  cen ts  ans ,  elle dom ina i t  la 
vieille ville, so u v e n ir  sp len d id e  «des âges 
de ba rbarie  et d ’o b sc u ra n t ism e  » aux  bâ t is 
seurs de  palais  d ’exposition  en  p lâ tras .

Deux heures et demie. —  L ’exact i tude  
é tant la politesse des rois, les jacobins ,  
par  p r inc ipe  peu t-ê tre ,  s ’en  exem pten t 
volontiers ; l’in v e n to r ie u r  ne  p a ru t  pas  
encore.

L a  ca théd ra le  é ta it  un  livre de p ie rre  
où l 'h o m m e du  m o y e n  âge ,  p r ivé  du 
bonheur de  lire  ch a q u e  m atin  son  j o u r 
nal, a p p re n a i t  des  choses peut-ê tre  aussi 
im portantes , c ’es t-à -dire  ses orig ines ,  sa 
foi, ses espérances .  L es  sc u lp tu re s  du 
porche p re n a ie n t  l’h u m a n i té  à sa n a is sa n 
ce et, à  t ravers  la r e p ro d u c t io n  des scè
nes b ib liques,  le c o n d u isa ien t  à la R é 
demption b ie n h e u re u se  p a r  le C h r is t  . . .

Trois heures. —  L es pieds ba t tiren t,  en 
redoub lan t ,  la charge  su r  le pavé ; les 
m u rm u re s  dev in ren t  des protestations 
violentes.

A rega rde r  de  près  les sculptures  de  la 
ca thédrale, vraies dentelles do m arb re ,  
on voyait que, dans  leurs niches, les s ta 
tues de  saints étaient p resque toutes d éca
pitées. Ceci était le souvenir  des siècles de 
p rogrès .  O n  sait de  quelle façon la R é 
form e s’est exercée su r  les m o num en ts  
religieux, sym bole  sans dou te  de  son 
œ uvre  dans  les âm es. P u is  v inrent « les 
g rands  ancêtres ! » L a  révolution, qui 
n ’avait  « pas  besoin de  savants  », n ’avait 
pas  besoin d ’a rts non  plus. L ’hum anité ,  
régénérée  p a r  ses p rincipes ,  fit des m o n 
ceaux de ru ine  de m ain ts  chefs-d’oeuvres 
en m uti lan t  les au tres  co m m e celui-ci . . .

E nfin ,  à trois heures  et dem ie, arriva 
l ’inven to r ieu r ,  qui venait  ap po r te r  la p a r 
t ic ipa tion  d u  XXe siècle à la vie du vieux 
m o n u m e n t .  Cet h o m m e était ac co m p a
gné  de deux  ind iv idus à m ine patibula ire ,  
m u n is  des ins t rum en ts  de la cam brio le  
avec effraction.

S u r  le passage du  m andata ire  de la loi 
rép rouvée ,  les exc lam ations  éc la tèren t 
avec l’am p leu r  d ’un  crescendo réussi. «H o u  ! 
H o u  ! la casserole ! » Auxquelles des 
voix avinées répond iren t : « A bas la c a 
lotte ! »

D es can tiques  furen t en tonnés,  tandis 
que  re ten tissa ien t  les paroles infâmes de 
la Carmagnole.

T o u t  à coup , un  cri s tr iden t dom ina  
les au tres .  M ichel Pe lle t ie r  se re tourna 
et vit un  apache  de m arque , p lusieurs fois 
repris  de  justice, l 'Hercule des carrières, 
qui assom m ait une  vieille femm e. L ’agent 
allait s ’é lancer  q u a n d  son collègue Bridou 
le re t in t  v ivem ent. L a  vieille tom ba  sur 
ses voisins, inan im ée.

« E h  b ien  ! les agents ,  cria une  voix 
forte, allez-vous laisser m assacrer  les fem 
mes ? »

A ces mots , B r idou  fendit la foule et 
em p o ig n a . . .  l’h o m m e  qui avait appelé  !

— « L âc h es  ! L âches  ! cria-t-on de 
tous côtés.

— Arrêtes-en quelques-uns, o rdonna  
B r idou  à Pelle tier  qui obéit.

P e n d a n t  ce tem ps, l 'Hercule des carriè
res s ’en allait les m ains  dans  les poches, 
en  sifflotant.

*
*  *

L e  soir, P e lle t ie r  s ’en re tourna i t  chez 
lui,  l’oreille basse ; il pensait  au chagrin
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q u ’au ra i t  sa fem m e q u a n d  on lui r a c o n 
tera it . . .  ca r  on  lui racon te ra i t  les choses 
sû rem en t .

Il fut tiré  de  ses réflexions p a r  des cla
m e u rs  so r tan t  d ’un  ca b are t  b o rg n e  ; la 
po r te  s ’ouvrit  v io lem m ent.

« L a  police ! A ppelez  la po lice!  » hu r la  
u n e  m égère  au  ch ignon  chaviré ,  et, a p e r 
ce v an t  l’agen t,  elle c o u ru t  à lui : « O n  se 
tue  là -dedans .

—  Allez au  poste ,  conseilla M ichel .
—  J ’y  vais, m a is  il se ra  trop  ta rd  ; 

en trez  de  g râc e  !...
L ’ag e n t  en tra .
D a n s  u n e  a tm o sp h è re  em p u a n t ie  de  

ta b ac  et d ’alcool, il vit l 'Hercule des carriè
res, essayan t de  la  m a in  g a u c h e  de  te rras 
se r  u n  h o m m e ,  ta n d is  que  de  l’au tre ,  
m a lg ré  les efforts d ’u n  ca m arad e ,  il b r a n 
dissait  u n  co u teau  à virole.

—  L a  R ousse  ! su su r ra  le copa in .
A  ce  m o t ,  d ’u n  m o u v e m e n t  te rr ib le ,  

l 'Hercule lança  d ans  u n  coin  l’h o m m e  q u ’il 
é t ra igna i t ,  pu is ,  é c h a p p a n t  à  l’é tau  qui 
lui enserra it  le b ras ,  il se re to u rn a  rap ide  
co m m e  l’écla ir  vers l’ag e n t  en  lui p lo n 
gean t  son  co u teau  d ans  la gorge:  «Vache!» 
éructa-t-il.

P e l le t ie r  to m b a  foud royé  !
Cé fu t  u n  sauve qui p e u t  géné ra l  p e n 

d a n t  que  l’assassin, dégrisé  p a r  la  vue du  
sang , allait s ’a p p u y e r  à une  tab le  et b é 
g aya i t  avec des la rm es  d ’iv rogne  :

« P o u rq u o i  q u ’y  n e  m ’a pas fou rré  au 
b loc  ta n tô t ,  c ’ t ’ andou i l le  ?... J e  sentais  
q u e  j ’allais faire  un  m auva is  c o u p . . . . ; 
j ’avais  trop  bu ,  ce m id i ,  à la san té  du 
m a ire . . .  Moi, q u a n d  j ’ai t rop  de ronds  
d a n s  m a  p o c h e . . .  »

L e  reste se p e rd i t  d a n s  des hoquets .
J e h a n  d ’ E s t r é e l l e s .

L e  s u r h o m m e  
d ’a p rè s  C o rn e i l le

L a poésie  m o d e rn e  a o pposé  si so u v en t  
la n a tu re  et la vie à la m o ra le  ch ré t ienne ,  
q ue  n ous  p o u rr io n s  avo ir  que lque  p la i 
sir à fêter  un  poète ,  d o n t  l ’œ u v re  cé lèbre 
l ’h a rm o n ie  d e  la vie et de  la foi.  Cette  
œ u v re  a des  par t ies  ca d u q u es  ; elle a 
vieilli : A gésilas, S u réna e t  m êm e Œ dipe  
son t  oubliés  ; il sera it r id icu le  de les a d 
m ire r  enco re  et de  c h e rc h e r  à les faire 
adm ire r .  Mais ce qui est resté  v ivan t et 
b ien  actuel,  c ’est l’h o m m e q u e  Corneille  
a créé et je té  s u r  la scène ,  l’h o m m e  é n e r 

g ique ,  m a ître  de  lui et des  choses, con
séquen t  avec lu i-m êm e et cohéren t,  qui, 
b ien  p lus  que  les « m o n s t re s  » imaginés 
p a r  les m odernes ,  m éri te  le nom  de sur
homme. E t  c ’est du  s u r h o m m e  cornélien 
q u e  je  voud ra is  p a r le r  d an s  ce tte  chro
n ique .

*
*  *

L a  vie de  C ornei l le  fu t s im ple ,  terne, 
sans inc iden ts  et sans acc iden ts .  Il naquit 
en  1606 à R o u e n  et il m o u r u t  en 1684. Il 
t in t  p eu  de p lace  d an s  ce m o n d e ,  parce 
q u ’il é ta it  m odeste ,  t im ide  et gauche.  Il 
avait  p e u  d ’esprit ,  p eu t-ê tre  p a rc e  q u ’il 
é ta it  p a u v r e  e t  q u ’il d u t  to u te  sa vie plier 
sa fierté et s ’aba isse r  p o u r  g a g n e r  le pain 
de  sa  famille.  V ers  la fin de  sa vie, il con
n u t  p re sq u e  la m isère ,  e t  s ’il n ’est pas 
vrai q u ’un jo u r  il d u t  en t re r  chez un  cor
d o n n ie r ,  q u i t te r  ses souliers  et attendre 
p o u r  rep a r t i r  q u ’ils fussen t rapiécés, il 
est ce r ta in  q u ’il fit l ’ex pé r ience  des dures 
p r iva t ions .  L a  m isère  lui a p p o r ta  la tris
tesse. M o n te sq u ie u  d it  b ien  q u e  le mérite 
console d e  to u t  ; m ais  q u a n d  ce grand 
m oral is te  p a r la i t  a insi,  il ava it  trois châ
teaux, b ea u c o u p  de  c h a m p s  et de  vignes, 
u n e  rép u ta t io n  im m ense ,  et il vendait  à 
bon  pr ix  ses v ins  de M édoc aux  Anglais et 
ses livres à  to u te  l 'E u ro p e .

Si q u e lq u e  chose conso la  Corneille 
d an s  sa m isère ,  ce n e  fu t pas  la gloire 
qui le délaissa de  b o n n e  h e u r e  p o u r  sui
v re  son g a lan t  co n t in u a teu r ,  Quinault, 
et son je u n e  r ival,  R a c in e  ; ce fut sa foi. 
E l le  éta i t  p ro fo n d e  et na ïve .  Il était  dévot 
b o n n e m e n t  e t  sans raffiner s u r  r ien .  Il te
na i t  a u ta n t  à son  ti t re  de  m argu i l l ie r  de 
son  église paro iss ia le  q u ’à u n  ti t re  de  no
blesse. Q u a n d  il se re t i ra  d u  théâ tre ,  par 
d éc o u rag em en t ,  p a r  ép u isem en t  ou par 
fierté, il o c c u p a  ses loisirs à traduire 
l’Im ita t io n  de  J é su s -C h r is t  en  vers élo
quen ts  et tapageu rs .  C e tte  traduc tion  est 
a s su ré m e n t  m a lad ro i te  : Corneille  n ’était 
pas  fait p o u r  c o m p re n d re  « ce silence mo
dulé  » q u ’est l ’Im ita t io n ,  e t son  livre, 
co m m e le d it  sp ir i tue l lem en t  M .  Ju les  Le
m aître ,  est u n e  sor te  « d ’im ita t ion  de Jé
sus p a r  le Cid  ». M ais  ce tte  gaucherie 
m ê m e  est to u c h a n te  et p ro u v e  bien  la 
b o n n e  foi et la foi d e  Corneille .

Il n e  fau t  pas  n o u s  le rep ré se n te r ,  com
m e on im ag ine  vo lon tie rs  R ac ine ,  avec 
un  bel h a b i t  b ro d é ,  u n e  p e r r u q u e  pou
d rée ,  l isan t  de  sa voix de  cristal aux in
vités de M a rly  les Vies d e  P lu ta r q u e .  Cor
neille  est resté  lo in  de  la co u r et loin de
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la ville ; il en ignore les élégances ; C or
neille n’a pas été jeune, il a eu toujours 
quarante-cinq ans —  et c ’est pour cela 
peut-être qu ’il ne pouvait pas se décider 
à vieillir —  grisonnant, pâle, m yope, un 
peu voûté, énergique pourtant et bien en 
place, il me semble le voir dans l ’église 
où il fut baptisé, assis gravem ent au banc- 
d'œuvre ou à genoux pour une prière 
solide.

Or, cet homme simple qui fut bour
geois de parti pris et marguillier de pro
pos délibéré, a créé un monde de héros, 
qui ont une taille colossale, des senti
ments surhumains, des gestes immenses 
et un langage éclatant comme une fan
fare. Où trouve-t-il donc les éléments de 
ses créations ?

Il les trouve d ’abord dans son époque, 
une des plus troublées de notre histoire. 
Richelieu avait essayé de discipliner la 
France avant l’heure de la discipline. Les 
guerres de religion, la ligue et les agita
tions qui suivirent la mort de H enri IV  
étaient encore trop près : les grands sei
gneurs ne pouvaient s’habituer à laisser 
leur épée au fourreau, ni à attendre le 
bonplaisirdu ministre dans une anticham
bre. Aussi, quand Richelieu fut mort, la 
France secoua le jou g  et le frein qu ’on 
lui avait imposés trop tôt, et avant de se 
soumettre définitivem ent se révolta une 
dernière fois. Ce fut la Fronde, cette der
nière convulsion de la liberté mourante, 
comme dit Bossuet. Beaucoup mieux que 
les autres critiques, M. Lanson a montré 
les rapports de la tragédie cornélienne 
avec la réalité. Il nous rappelle que C or
neille eut sous les yeux Richelieu, Retz, 
La Rochefoucauld, Mme de Longueville, 
Mme de Chevreuse, et quels furent ces 
personnages com plexes et extrêmes. L ’é
nergie, le mépris de la mort, la volonté 
dominant les passions et les événements, 
les grandes passions traversant les gran
des entreprises, tel est le spectacle qu’ils 
offraient à Corneille.

Il s’en donnait un autre à lui-même 
dans le silence de son cabinet. Il lisait 
Tite-Live, Sénèque et L ucain, et pour 
lui, revivaient le patriotisme féroce de la 
Rome primitive, la vigueur de la R épu
blique romaine qui conquit le monde et 
les grandes pensées du Sénat qui le gou
verna. Ce qui le frappait ici, c ’était la force 
qui s’impose, qui n ’est jam ais émue par 
les passions et qui brise les obstacles avec 
une brutalité sereine. Il lisait Guilhem  
de Castro et les Espagnols et il s’enchan

tait de la fierté de ces Castillans, si atta
chés au point d ’honneur et si grands mê
me quand ils ne sont que vaniteux dans 
leurs rodomontades, même quand ils sont 
ridicules comme don Quichotte. Il aimait 
en eux cette force morale qui s’étale pour 
prendre conscience d’elle-même et pour 
étonner les passions, qui se plaît dans la 
difficulté, pourvu qu’elle soit brillante, 
et qui dépasse toujours le but par une 
sorte de coquetterie hautaine.

Or, cette indiscipline de la Fronde, 
cette vigueur romaine et cette fierté cas
tillane, Corneille s’en empare et les en
ferme dans son imagination et dans son 
cœur, il les sent et il les vit, pour ainsi 
dire ; puis, par un effort de son génie, il 
épure et élève ces accidents historiques, 
jusqu’au point où ils ne sont plus des ac
cidents, mais de l ’humanité : il crée R o 
drigue, Auguste, Em ilie, H orace, F o ly 
eucte, Cléopâtre, en qui les plus grands 
des héros de la Fronde, les plus grands 
des Romains et des Castillans auraient pu 
se reconnaître, mais qui étaient pourtant 
quelque chose de plus concentré et de 
plus pur, je veux dire des héros humains, 
des surhommes.

(A  suivre.) J. C a lv e t .

La Gandoura de Mahomet

On s’instruit toujours en voyageant. 
Voici une petite histoire que j ’ai apprise 
ici : je la dédie aux collectionneurs mé
fiants, s’il y  en a, aux antiquaires astucieux 
et aux amis des joyeux propos.

M. Perrichon —  je tais discrètement 
son nom véritable —  est un hiverneur 
artiste qui vient tous les hivers dans Alger 
la Blanche chercher un climat plus doux 
et des pièces rares. Collectionneur pas
sionné des œuvres variées et souvent dou
teuses de l’art musulman, arabe, kabyle, 
berbère et marocain —  armes, bijoux, 
aiguières, tapisseries, broderies, etc. —  
doué, à ce qu’il croit, d ’un flair merveil
leux et, à ce qu ’on dit, d ’une candeur 
ingénue, il est à l’affut des bonnes occa
sions et passe ses après-midi à courir d’un 
marchand chez l ’autre. Il connaît tous 
les vendeurs d’antiquités plus ou moins 
modernes, depuis les rampes du quartier 
de l’Agha, jusqu’aux arcades de la rue 
Bab-Azoun et de la rue Bab-el-Oued. Il



16 4 L E  G L A N E U R

ne sort p re sq u e  ja m ais  sans r a p p o r te r  un  
b ibe lo t  e t sa fo rtune  lui p e rm e t  de  se p a s 
ser  tou tes  ses fantaisies ; ses fanta isies de 
co l lec tionneur  son t  app rouvées  p a r  M m e 
P e r r ic h o n  qu i,  sans dou te ,  les p réfère  à 
d ’au t re s . . .

T o u t  d e rn iè re m e n t ,  il en t re  chez B i r 
k ad e m ,  le m a rc h a n d  d ’an t iqu i té s  de  la 
ru e  B ab-e l-O ued ,  au  bas de la C asba ,  la 
ville a rabe .  B irkadem  était  ju s te m e n t  en  
t ra in  de  ran g e r  dans  u n e  v itr ine  un  a r r i 
vage d ’objets n o u v ea u x  que  son com m is  
A hm ed ,  en s im ple  gilet, p o u r  être p lus  
lib re  de  ses m ouvem en ts ,  t irait,  l’un ap rès  
l’au t re ,  d ’une  g ra n d e  caisse. M. P e r r ic h o n  
ex a m in e ,  app réc ie ,  co m p a re  et m a rc h an d e  : 
on  lui fait , n a tu re l lem en t ,  des  prix  
d ’am i.  —  « E t  ça ? » d it to u t  à c o u p  M. 
P e r r ic h o n .  —  « Q uoi ? » d it  B irkadem .
—  " Ça ! " répè te  M. P e r r ic h o n ,  et  il 
m o n tre  au  m a rc h a n d  u n  p eu  é to n n é  u ne  
longue  g a n d o u ra  ja u n e  pâle  acc rochée ,  
co m m e à u ne  p lace  d ’h o n n e u r ,  au-dessous 
de  la  p lus  belle g lace arabe  du  m agas in . .  
B irkadem  est u n  orien ta l subti l ,  qui a 
l’inte lligence p ro m p te  et inventive .  « Oh, 
ça ! dit-il d ’u n  ton  à la fois respec tueux  
et dé taché ,  ce n ’est pas  à vendre .  » — 
« A h  ! rep ren d  M. P e r r ic h o n ,  qui a 
l’h ab i tu d e  de  tou t acheter .  Q u ’est-ce 
que  c ’est d o n c  ?» —  " C’est u n e  des  g a n 
d o u ras  de  M ahom et.  » —  J e  ne vous a p 
p re n d s  rien en vous d isa n t  que  g an d o u ra  
est sy n o n y m e  de chem ise  ou à  peu  près, 
m ais  p o u r  un  E u ro p é e n ,  g a n d o u ra  a  tou t  
de  m ê m e  q u e lque  chose de  p lus  d is t in 
g u é . . .  E n  e n te n d a n t  son p a t ro n  a t t r ib u e r  
ainsi à  M a h o m et  cette  g a n d o u ra  q u ’il 
co n n a î t  b ien ,  A h m ed ,  le com m is ,  se laisse 
aller s i lenc ieusem en t à u n  r ire  énorm e.
—  « M a h o m et le p ro p h è te  ?... » in te rroge  
M. P e r r ic h o n  dé jà  excité. — « Lu i-m êm e, 
r é p o n d  B irk a d em ,  d ’un ton  p é n é t r é ,  mais 
je  te l’ai déjà  dit,  ce n ’est pas  à  vendre .  
Achète-moi au t re  chose.  » E t  il m o n tre  à 
M. P e r r ic h o n  u n  p o ig n a rd  d am asq u in é ,  
d e  vieux pistolets,  une m o sa ïq u e . .. T rè s  a b 
sorbé,  M. P e r r ic h o n  n e  p e u t  p lus  d é ta 
ch e r  ses y eu x  de la g a n d o u ra  du P r o 
phète .

L e  sage que  nous  ap p e lo n s  S alom on 
a eu raison de d ire ,  dans  un  d e  ses p r o 
verbes,  « q u ’un  bon  se rv iteur ,  in te lligent 
e t  dévoué ,  est l’œil de son m aître  ». A h 
m ed  le com m is  n ’a pas  eu besoin d ’un 
s igne d ’ave r t issem ent de  B irkadem  ; il se 
d ir ige  vers le com pto ir ,  y  p re n d  c inq  ou 
six pièces d e  deux  sous, sort du  m agasin  
et m o n te  une des ruelles d e  la Casba,  qui

est en face. U n  rire  s ilenc ieux  et m u su l
m a n  co n t in u e  à  s ’é p a n o u ir  su r  ses lèvres. 
A u  b o u t  de  deux  m inu tes ,  il ren tre  dans 
le m a g as in  et se rem e t  à la  besogne  : il 
déballe ,  f ro tte  et  ra n g e  su r  une  table des 
ob je ts  d ivers.  M. P e r r ic h o n  est toujours 
en p o u rp a r le r s  avec  B i rk a d e m .  U n  vieil 
A rabe ,  len t  et  dévot ,  en tre  d an s  la b o u 
tique, c o m m e  si c 'é ta i t  une  m osquée  ; il a 
les p ieds nus,  ce qui le d ispense  d ’ôter  sa 
ch a u ssu re  ; sans avoir  l’a ir  de  regarder  M. 
P e r r i c h o n  ni d ’ap e rcevo ir  B i rk a d e m ,  et 
en  c l ig n an t  à pe ine  de  son  côté, il va tout 
d ro it  à  la g a n d o u ra  du  p ro p h è te ,  il la 
sou lève d ’une  m a in  p ieuse ,  la p o r te  ju s 
q u ’à  ses lèvres et la baise re l ig ieusem ent. .  
D eu x  ou tro is  petits  c i rcars  de  la place 
du  g o u v e rn e m e n t ,  u n e  b o n n e  fem m e, un 
por te fa ix  et u n  v en d e u r  a m b u la n t  de  ca r 
tes posta les  v ie n n en t ,  en  process ion ,fa ire  
leu rs  dévot ions  à l’ob je t sacré. Ces dé
m arches ,  tou te s  sp o n tan ées ,  qui n ’é ton
n e n t  pas  M. P e r r i c h o n ,  p ré se n ten t  le 
m ê m e  ca rac tè re  de  p ié té  s incère  et res
pec tueuse  : r ien  n ’est to u c h a n t  com m e 
ce tte  p iété des  âm es sim ples ,  e t  les âmes 
s im ples  se re sse m b le n t  et  se reconnais
sen t  sous tous les cl im ats .  A h m e d  le com 
mis étouffe de  p lus  en p lu s  son rire taci
tu rn e  et co m p r im é  : il a  d ans  les yeux 
u n e  jo ie  m a ligne  et je t te  su r  la gandoura  
u n  regard  de  com plic i té  affectueuse, mais 
c o m m e  il a le dos  to u rn é ,  M. P e r r ic h o n  
n e  p e u t  r ien  y  voir et n ’y  voit  r ien . . .  Il 
es t devenu  n e rv e u x  et un  p eu  fébrile ; il 
rêve de  p o ssé d e r  à to u t  prix  ce tte  g an 
d o u ra  v én é rab le  et fasc inatr ice  do n t  la 
pe t i te  p rocess ion  q u ’il v ien t  de  vo ir  lui 
con f irm e  l ’au then t ic i té .  R e m p o r te r  chez 
lui le v ê tem e n t  in t im e  du  P ro p h è te  ! 
A voir  enfin d ans  sa vie de  collec tionneur 
ce tte  b o n n e  fo r tu n e  inespérée ,  découvrir  
et  p o ssé d e r  u n e  p ièce  u n iq u e  ! L a  m o n 
tre r  à M m e P e r r ic h o n ,  son  épouse, 
l’exposer  ensu ite ,  d ans  u n e  belle  vitrine, 
aux  y eu x  des  am is ,  des  confrères en 
archéo log ie ,  des  a m a te u rs  éclairés de 
choses rares  ! J o u i r  d o u b le m e n t  de sa 
co n q u ê te  d ev a n t  l’ad m ira t io n  et la ja lou 
sie des  au t re s  !

B i rk a d e m ,  n o n c h a la n t  et d is t ra it ,  laisse 
trava il le r  l’esp r i t  d e  son client. Celui-ci 
n ’y  t ien t  p lus  et m a rc h a n d e  la gandoura . 
« N o n ,  d it  B i rk a d e m ,  qui n ’a q u ’une pa
role : elle n ’est pas  à  v en d re . . .  » Vous de
vinez la fin d e  l’h is to ire  q u ’il es t inutile 
d ’a l longer .  M. P e r r i c h o n  s ’en tê te ,  s’é
chauffe, insiste et supp lie .  B irkadem , qui 
a b o n  cœ ur ,  se laisse a t te n d r i r  petit à
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petit par son client fidèle et généreux. 
« Comme tu es un ami pour moi et que 
tu as toujours eu avec moi de bons pro
cédés, je  consens à faire pour toi ce que 
je n’aurais fait pour personne. Prends la 
gandoura du prophète : elle sera tienne 
désormais, mais promets-moi, quand tu 
l’auras emportée dans ton pays et dans ta 
maison, de la conserver, de l’honorer, 
comme elle mérite, et de l ’entourer d ’un 
saint respect... Je l ’ai achetée à la vente 
d’un marabout, qui la tenait de son 
grand-père, qui la tenait lui-même de son 
ancêtre à qui elle était venue, en ligne 
directe, d ’un d es descendants du Prophète, 
de M ahomet-le-Glorieux, que nous appe
lons encore E l-E m in ou le véridique. Je 
te la vends au prix qu ’elle m 'a coûté, avec 
un tout petit bénéfice... Ahm ed, décro
che pour le monsieur et enveloppe avec 
soin dans une belle boîte la gandoura que 
je lui cède par bonne amitié. »

M. Perrichon paye sans marchander 
le prix convenu, emporte sous son bras la 
gandoura dans sa belle boîte, remonte 
d’un pas conquérant la rue Bab-el-Oued 
et va prendre sur la place du G ouverne
ment le tram way de la colonne Voirol 
qui doit le conduire à M ustapha-Supé
rieur, où il est pour quelques jours encore 
en villégiature. Birkadem  et Ahm ed le 
regardent s’éloigner du pas de la porte. 
Quand il disparaît à l ’angle de la rue : 
ii Et ma gandoura ! » dit Ahm ed à son 
patron. « Tiens, lui dit Birkadem  qui sait 
être généreux après une bonne affaire, 
voilà de quoi t’en acheter une autre. » 
Et il lui donne cent sous pour avoir une 
blouse neuve ou d’occasion. « E lle  avait 
deux manches, » dit Ahm ed. Birkadem  
le magnifique lui donna une autre pièce 
de cent sous...' L ’homme d’esprit qui m’a 
raconté cette histoire me l’a garantie. Ne 
rions pas trop, tous tant que nous som 
mes, de la naïveté de M. Perrichon. 
Combien de Birkadem  font prendre à 
combien de Perrichon la blouse d’Ahmed 
pour celle de Mahomet le Glorieux !

S.

Causerie musicale
Sait-on ce que valent les autographes des 

grands m usiciens ? On en peut ju g er par ces 
prix d’une vente récente à l'hôtel D rouot : une 
page de musique de Chopin a atteint, sous le

feu des enchères, le chiffre de 1,600 francs ; une 
lettre de W agner a trouvé acquéreur à g5 francs; 
une lettre de Berlioz, à 105 francs ; une lettre de 
B izet, 3o flan cs ; une lettre de Cherubini, 17 
francs ; une de Donizetti, 37 francs ; une de Gou
nod, 24 francs ; une de L iszt, 28 francs ; une de 
Verdi, 21 francs ; une portée musicale de Rossini 
a été payée 90 francs.

** *
Signalons deux intéressantes nouveautés musi

cales, éditées par la maison Fabs, d’A nvers : 
Kapataplan, une élégante marche à quatre voix, 
écrite, paroles et musique, par Bavo ; nos cercles 
gym nastiques flamands auront désormais, pour 
cadencer leurs travaux, un chœur entraînant et 
d'allure martiale ; —  de Leeuwerk, chœur à qua
tre voix d'hommes, que M. Edouard Verheyden 
a composé sur une poésie du célèbre Guido 
G ezelle ; écrite sur le mouvement de marche, 
cette œuvre convient parfaitement pour les pa
tronages ouvriers.

** *

L a  collection des Maîtres de la musique (li
brairie A lcan, Paris), si brillam ment inaugurée 
par le Palestrina  de M. Brenet et le César Franck 
de M. V in cen t d ’Indy, se continue aujourd’hui 
par une m agistrale étude de M. André Pirro sur 
J .-S . Bach , l'illustre compositeur allemand.

L e  volume s'ouvre par une biographie détaillée 
du maître ; nous savions que le grand Cautor 
était comme qui dirait la conclusion d'une longue 
ligne d'ascendants célèbres, tous musiciens de 
valeur ; nous savions que sa personnalité fut en 
quelque sorte constituée par la fusion, en un 
seul génie, de ces talents d'ordres divers ; nous 
savions qu'avant de devenir un maitre incontesté 
dans tous les styles, B ach eut des débuts difficiles, 
décourageants même. M. P irro nous raconte tout 
cela, mais avec un tel charme pénétrant, un tel 
luxe de détails inédits, que cette biographie nous 
apparaît comme une œuvre nouvelle d'une lum i
neuse beauté et, ajoutons-le, d’une rare érudition.

L 'au teur aborde ensuite l'examen de l ’œuvre 
immense de Bach. On sait que celle-ci, rééditée 
au com plet par la Bach-GeseUschaft, comporte 
45 gros volumes ; il était donc matériellement im
possible d’analyser dans le détail les 191 cantates, 
les Passions, les messes, les œuvres de musique 
instrum entale qui constituent cette prodigieuse 
collection. D e chacun pourtant de ces chefs- 
d ’œuvres, M. P irro nous donne une idée suffi
sante pour permettre au lecteur une appréciation 
fondée. A vec une science avertie, il nous montre 
leur véritable caractère, le langage lyrique et 
dram atique qui en est le fond et comme la clef. 
Des exemples m usicaux judicieusem ent choisis 
viennent corroborer de leur démonstrative préci
sion les sagaces déductions de l 'auteur.
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Comme complément indispensable à  un tra
vail de cette importance, le volum e se termine 
par un catalogue général de l ’œuvre de B ach et 
une b ib liographie étendue.

V oilà  un ouvrage qui s'impose à  l'attention, 
tout comme ses deux devanciers.

* *

Nous apprenons avec plaisir que l ’ importante 
firme d'organisation d’auditions m usicales R . D e
v l e e s c h o u w e r  e t  Co, qui fut fondée à Bruxelles 
en 1884, vient de prendre une nouvelle extension 
par l'adjonction, à ses services existants, de 
correspondants étrangers à Londres (Leslie H ib
berd), B erlin  (Hermann W olff), V ienne (Kugel), 
P aris (G. A stru c  et Cie), Am sterdam  (Stumpff et 
Koning), et C hicago (W illiam ). 

***

L e s journaux annoncent le prochain m ariage 
de miss Isadora D uncan avec M . Gordon C raig, 
l ’artiste et écrivain  dram atique anglais.

F r . D u f o u r .

S I L H O U E T T E S  D E  M U S I C I E N S

D IABE LLI

De lui, nous  n ’écr irons  guère  au tre  
chose que son nom , car  il n ’a pas  do n n é  
b ea u co u p  p lus  au chef-d’œ uvre  sans 
pareil  qui fait ce nom  m ém o rab le  à 
jam ais .

N é près  de  Salzbourg  en 1781, m or t  en 
iS 58 à V ienne , com positeu r ,  éditeur ,  
A n ton io  Diabelli fut un  éd i teu r  ava re  et 
un  com pos i teu r  p rod igue .  O n  assu re  q u ’il 
p aya it  fort mal S ch u b e r t ,  lui rep ro ch a n t  
d ’écrire trop . Mais il n ’a pas écrit  lui- 
m ê m e  —  p eu t-ê tre  parce  q u ’il n ’avait  pas  
à se p a y e r  — m oins de cen t  quatre-vingt-  
d ix  œ uvres ,  e t de  tou te  espèce : depuis  
des valses j u s q u ’à des can ta tes  et des 
messes ; de  la m usique  p o u r  gu ita re  et 
des opérettes , u n e  douza ine  d ’Offer
toires et sept « T a n tu m  ergo  ».

O n  co n n a î t  de lui que lques  m o rceaux  
de p iano  —  d ’ailleurs agréab les  —  p o u r  
les com m ençan ts ,  et su r to u t  la valse, 
a im ab le  aussi, q u ’à l ’occas ion  d ’un co n 
cours  ouver t  p a r  une  société  d ’am ate u rs  
B eethoven  p r i t  p o u r  thèm e de ses v a r ia 
tions les p lus  magnifiques.

D an s  une  le ttre  du  5 ju in  1822, cinq 
ans  à peine  avan t  sa m ort,  B eethoven  les 
ann o n c e  et les p ropose  à P e te r s  en  ces

te rm es  : « V aria t ions  su r  u n e  valse pour  
p iano  seul. (Il y  en  a beaucoup .)  H o n o 
raires  : t ren te  duca ts  en or (1). » Il y  en 
a trente-trois,  ce qui m e t ch a cu n e  à moins 
d ’un duca t .  M ê m e  p o u r  Diabelli ce n ’était 
pas  cher .  Il les p ub lia  d o n c  (en 1823) et 
l’on p e u t  d ire  q u ’elles o n t  fait p o u r  rien 
sa reno m m ée .

N o n ,  pas  tout à fait p o u r  rien : sa petite 
valse es t que lque  chose et Bülow , dans 
son adm irab le  éd i t ion  cr i t ique  des  der
n ières  œ uvres  p o u r  p ia n o  de Beethoven, 
r ec o m m an d e  avec ra ison  de  n e  la point 
m épriser .

Mais, tou t  de m êm e ,  on ne  p eu t  s ’e m 
p êc h e r  ici de  so nge r  au  m o t  d e  Beethoven 
éc o u ta n t  « L éo n o re  », ou  l’« A m o u r  con
juga l  », d e  P a ë r ,  e t  d isa n t  à l’au teu r ,  dont 
il était le voisin : « Il faud ra  que  je mette 
votre o u v rage  en m u s ique .  » Il a  mis 
é g a le m e n t  en m u s iq u e  la valse de  Diabelli. 
O u  p lu tô t  il en  a c o m m e  fait sortir  la 
m us ique  tout entière.

B ü low  n ’exagère  pas  q u a n d  il appelle 
ces trente- tro is  var ia t ions « u n e  sorte de 
m ic rocosm e du  génie  de B eethoven .. .  
u ne  im age  qu in te ssenciée  de  l’univers 
sonore  ». D e la m u s iq u e  de  Beethoven  et 
de  la m us ique  m êm e ,  on chercherai t  
v a in e m e n t  ce qui m a n q u e  ici.

D ès  la p re m iè re  var ia t ion ,  r ien que par 
le p re m ie r  ac co rd  —  fo u d ro y a n t  —  de la 
p re m iè re  m esure ,  B eethoven  renouvelle 
toutes choses. I l  br ise u n  m o nde ,  il crée 
un m o n d e .  L e  m otif  m ince  et dansan t 
p re n d  souda in  l’a p lo m b  ry thm ique ,  
avec la p lén i tude  sonore  d ’une  m arche 
grand iose ,  qui con t ien t  en puissance 
l’o u v e r tu re  des « M aîtres  ch an teu rs  ». 
R ien  ne  sem ble  subsis te r  de  la petite 
valse a u t r ich ie n n e  ; r ien  m ê m e  de l’A u 
tr iche, cette  A l lem agne  i ta lienne à demi ; 
r ien de l’a im ab le  V ienne ,  d o n t  B eethoven 
fut l’hô te ,  m ais  non  le fils. T o u t  respire 
l’A llem agne  a l lem ande  et son fleuve, le 
R h in ,  p rès  du q u e l  B e e th o v en  était  né, et 
q u ’av a n t  de  m o u r i r  il souha ita ,  vainem ent,  
de  revoir.

A u  cortège de  gloire d ’au t re s  succèdent 
b ie n tô t  : m a rc h es  hé ro ïq u e s  encore ,  ou 
religieuses, ou  funèbres .

Voici des  fugues m a in te n an t  : l’u ne  un 
p eu  d a n s  la m an iè re  éc la tan te  et r igou
reuse  de  H a e n d e l  ; u n e  au t re  in tim e, et 
délica te ,  et tend re ,  où  les « voix » para is
sen t  m oins  se fu ir  q u e  se ch e rch e r  avec

(1) Correspondance Je Beethoven ; traduction, 
introduction et notes par M. Jean Chantavoine. 
Paris, C alm ann-Lévy.
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grâce, plus désireuses de s ’ unir que de 
s’éviter.

L ’im m ense poèm e sonore enferme en 
soi tous les « m ouvem ents » de la sonate 
ou de la sym p h o n ie .  Ils s ’en dég ag en t et 
se développ en t tour à tour. Ivres et 
presque fous de colère, des « allegros » 
jaillissent, pareils à des strophes ardentes, 
et selon que la m ain  droite ou la g au ch e  
semble secouer ces torches sonores, tantôt 
des sommets et tantôt des abîm es se 
découvrent.

P u is  ce sont des « andantes » rêveurs 
et m élancoliques, de sublim es " a d a g io s  ", 
où la m usique m édite avec  sérénité des 
questions m ystérieuses —  W a g n e r  eût 
dit : l ’én igm e du m onde —  que tout à 
l ’heure elle agitait avec  désespoir . Ainsi,  
dans ces divers épisodes, l’énergie de 
l ’action et de la volonté n ’a d ’égale que 
la profon deur de la pensée et de la c o n 
templation.

Il n'est pas ju s q u ’à la gaieté de B e e 
thoven, sa rude et som bre gaieté, qui ne 
se donne ici carrière. E l le  éclate parfois 
en des saillies, des transports, ou, com m e 
il disait lui-mêm e, des « raptus » im p ré
vus et farouches. Ailleurs cet « hum our» 
s’apprivoise  et s’affine. Il inspire alors 
des pièces ornées, des « scherzos » déli
cieux. L a  dernière variation n ’est q u ’un 
menuet. M ais lequel ! un chef-d’œ uvre 
du style élégant et fleuri, un congé  pris 
avec  des civilités et des grâces exquises. 
Derrière cet adieu souriant, B eethoven 
se dissimule et s ’efface. Il s ’excuse peut- 
être, et craignant de  nous avoir  trop 
révélé sa grandeur, trop avou é surtout sa 
misère, avec  je  ne sais quelle pudeur 
charm ante, il nous prie de l’oublier et 
nous souhaite d ’être heureux.

B eethoven  est donc ici tout entier. 
Mais il n ’y  est pas seul. C o m m e  telle 
variation ann once  W a g n e r ,  telle autre —  
un m enuet, une fugue, une « aria » —  
rappelle, en les transfigurant, B ach , 
H aendel, H a y d n  ou Mozart. P areil  à cet 
ouvrier, chanté par le  grand  poète italien, 
qui travaille à sa forge dès le matin et le 
soir encore, B eeth oven , au soir aussi de 
sa vie, a fondu dans un de ses chefs- 
d ’œuvre suprêm es, avec  son propre génie, 
« ses souvenirs, les gloires de ses pères et 
de sa race ».

Sous les formes qui toujours c h a n 
gent, l’ idée prem ière ou quelque chose 
d ’elle au moins se cache, dem eure tou 
jours. C h acu n  des éléments dont elle est 
faite : le rythm e, le m ouvem ent, le m ode,

 la mélodie, l ’harm onie, s’altère et se méta
morphose. Elle-m êm e, partout, semble 
près de m ourir  et partout elle vit, elle 
survit, elle revit.

E lle  triom phe m êm e du silence. U n e  
des variations les plus extraordinaires —  
et les plus passionnées —  est hachée de 
soudaines et lon gues pauses. A  travers 
ces espaces mesurés —  ce ne sont pas des 
points d ’o rgue —  mais vides et muets, 
B eethoven  suit en lui seul et tout bas sa 
pensée purem ent idéale. N o u s  la suivons 
avec  lui, com m e lui ; nous n ’en recon 
naissons le cours im pétueux q u ’à des 
accords frappés de place en place, étranges 
et terribles jalons de colère et de douleur. 
Ainsi,  m êm e pour nous, la musique, un 
moment, dépouille  le signe sensible et la 
matière sonore. E lle  n ’est plus q u ’esprit. 
E t  c ’est m erveille, et c ’est pitié aussi de 
songer que, pour le plus grand de tous 
les musiciens, pour B eethoven sourd, elle 
a fini p ar  n ’être plus autre chose.

Trente-trois variations, et lesquelles ! 
sur un seul thème, et lequel égalem ent ! 
L a  m usique n ’a pas de chef-d ’œ uvre à la 
fois plus un et plus divers, où plus de 
grandeur ait une plus petite origine, où 
la vie se c om m u n iq u e et se partage ainsi 
sans s ’amoindrir, où l ’ identité de l ’être 
toujours se transforme et se retrouve 
toujours.

Diabelli sans doute aurait pu dire, avec  
le patriarche incrédule aux promesses 
d ’un songe :

Com ment se pourrait-il que de moi ceci vînt ?

Ceci pourtant est venu de lui. T o u t  un 
m onde splendide est sorti de son hum ble 
pensée; et ce m iracle suffit pour lui 
mériter non pas notre admiration, mais 
notre souvenir.

C am ille  B e i . i .a i g u e .

LE MOIS LITTÉRAIRE

B u c c e r o n i .  —  Exercices spirituels de saint 
Ignace de Loyola. U n  vol. in-16 de 5oo 
pages. Paris ,  1904, Lethielleux.

P r ix  : 3 fr. 5o 

T rois avantages signalent particulièrem ent ce 
nouvel ouvrage du P . B u c c e r o n i  : 10 l'exactitude 
théologique avec laquelle sont traitées les plus 
importantes vérités éternelles et les m ystères de 
la vie du Sauveur. Q uiconque sait com bien
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d'ouvrages ascétiques témoignent chez leur au
teur plus de bonne volonté que de science théolo
gique, saura gré au docte professeur de nous 
avoir donné ce travail ; 2° une rigoureuse fidélité 
à  la méthode suivie et voulue par saint Ign ace, 
chose assez rare aujourd'hui, où, de fait, nombre 
de volumes intitulés « E xercices spirituels de 
saint Ign ace»  peuvent bien prouver l'éloquence 
ou d'autres talents de l ’auteur, mais ne sont rien 
moins que les E xercices de saint Ign ace ; 3° la 
clarté de l'exposition. Chaque jou r comprend 
trois méditations et deux instructions. L e  sujet 
de ces instructions est toujours em prunté aux 
notes, additions ou annotations qui accom pa
gnent les E xercices. A vec  le seul livre  du P . 
B u c c e r o n i , ceux à  qui l'ouvrage est destiné pas
seront avec fruit les jours de leur retraite spiri
tuelle.

* * *

C o u p in  (H enri) .  —  La vie curieuse des bêles. 
U n  vol. in-16 de 152 pages.Paris, 1906, 
C olin .  P r ix  : 1 fr. 5o

M ieux qu’un indigeste manuel classique, ce 
petit ouvrage nous initie à certaines mœurs 
curieuses, à d’ intéressantes particularités du 
monde anim al. Bêtes qui font de la gym nastique, 
bêtes qui chassent, bêtes qui jouent la comédie 
sont aussi extraordinaires que celles qui chan
tent, qui s'habillent ou qui refusent de payer 
leur terme. Le volume abonde en détails im pré
vus, présentés avec une bonne grâce  charmante, 
dénuée de toute prétention scientifique.

D e la m a r r e  (Ach.).  —  Les agrandissements 
à la lumière artificielle. U n  vol. in-12 de 
vni-104 pages. P aris,  1906, M endel. 

P r ix  : 2 fr.

Dans un ouvrage précédent, M. D elam arre 
indiquait la marche à suivre pour construire un 
appareil d’agrandissem ent à la lum ière diffuse. 
Poursuivant la même idée, il a voulu, dans ce 
nouvel ouvrage, indiquer aux am ateurs sérieux 
le m oyen soit de construire eux-mêmes et de 
toutes pièces un appareil d’agrandissem ent à la 
lum ière artificielle, soit d'utiliser, dans le même 
but, les lanternes à projection si répandues au
jourd 'hui.

Cet ouvrage n’est, en somme, que la suite et 
le complément des Agrandissements d'am ateurs ; 
nous espérons que le pu blic  des amateurs photo
graphes lui fera aussi bon accueil qu 'à  son aîné.

* * *

D e  P é r ig n y  (M aurice). —  En courant le 
monde. U n  vol. in-16 de 238 pages. 
Paris, 1906, P err in .  P r ix  : 3 fr. 5o.

C ’est une excellente école littéraire que de 
« courir le monde », m ais à la condition de ne

pas courir trop vite, et de savoir s’arrêter aux 
endroits qui en valent la peine, et surtout de 
s'oublier soi-même, à chacun de ces arrêts, pour 
ne penser q u ’à la  vie des hommes et des choses 
que l ’on a ainsi l ’occasion d ’observer. L e  fait est 
que M . D e P é rig n y , à en ju g e r  par son livre, a 
parfaitement rem pli ces trois conditions. L a  
« course » dont il nous offre le produit littéraire 
a duré cinq ans, de 1901 à 1906 ; et chacune de 
ses haltes, au Canada, aux E tats-U nis, en Corée, 
au pays des A ïn os, au M exique, a été assez lon
gue pour lui perm ettre d’étudier de très près 
toute sorte de mœurs curieuses et de sites pitto
resques. Ses im pressions de Corée, notamment, 
et tous ses chapitres sur l ’archipel japonais, 
abondent en renseignem ents qui, pour nous être 
présentés sous une forme à la  fois fam ilière et 
am usante, n ’en sont pas moins d’un extrême in
térêt, et nous font pénétrer dans l ’intim ité de 
v ieilles et vénérables c ivilisation s ju sq u ’ici trop 
ignorées.

**  *

D e  V o r a g i n e  (Jacques). —  La légende do
rée. U n vol. in-16 de 432 pages. Paris, 
1906, Garnier. P r i x  :

L a  Légende dorée est une des productions les 
plus répandues et les plus goûtées du m oyen-âge. 
D epuis trois siècles pourtant, l ’oubli pesait sur 
elle : l ’initiative d ’un savant traducteur (l’original 
est écrit en latin) vient de nous rendre cet ouvra
ge, expression naïve et sincère de croyances res
pectables par leur origine religieuse et morale.

Jacques D e V oragin e v ivait au XIII siècle ; sa 
carrière d ’écrivain  fut longue et féconde. D e ses 
nom breux écrits pourtant, le plus renommé fut 
la Légende dorée, dont le titre p rim itif était : 
Légende des saints. M ais l ’ouvrage parut si beau 
à ses contem porains qu e, dans leur enthousiasme, 
ils changèrent cette dénom ination en celle de 
légen de dorée. Il nous p laît de croire que ses 
lecteurs d’aujourd’hui, égalem ent ravis par la 
beauté de ces pages, ratifieront pleinem ent la 
décision de leurs ancêtres.

** *

D u c r e t  (E .) .  —  Les mots pour rire. U n  vol. 
in-16 de 428 pages. P ar is ,  1906, Gar
nier. P r ix  : 2 fr.

C e volum e contient une très am usante collec
tion de quolibets, facéties, gasconnades, enfan
tillages, échos des cabarets, des m énages, des 
casernes, des théâtres, e tc ., tirés de nos joyeux 
auteurs et classés par le chansonnier-poète Etien
ne D ucret. Ce volum e sera su ivi d ’un complément 
ayant pour titre : l ’Esprit de tout le monde.

Il y  a là de quoi s'am user pendant les longues 
soirées d ’hiver.
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F i l i p p i  (Louis). —  L'orateur populaire. U n 
vol. in-16 de XII-33o pag. Paris, 1906, 
Garnier. P rix  : 3 fr. 5o

Ce recueil de discours rendra de grands ser
vices à ceux qui sont exposés par devoir à pro
noncer à l'im proviste des allocutions de circon 
stance. Il n'entre évidem ment pas dans la  pensée 
de l ’auteur qu ’il faille apprendre par cœ ur ses 
discours et les ânonner péniblem ent devant un 
auditoire quelconque : son bu t est tout sim ple
ment de su ggérer aux Candidats orateurs des 
thèmes appropriés aux circonstances ; parmi les 
développem ents donnés à ses sujets, on choisira 
ceux qui répondent le mieux au m ilieu auquel 
ils sont destinés, et le travail se trouvera singuliè
rement facilité . Sous cet aspect, le répertoire de 
M . F ilip p i est d ’une grande utilité pratique et 
mérite l'attention.

*
* *

F l e u r y  D e l a  R o c h e  (A .). —  L es plantes 
bienfaisantes. Un vol. in-16 cartonné de 
IV-388 pages. Paris, 1906, Gautier.

Prix : 4 fr.
L e s bois et les prés produisent en foule de 

véritables trésors, trop souvent m éconnus, auprès 
desquels on passe insouciant ou ignorant. Il était 
opportun de mettre à la  portée du grand nombre 
cette précieu se moisson, et M. F leu ry  s’est mis 
à ce travail. C ’est avec un véritable am our qu ’ il 
nous présente ses chères plantes bienfaisantes, 
en accom pagnant ses notes botaniques d’un 
am ple exposé de leurs m ultiples applications, 
soit en m édecine courante, soit dans l'industrie, 
soit encore dans l ’usage domestique. L 'u tilité  
pratique d'un pareil ouvrage n 'a pas besoin 
d’être démontrée : sa place est indiquée à  tous 
les foyers, et son modeste coût sera largem ent 
rém unéré par les grands services qu 'il rendra à 
tous ceux qui s’en feront un gu id e  ou un com 
pagnon.

** *

Franc-Maçonnerie (la) en Belgique. In-16 
carré de 48 pages. Bruxelles, 1906, 
Maison de l ’Action catholique.

P rix  : 0 fr. 5o
Intéressante plaquette, où nous retrouvons, 

succinctem ent rappelés, l ’histoire, l’organisation, 
l ’état-major de la  secte m açonnique en B elg ique. 
Ce court résum é donne une idée suffisante de son 
organism e pour mettre en garde contre ses m ani
gan ces les esprits avertis. B ien  caractéristique 
d’ailleurs est l ’explosion de rage par laquelle les 
F . ’ . ont a ccu eilli l ’apparition de cette brochure.

** *

J e n n is s e n  (Em ile). —  L e spectre allemand. 

Un vol. in-16 de 48 pages. P a r is , 1906, 
Sansot. P rix  : 1 fr.

En écrivant son opuscule, l ’auteur semble 

poursuivi par une idée fixe : l ’abaissem ent de 
l ’A llem agne. Il ne nous appartient pas de pren
dre position en cette matière délicate ; nous 
croyons pourtant qu ’il faut se gard er d 'exagéra
tions nuisibles.

L a  seconde partie de l’ouvrage : France et 
W allonie, nous a prouvé que l’écrivain  n'est pas 

complètement au courant de la vie sociale en 
B elg ique : il s'est trompé sur plusieurs points 
importants.

***

K a H n  (Gustave). —  Polichinelle. Un vol. 
in-32 de 96 pages. Paris, 1906, Sansot.

Prix : 1 fr,
Excellent opuscule de la collection « Scripta 

brevia  », dans lequel M. Kahn, en folkloriste 
consommé, étudie les origines et les transforma
tions du Polich inelle de G uign ol. Œ uvre de pure 
érudition, dont l ’allure à la  fois sim ple et savante 
Sera goûtée de la jeunesse stud ieuse autant que 
du savant philologue.

** #

L a m b e a u  (Lucien). —  L a  Place Royale. 
Un vol. in-8° de IV-366 pages. Paris, 
1906, Daragon. P rix  : 12 fr.

Il existe, dans les annales des cités, des coins 
p articuliers où semble se concentrer, à certaines 
époques, toute l'intensité de la v ie sociale et 
politique d ’un peuple. L a  P la ce  R oyale fut de 
ces coins pour ainsi dire p rivilégiés : depuis le 
jour où Catherine de M édicis décida la suppres
sion du palais des Tournelles ju squ ’à l'époque 
presque contem poraine de la Com mune, l ’histoire 
de cette place fut un chapitre, et non des moins 
intéressants, de l'histoire de Paris. A vec  une éru
dition rem arquable, et en un style sobre, M . 
Lam beau nous retrace les fastes, disons plutôt 
la vie intime de ce coin parisien ; les détails 
anecdotiques foisonnent, com m uniquant à l'oeuvre 
entière un cachet de sincérité qu'on ne pourrait 
assez louer. Il est hautement désirable que, sur 
ce  modèle parfait, l ’auteur nous donne un 
travail sim ilaire pour les nom breux monuments 
de P a ris  dont le nom est devenu historique à l ’un 
ou l ’autre titre.

** *

L e c l è r e  (Albert). —  L e  mysticisme catholi
que et l'Ame de Dante. Un vol. in-8° de 
156 pages. Paris, 1906, Bloud.

Prix : 2 fr. 5o 
D ans ce volum e, M. A . L eclère cherche à si

tuer D ante parmi les m ystiques catholiques, en
tre lesquels il distingue ceux qui sont antérieurs 
et ceux qui sont postérieurs à la prem ière R e
naissance ; l’auteur prélude par une élude des 
trois courants auxquels on peut ramener, lui
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semble-t-il, tout le m ysticism e catholique : le 
m ysticism e radical, dont le type est dans l ’ Imita
tion et les E xercices spirituels ; le m ysticism e des 
deux saints François ; enfin le m ysticism e qui 
tend à s'évanouir en pur esthétisme. L ’ouvrage 
se termine par une théorie et une appréciation 
du mysticisme en général. L e  souci de nom breu
ses questions actuellem ent controversées s 'y  mêle 
à la préoccupation de traiter le double sujet du 
livre d'une manière entièrem ent objective.

*
*  *

L o n g h a y e  (G.). —  Dix-neuvième siècle. 
Troisièm e période (1850 -1900). Un vol. 
in-16 de 462 pag. Paris, 1906, Retaux.

Prix : 3 fr. 5o
Ce quatrième volume des Esquisses littéraires 

et morales du X IX e siècle était impatiemment 
attendu ; il s’occupe d’abord de la comédie et du 
roman pendant la seconde moitié du siècle, puis 
il nous parle des auteurs catholiques, au moins 
des principaux.

A u gier, Dum as fils, Sardou, L abich e passent 
successivem ent au crib le  d'une critique fine, mais 
jam ais mordante ; avec une im partialité avertie, 
l'auteur fait la part des qualités et des défauts de 
chacun. L e  roman est étudié chez Feuillet, Bour
get, Zola, F laubert, Daudet, Loti ; les apprécia
tions de l’écrivain  sont à retenir sur bien des 
points, marquées au coin de la plus stricte justice. 
Parm i les auteurs catholiques, le P . L on ghaye a 
choisi ceux qui caractérisent les trois grands 
genres : journalism e avec V euillot, éloquence 
parlementaire avec M ontalembert, éloquence 
de la chaire avec Lacordaire. Il faudrait citer en 
entier ces esquisses m agistrales, d’un goût litté
raire parfait et d’une noblesse d’expression vrai
ment caractéristique.

** *

Luis d e  L é o n .  —  L'épouse parfaite. Un 
vol. in-18 de LX-272 pages. P a ris , 1906, 
Bloud. P rix  : 3 fr.

L ’Epouse parfaite est une gem m e pure et rare 
qui fait partie du trésor littéraire de l ’Espagne. 
E lle  fut adressée, en 1583, à D ona M aria Varela 
Osorio, par l ’illustre L u is de Léon, de l ’ordre de 
Saint-Augustin, professeur de B ible  à l’université 
de Salam anque, et l ’un des hommes dont la scien
ce, le génie poétique et la vertu ont illum iné son 
époque. L 'auteur explique, analyse et développe 
le chapitre des Proverbes où Salomon peign it la 
femme forte, et trace en psychologue singulière
ment averti un m agnifique portrait de l ’épouse 
parfaite.

Pour traduire cette étude, il fallait un écrivain 
connaissant mieux que la langue, mais l'âme et 
le cœ ur de l’E spagne ; ce traducteur s’est heureu
sement rencontré : M me Jane D ieulafoy a rendu, 
dans une belle langue et avec un rare bonheur

dans le choix des expressions, une prose rythmée 
d'une interprétation si difficile que personne 
ju sq u 'ici n’avait osé entreprendre une pareille 
tâche.

***

M a u  (August). —  Pom peii, its life and 
art. Un vol. in-12 de XXVI-558 pages. 
Londres, 1904, M acmillan.

P rix  : 13 fr. 5o
L e  récent sinistre qui a jeté le deuil sur toute 

une province de l ’ Italie, nous a rappelé avec in
sistance une catastrophe plus terrible encore, 
celle qui engloutit sous les laves brûlantes du 
V ésuve H erculanum  et Pom péi. P lu s que sa con
sœur, cette dernière v ille  a excité la curiosité du 
monde savant; des archéologues érudits, désireux 
de rendre une vie factice aux monuments enseve
lis depuis des siècles, se m irent avec ardeur à 
sonder le sol et peu à peu, grâce  à leur inlas
sable ardeur, Pom péi nous livra  ces nombreuses 
m erveilles que le touriste adm ire aujourd’hui. 
M. A uguste M au, l'ém inent archéologue allem and, 
a eu l ’heureuse idée de donner à ces beaux travaux 
une large p u blicité  ; ap p elan t à  son aide une plume 
talentueuse, mise au service d'une érudition peu 
commune, il nous donne une m onographie com
plète et détaillée de la v ille , telle que l ’ont trouvée 
les fouilles modernes ; et pour donner à son œ u
vre une autorité docum entaire de prem ier ordre, 
il l ’a parsemée de nom breuses reproductions 
photographiques, doublant ainsi l ’intérêt du 
volume.

C ’est la traduction anglaise de ce splendide 
ouvrage que la maison M acm illan vient d'éditer, 
avec le luxe et la perfection qui la caractérisent.

** *

N o r m a n d  (Charles). —  Les amusettes de 
l ’ histoire. U n vol. in-16 de 154 pages. 
Paris, 1906, Colin. P rix  : 1 fr. 5o 

L es traités d’histoire, dans leur sévère écono
mie,ne laissent gu ère p lace aux anecdotes,encore 
moins à des nouvelles agrém entées de détails im a
ginatifs. M. Norm and, dont la  com pétence est 
généralem ent reconnue, a recueilli en un volume 
de forme pratique ce qu 'il appelle avec tant d ’à 
propos quelques amusettes de l ’histoire. Que l’on 
n 'aille  pas croire que ces rapides récits sont im a
ginés de toutes pièces ; pas du tout. Si quelques 
détails sont ingénieusem ent présentés, le fond 
même des faits narrés est historique : l ’auteur 
obtient ainsi le double but de récréer le lecteur 
en le forçant à réfléchir.

***

P a v i e  (André). —  M gr Freppel. U n vol. 
in-16 de XVI-164 pages. Paris, 1906, 
Librairie des Saints-Pères. P rix  : 2 fr. 

On ne parle jam ais assez des grands hommes,



L E G L A N E U R 171

et M gr Freppel en fut. N é en A lsace  en 1827, il 
ne dut certes son élévation et sa renommée ni 
aux compromis ni aux mesquines soum issions 
mondaines. Dès son jeune âge, il imposa l'atten
tion par son caractère noble et la  droiture de sa 
conscience ; s’ il devint ce qu 'il fut, évêque émi
nent, adm inistrateur modèle, député éloquent et 
énergique, il le dut à son travail, à ses hautes 
qualités, au charm e de sa sim plicité de Français. 
Aussi comprenons-nous que M. P avie  nous re
trace avec am our les oeuvres, le rôle politique, 
religieux et social d’un tel homme. Son étude est, 
dirions-nous volontiers, un fin médaillon où nous 
retrouvons, vigoureusem ent burinée, la grande 
figure de l ’évêque d’A n gers. C 'est une lecture 
qui s'impose aux jou rs troublés que traverse la 
France.

** *

P iolet (J .-B .) .  —  Questions d'Angleterre. 
U n  vol. in-16 de 248 pages. P aris,  
1906, L ibrairie  des Saints-Pères.

P r ix  : 3 fr. 5o 

L e  succès qui a accueilli,dans toutes les sphères, 
les Missions catholiques au XIXe siècle du P . P io 
let nous dispense de tout nouvel éloge. D ans le 
présent ouvrage, l'auteur traite en érudit trois 
questions du plus haut intérêt : la  loi scolaire an
glaise, la  lecture en A ngleterre, les missions 
étrangères protestantes.

C ’est le second de ces sujets qui a surtout re
tenu notre attention ; l’éminent re ligieu x nous 
révèle, avec un grand lu xe de détails, l'organ isa
tion colossale des trois plus grandes librairies de 
Londres. N ous avons beaucoup à apprendre des 
Anglais sous le rapport de la  librairie, et l ’ou
vrage que nous recomm andons contribuera pour 
une large part à donner plus d’activité à notre 
marché du livre.

L a  question des missions protestantes occupe 
une grosse moitié du volum e. Les aperçus du P . 
Piolet sont à m éditer : les statistiques qu ’il nous 
présente frappent l ’esprit, et l ’on reste confondu 
des immenses ressources que nos voisins pro
testants mettent à la disposition de leurs m ission
naires. Il y  a là une leçon qui ne doit pas être 
perdue pour les nations catholiques.

***

P o u r m a r in  (Camille). —  Le divin sanc
tuaire. U n  vol. in-16 de XXIV-3 26  pages. 
N otre-D am e-du-L au s, 1905, chez l ’au 
teur. P r ix  : 2 fr. 40

Nous avons présenté naguère à nos lecteurs 
les ouvrages antérieurs de l ’auteur ; à cette occa
sion, nous faisions rem arquer le sens profondé
ment chrétien qui les a inspirés et l ’idée de réno
vation morale dont ils sont l ’expression. Comme 
ses devanciers, ce quatrièm e ouvrage est surtout

destiné à l ’enfance : c ’est aux jeunes âmes que 
s’attaque de préférence l ’impiété contem poraine ; 
c ’est donc à elle aussi qu ’il convient d’ infuser de 
bonne heure de solides notions religieuses. L 'a u 
teur mérite donc de chauds encouragem ents, et 
nous recomm andons vivem ent ses œ uvres à tous 
nos hommes d'action.

** *

S arazin (A.).  —  La Bourboule. U n  vol. in- 
16 de 294 pages. P aris ,  1906, D e R u 
deval. P r ix  : 3 fr. 5o

Cette m onographie est la plus com plète et la 
m ieux documentée qui ait été écrite sur cette 
station, de plus en plus prospère. E lle  a été si 
bien accueillie  par le p u b lic  qu 'il a  été néces
saire d'en faire une seconde édition qui, nous 
l ’espérons, aura le même succès que la  prem ière.

L ’auteur ne s’est pas borné à y  relater les amé
liorations introduites à la station et dans les ser
vices therm aux, il l’a com plétée en donnant une 
plus large part aux indications thérapeutiques. 
Il y  a consigné les résultats d’une grande prati
que thermale et a fait preuve d ’une connaissance 
approfondie des eaux m inérales qu ’il étudie et du 
p ays où elles sont situées.

La Bourboule est, à tous points de vue, un 
ouvrage que liront avec intérêt et profit le méde
cin  et le baign eur qui voudront se faire une idée 
juste  de cette station et de sa valeur thérapeuti
que.

***

R oca (Em ile). —  Le règne de Richelieu. U n 
vol. in-16 de 364 pages. P aris,  1906, 
Perrin. P r ix  : 3 fr. 5o

L e  sous-titre du volume va nous donner la clé, 
la façon de procéder de l ’o u vrag e. Le grand siècle 
intime : ce ne sera donc pas de l'histoire au sens 
propre du mot, mais plutôt un récit anecdotique, 
plus vivant, plus saisissable, et aussi plus in stru c
tif. L ’auteur nous présente donc un R ichelieu  
très intime et, ma foi, pas toujours édifiant : le 
gran d  m inistre avait de non moins grandes fa i
blesses, auxquelles il sacrifia souvent A utour 
de l’Em inence évolue un bataillon serré de per
sonnages, tour à tour détracteurs ou quém an
deurs, dont la  conscience plutôt élastique n'a 
rien de com m un avec la rig ide droiture de la 
morale évangélique.

Qu'on n’aille  pas croire pourtant que nous 
réprouvons l'ouvrage ; au contraire, il nous a 
charm é par l ’ intensité de vie qui s'en dégage, 
par le scrupuleux souci de l'auteur de ne rien 
affirmer que preuves en mains ; c ’est un travail 
original et instructif, qui nous aide à pénétrer de 
plus près l'intim ité du grand siècle.

*
* *
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T o u c h e t  (Mgr). — Les seize Carmélites de 
Compiègne. In-16 de 32 pages. Paris, 
1906, Lethielleux. P rix  : 0 fr. 5o

Cet opuscule reproduit le m agnifique p anégy
rique, prononcé le 16 ju in  1906, dans l'église 
Saint-Sulpice, par M gr Touchet. L ’éloquent ora
teur ne se contente pas d ’y  rappeler l'héroïsm e 
des seize m artyres ; poussant au fond du sujet, il 
en tire des comm entaires d ’une application a c
tuelle vraim ent saisissante ; leur lecture sera fé
conde en conclusions pratiques : c'est dire que 
nous la recommandons instamment.

*
**

Z e r o l o  (M .). —  Comment 011 construit une 
automobile. Tom e I e r : Outillage. Un 
vol. in-16 de 408 pages. Paris, 1906, 
Garnier. P rix  : 5 fr.

L 'au teur divise son sujet en trois parties : l ’ou" 
tillage, les matières premières em ployées, les 
procédés de fabrication. Chacune de ces trois 
divisions fera l ’objet d’un volum e spécial. L e  
premier volume décrit donc l ’outillage em ployé 
dans les usines de construction d’automobiles. 
A près avoir expliqué les divers organes de trans
mission, il donne des descriptions précises et 
détaillées de toutes les machines-outils, les plus 
simples comme les plus parfaites, employées 
dans la construction des automobiles. L es der
niers chapitres décrivent l’outillage de la forge, 
celui de la fonderie et tout le petit outillage en 
usage dans les ateliers de construction. Les nom
breuses figures qui ornent le texte ajoutent à la 
clarté des descriptions pour rendre la lecture 
encore plus facile. L e c t o r .

RÉCRÉATION
Charade.

Sans mon prem ier, pour l’homme il n'est point 
d 'existence ;

D e mon dernier, sur l ’onde, on crain t la 
v io lence ;

Mon tout offre un asile à la faible innocence.

***

Anagramme.

Je suis bipède domestique ;
D e mes pieds, autre arrangem ent
M e fait être instrument d ’optique
Produisant le grossissement.

** »

R ép on ses a u  d e rn ie r  num éro : 

L o g o g rip h e  : Anna.

M emento culinaire

D în e r  de F a m ille

Soupe au gruau d ’avoine.
Pieds de veau à la vinaigrette.

Entrecôte de bœuf sauce Pèrigueux.
Petits pois à la française.

Crème renversée au Chocolat Mexicain.

S o u p e  a u  g r u a u  d ’a v o i n e .  —  Faites 
tremper dans un litre d ’eau tiède, un 
demi-litre de gruau d ’avoine ; il faut au 
moins dix ou douze heures. L e lende
main, jetez l’eau et le gruau dans une 
marmite de cuivre et ajoutez un autre 
litre d ’eau. Salez, faites bouillir deux 
ou trois heures à très petit feu, en 
tournant de temps en temps, pour que 
le grain n ’attache pas. Quand le gruau 
est très cuit, passez-le au travers d’une 
passoire fine, en broyant avec un pilon. 
L ’opération est longue. Recueillez la 
purée qui passe au travers de la passoire, 
délayez-la avec du lait bouillant, sans 
beurre, remettez sur le feu dans une cas
serole propre, faites bouillir lentement, 
ajoutez un grand bol de crème douce, 
goûtez et servez sur des croûtons passés 
au beurre. T a n t e  L o u i s e .

Le coin des rieurs

U ne aimable enfant griffonne une 
adresse avec un singulier sourire :

—  Rose sera furieuse quand elle rece
vra cette lettre non affranchie... et dedans 
mon faire —  part de fiançailles.

M. Calino fait à haute voix la lecture 
du journal à sa femme : « Nouvelles 
d’O rient... »

—  N on, pas ça, interrompt Mme Calino, 
ce n ’est pas intéressant...

E t M. Calino, docile, passe à un autre 
article :

« N ouvelles-H ébrides... »
—  A h ! à la bonne heure, approuve 

madame, lis-moi ces nouvelles-là !...

L ’humour allem and. U n  relieur à son 
ouvrier :

—  Reliez les livres de M. Maier le plus 
solidement possible. Il a des scènes de 
m énage...

E n ig m e  : Fa-mine. I mpr. A . D e B ièvre, Brasschaat.
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Som m aire : Sa M ajesté « la  Presse » (J. R enault). —  Sur C orneille, poésie (Déroulède). —  L e  roman 
du jou r (Fr. D ufour). —  Rem em brance, poésie (E .-H . G illew y tens). —  D éch ire ... v a ! (Pierre 
l ’Erm ite). —  U n églantier dans les bois (Jean de Jacouret). —  L e  surhomme d’après Corneille, 
suite (J. C alvet). —  L e s v ie u x  bateaux (Albert Sorel). —  L e  mois littéraire (Lector). —  C auserie 
m usicale (Fr. D ufou r). —  L es noms des cartes à jou er (C. B .). —  M em ento cu lin aire  (Tante 
Louise). —  R écréation. —  R evue des revues.

S a  Majesté “ la Presse „
Les lign es qui suivent sont extraites d'un vo

lume que notre collaborateur, M. J. R enault, va 
livrer cet hiver à  la  p u blicité . D ans les pages 
qui précèdent cet extrait, il établit par des con
sidérations philosophiques la  nécessité actuelle 
de la Presse. Il continue :

—  D u fait de  ce t é ta t p sycho log ique  
expé r im en ta lem en t  établi ,  le jo u rn a l  est 
devenu u ne  pu issance  éno rm e ,  le j o u r 
naliste un  vrai co n d u c te u r  d ’âm es.

N ap o lé o n  avait  consc ience  dé jà  de  ce 
pouvoir ,  b ien  lim ité  alors, q u a n d  il n o m 
mait G oeres, jou rna l is te  a l lem and  : « la 
cinquième puissance européenne ».

Il y  a c in q u an te  ans, le ju i f  C rém ieux  
disait à ses core lig ionna ires  : « R e g a rd ez  
» tou t le reste  c o m m e r ien ,  l’a rg e n t  c o m 

m e rien, la cons idéra t ion  c o m m e  rien. 
» L a  presse ,  c’est tout. Ay an t  la presse , 
» nous au ro n s  le reste . »

O n sait  a u j o u r d ’h u i  com bien  l’aven ir  
devait d o n n e r  ra ison  à ces paro les  !

Veuil lo t m a rq u a i t  aussi en  quelques  
traits rap ides  la p u issance  du  jo u rn a l  et 
ses causes. « L e  jo u rn a l ,  écrivait-il,  est 
» la vraie a rm e ,  l’a rm e  de p réc is ion .  Il 
» s ’occupe du  fait ch a u d  et vivant,  il 
» co m m en te  le d o c u m e n t  de  la veille et 
» du jo u r ,  il d i t  le m o t  de  la cha rade  
» polit ique av a n t  q u ’elle soit jouée ,  il a l lu 

me p a r to u t  le gaz —  nous  d ir ions a u 
jo u r d ’h u i  l’électricité  —  là où  la nu it  

» artificielle po r te  ses o m bres .  L e  jo u rn a l  
» est im m éd ia te m en t  lu p a r  des  milliers 
 d ’am is  et d ’adversaires .  Il fortifie les

» uns ,  il em barra sse  les au tre s  e t  les c o n 
tra in t  à se d é m a sq u e r  : il a  que lque  

» ch ance  d ’in s tru ire  la b o n n e  foi ig n o 
ran te .  »
D e  nos jou rs ,  l’inf luence de  la  presse 

est te l lem en t affirmée q u ’on  n ’hésite  p lus  
à  l’appe le r  m é tap h o r iq u e m en t ,  m ais  sans 
h y p e rb o le  : « le quatrième pouvoir de 
l ’E tat ».

L e  jo u rn a l  exerce su r to u t  son em pire  
e t le conso lide  s ingu l iè rem en t  p a r  la 
con t inu i té  incessan te  de  son ac tion .

C haque  jo u r ,  vous le trouvez à votre  
réveil et ch a q u e  jo u r  il vous red i t  l ’une  
ou l ’a u t re  idée  tou jou rs  con fo rm e  au  
m ê m e  p ro g ra m m e .

C h a q u e  jo u rn a l  a  son d rap e au  loyale
m e n t  dép loyé  ou d iss im ulé  avec u n e  t ra î 
tresse hab ile té .  Il c o m b a t  p o u r  u n e  idée 
et tous les a rg u m e n ts  qui s ’éch e lo n n en t  
le long  de  ses co lonnes  c o n v e rg en t  vers 
ce tte  idée.

C h a q u e  fait q u ’il r a p p o r te  est choisi et 
se co u ro n n e  d ’une  m ora le  n a tu re l le m en t  
conform e à l’idée d irec tr ice .

T o u t  ce q u ’il ap p ré c ie ,  les pensées 
q u ’il ém et  et fait naître ,  les réflexions 
q u ’il déve loppe  ou suggère ,  tous ses 
efforts enfin tenden t  vers u n  b u t  tou jours  
iden tique .

C ’est la répé ti t ion  qui fait la force des 
a rg u m e n ts  et le vrai jou rna l is te  en  a  p é 
n é t ré  tous  les secrets .

L e  m ê m e  a rg u m e n t  se p rése n te  sous
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des aspects divers : plus coquet que la 
plus coquette des femmes, il change à 
tout propos de toilette, mais il demeure 
toujours lui-même.

Tantôt, froidement exprimé avec la 
précision rigoureuse d’une démonstra
tion algébrique, il ébranle la raison ...
Mais le coup a été trop rude : il a heurté 
brutalement un préjugé solidement éta
bli : vite, il se pare de toutes les riches
ses de rhétorique pour ém ouvoir avec 
douceur le sentiment et prendre le long 
chemin —  (c’est souvent ici le plus 
court !) —  qui va du cœur à la tête, et 
revient de la tête à la volonté.

Tour à tour, c ’est l ’attendrissement ou 
l ’indignation qu’il suscite ; le voici qui se 
fait timide : il se laisse soupçonner à 
peine, non, il se dérobe, le peureux, der
rière les broussailleuses formules des cir
conlocutions. Mais la solitude et l’ombre 
lui font peur aussi : demain il se laissera 
deviner vaguement grâce à des conces
sions habiles et non compromettantes.

Il est tenace malgré, peut-être grâce à 
sa souplesse, et le surlendemain les 
broussailles qui le cachent s’éclairciront 
sous les coups d’une cinglante ironie, à 
moins que l ’argument ne s’avance pru
demment abrité encore sous le bouclier 
des grands principes rappelés avec art.

E t il arrive enfin au terme, c ’est-à-dire 
au cerveau du lecteur qui, sans se rendre 
bien com pte du changement progressif 
et lent, en vient peu à peu à épouser 
des idées qu’il avait jadis répudiées avec 
force.

C ’est ainsi qu’il est vrai de dire que si 
l ’opinion est la reine du monde, c ’est la 
presse qui est maîtresse de l’opinion ( 1).

C ’est elle qui crée les grands courants 
de l’opinion, qui creuse le sillon, sème 
les idées, les fait germer et les couronne 
de la moisson des actes. C ’est elle qui 
imprime une direction aux masses, c ’est 
elle qui taille et qui renverse les idoles 
du peuple. C ’est elle enfin, par ses arti
cles, ses nouvelles, ses récits, par ses 
silences même, qui se fait maîtresse de 
la pensée et maîtresse aussi des volontés 
et des actes.

« Les Français, dit Drumont, ne pen
sent plus, n ’ont plus le temps de pen
ser : ils ne pensent que par leur jou r
nal : ils ont un cerveau de papier ! »
Mais s’il est consolant d’entrevoir cette 

irrésistible puissance de la presse, capa
ble de semer le vrai dans les intelligen-

(1) M gr Gouthe-Soulard.

ces, d ’allumer au cœ ur la flamme de l’en
thousiasme pour le bien, et d ’inciter 
efficacement les volontés aux résolutions 
énergiques et bonnes, quelles ne doivent 
pas être nos épouvantes et nos appréhen
sions devant le pouvoir de la presse cor
ruptrice !

E lle  est incontestablement plus puis
sante, car les lois de la pesanteur sont 
peut-être plus précises encore dans le 
monde moral que dans le monde maté
riel. N ous sommes attirés vers le bas de 
toute la force de notre nature déchue et 
la faute originelle pèse plus encore sur 
notre âme que l ’atmosphère sur notre 
corps.

T ou t le secret de la supériorité de puis
sance de la mauvaise presse est dans 
cette loi inéluctable : elle suit la natu
re déchue et nous abaisse, tandis que 
le bon journal doit se raidir contre notre 
faiblesse et veut nous élever.

« Nos idées, disait V euillot, n’empor
tent pas le monde, elles le retiennent. 

» Nous sommes plantés com me des digues 
» qui rom pent le courant et sur lesquel

les un certain nombre de naufragés se 
sauvent. » Pour exprimer une compa

raison que nous suggère cette idée de 
Veuillot, disons que la mauvaise presse 
suit le courant, tandis que la bonne 
presse le rompt et le remonte.

J . R e n a u l t .

SUR CORNEILLE (1)

O F rance, écoute bien celui-là, c'est Corneille ! 
U n autre est orateur, poète, historien ;
Il te forme l'esprit ou te charm e l ’oreille, 
Celui-là, c ’est C orneille  ! ô F ran ce , écoute bien !

E t si tu veux reprendre et retrouver ta force,
Si tu veux te gu érir du coup qui t ’ébranla, 
A sp ire cette sève au cœ ur de ton écorce ;
Sinon, v ieil arbre mort, les bûcherons sont là !

P lu s d ’un l’a beaucoup dit que l ’on n’écoutait
[guère :

A van t d’être abattu, ce peuple est abaissé ;
Il m éconnaît la  g lo ire  ; il désapprend la guerre... 
H élas ! nous étions un contre trois ! —  Je le sais,

M ais nous ne croyions plus au cri du vieil Ho-
[race.

( 1) S tan ces  d ite s  au T h é â tre  F ra n ça is , par SI. C oquelin , 
le  6 ju in  1872.
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Mais s’il fut des vaillants qui l'ont osé jeter,
Un groupe de héros n'en refait pas la  race,
Et c ’est un pauvre peuple où l ’on doit les comp-

[ter !

Le même sang pourtant coule dedans nos veines, 
L ’air que nous respirons traverse bien nos bois, 
Les vins de nos coteaux et les blés de nos plaines 
M ûrissent bien encore au soleil d'autrefois.

Oui, cette terre ardente, et diverse, et fertile, 
Bonne à tous les produits, prête à tous les essais, 
Le sol puissant, ces eaux vives, ce ciel m obile, 
Tout cela, c ’est la  F ran ce  ! Où donc sont les

[Fran çais ?

Où donc ce peuple fier de son sang et prodigue, 
Que le danger commun trouvait prompt à s’unir ; 
Ce peuple, qui jeta it le défi de R odrigue,
Et qui, l ’ayan t jeté, savait le soutenir ?

Le devoir et l'honneur, l ’héroïsm e et la gloire,
Ce faisceau de grandeur aux immortels liens,
Ces mots qui sont la langue et qui furent l ’His-

[toire,
Ces grands mots qu ’un C orneille  a faits corné

lie n s  ?

Quel fou les a raillés de sa lèvre flétrie ?
D ’où nous vient sur nos dieux ce doute désolé ? 
Quel être sans fam ille a nié la P atrie  ?
Qui donc a dit : « T u  mens ! » quand C orneille

[a parlé ?

Ah ! faiseurs de pam phlets et chercheurs de
[doctrines !

C ’est vous, les im puissants, qui nous avez dé
tr u its  !

C'est votre esprit qui vient crier sur nos ruines : 
Ne sois d’aucun D evoir, tu n’es d ’aucun P a y s  !

Ah ! la  fraternité des peuples vous enchante ?
Eh bien ! l ’heure est propice à  vos enivrem ents, 
Votre chanson est belle et vaut bien qu ’on la

[chante.
Regardez-les passer, vos frères allem ands !

Oui, vous avez raison ; c ’est hideux, le carnage ; 
Oui, le P rogrès blessé recule et se débat ;
Notre siècle en fureur retourne au m oyen âge, 
Mais sachons donc nous battre au moins, puis

q u ’on se bat.

Oui, le sort nous a pris de bien chères victim es. 
Et R egn au lt expirant est là  comme un rem ord : 
La  guerre a de ces coups, la g lo ire  a de ces

[crimes,
Mais l ’égoïsm e hum ain est plus laid que la

[m ort... —

Il est sous le soleil des heures de vertige,
Où la vertu d ’un peuple hésite et s’interrompt, 
Où, couvrant de grands mots l'instinct qui la

[dirige,
L a  peur même, la  peur n 'a  plus de rouge au

[front.

C 'est là, c ’est au travers de ces époques noires 
Q u’ un ennemi ram pant s’est g lissé jusqu 'à  nous; 
Ses m onstrueux anneaux ont étouffé nos gloires, 
E t la  France enlacée est encore à  genoux.

P au vre  F ra n c e ! que D ieu te protège... et te
[change !

T on  espoir était fou, que ton deuil soit sensé.
T u  parles déjà haut de l ’avenir qui venge, 
L ’avenir qui répare est-il donc comm encé ?

On t'excite, on te plaint, on crie, on te harangue. 
A h  ! mon pauvre pays, souviens-toi de B abel ! 
N ’écoute qu ’une voix, ne parle qu ’une langue, 
Quand tu n ’as qu’un devoir et que tu sais lequel.

E t quoi que l'on te prouve, et quoi que l'on t’allè-
feuc,

Quel discours peut valoir ces trois mots triom-
[phants :

« M eurs ou tue ! » U n soufflet t’a renversé, don
[D iègu e ?

N e pleure pas ta honte, appelle tes enfants !

E t toi, Corneille, toi, P ère du gran d  courage, 
Redis-nous ces leçons dont tu formais des cœurs, 
L e  calm e dans l ’effort, la haine après l ’outrage. 
Redis-nous la Patrie, et refais-nous vainqueurs !

D érouléde.

Le roman du jou r

L ’hiver s’annonce à peine, et déjà 
s’accentue la production littéraire, à la 
grande joie des lecteurs et un peu aussi... 
des éditeurs.

L a  B ib lio th è q u e  de ma f i l l e  arrive au 
premier rang avec deux intéressantes 
nouveautés : M id i  à q u a to r z e  h e u r e s ,  de 
M. L a  Bruyère, et M u g u e t t e ,  de Jeanne 
D e Coulom b.

Chercher midi à quatorze heures, selon 
l ’expression populaire, c ’est s’obstiner à 
vouloir trouver une chose là où elle ne 
peut se rencontrer. Tels les héros de 
M. L a  B ruyère : ils sont tous à la re
cherche du bonheur intégral, et ils le 
voient l’un dans la grande vie mondaine, 
l ’autre dans les plaisirs du sport, un autre
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dans les honneurs de la députation ou les 
sophismes d ’une philosophie purement 
matérialiste. U ne charmante enfant de 
vingt ans remet toutes choses en place, 
en indiquant à tous ces chercheurs de 
lune la science exacte du bonheur, en 
leur prouvant qu’il n ’existe que dans le 
devoir noblement et chrétiennement 
accepté et accompli.

Prononcer le nom de Jeanne De C ou
lomb équivaut à dire qu’il y  aura une 
énigme à débrouiller. E t c’est encore le 
cas dans Muguette. Bien entendu, nous ne 
donnerons pas ici la solution : le lecteur 
la trouvera en feuilletant ce joli roman, 
qui mérite à tout point de vue d’être re
commandé. Irréprochable quant au fond, 
il est écrit avec cette vivacité primesau
tière qui caractérise les œuvres de M lle 
D e Coulom b. Beaucoup de nos jeunes 
filles y  trouveront de sérieuses leçons, 
présentées d’attrayante façon.

*
*  *

V ous rappelez-vous le joyeux roman de 
Léon de Tinseau : L e  Secrétaire de Madame 
la Duchesse ? Oui ? E h  bien ! vous vous 
êtes dit que l ’auteur ne pouvait rester en 
aussi bon chemin, et qu’il fallait une 
suite à cette étourdissante et si candide 
histoire. Cette suite, la voici, dans Les 
Etourderies de la Chanoinesse. Quatorze 
éditions ont paru en quelques semaines, 
consacrant un succès bien légitime : ce 
qui prouve qu’il y  a encore des lecteurs 
pour les romans honnêtes. M. de Tinseau 
est l ’un de nos meilleurs romanciers chré
tiens ; ses écrits, pétillants de verve et 
d ’esprit, méritent une place dans les 
bibliothèques de famille.

*
• *  *

L a  Collection « H erm ine », tant goûtée 
de la jeunesse, nous envoyait hier Vic
times, de Jean T hiéry. Les victim es sont 
ici : l’enfant, que le père et la mère sacri
fient pour devenir étrangers l’un à l’autre; 
le père, qui n’a pu, à force de patience et 
de douceur, retenir auprès de lui une 
épouse frivole ; et enfin l ’intrus, qui a 
cru pouvoir édifier son bonheur égoïste 
sur les ruines d ’un foyer détruit. Malgré 
les situations extrêmement délicates des 
personnages, l'auteur a évité avec un tact 
parfait toute allusion blessante, tout mot 
déplacé. Son livre, délicieusement écrit et 
basé sur la plus haute morale, peut être 
mis entre toutes les mains. Sous l ’appa
rence un peu frivole du roman, il cache

de solides pensées et amène de salutaires 
réflexions sur la vanité des préceptes 
mondains.

*
*  *

U ne œuvre posthume de Jules Verne, 
voilà de quoi faire tressauter d’aise la 
jeunesse des deux mondes. L e  Volcan d'or ! 
Q uel titre prestigieux ! Nous voilà d’un 
coup transportés en plein Klondyke, à la 
recherche de ces fameuses pépites qui 
allument des éclairs de convoitise dans 
les yeux des prospecteurs. Comme tou
jours, les types créés par la fertile imagi
nation du romancier sont taillés à l’em
porte-pièce, et l ’action se déroule capti
vante à travers mille péripéties plus 
extraordinaires les unes que les autres. 
Com m e toujours, à l ’attrait d ’un style 
brillant se joint un intérêt plus utilitaire : 
celui de nous faire connaître sans effort 
la vie, les mœurs et l ’histoire d’un pays 
trop voisin du pôle pour tenter nos vel
léités de tourisme.

*

M. Henri Guerlin nous transporte dans 
la capitale de l’empire romain, sous Do
m itien. Sa Petite Patricienne est tout sim
plem ent la fille de Flavius Africanus, le 
frère de ce F lavius Clem ens, dont l’hé
roïque martyre valut, à toute sa famille, 
la grâce de la conversion. Ce roman est 
avant tout une œuvre de reconstitution 
hirtorique ; nous y  retrouvons, scrupuleu
sement décrites, les mœurs du patriciat 
romain et celles du peuple, les coutumes 
religieuses et familiales, et aussi les fan
taisies sanguinaires des empereurs. C ’est 
dans ce milieu païen que se déroule une 
charmante intrigue, dont l ’héroïne se 
convertit au christianisme et mérite les 
palmes du m artyre. L ivre  instructif et 
attrayant, bien documenté et finement 
écrit.

*
*  *

Pour conclure cette longue chronique, 
disons un mot d ’Am es vaillantes, de Jeanne 
Leroy-Allais. Il serait difficile de rencon
trer un livre plus ingénûm ent écrit, et 
pourtant d’une plus intéressante origina
lité. Les héros en sont : l ’un, un jeune 
professeur sans fortune, qui sacrifie un 
mariage riche pour rester dans la voie 
droite qu ’il s’est tracée ; l ’autre, une jeune 
héritière qui, mettant de côté les vains 
préjugés du monde, donne son cœur à 
un honnête homme sans fortune ni par
ticule.
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Nous ne pourrions dire toute la poésie, 
tout le charme de ce récit simplement 
pensé et simplement raconté : l ’auteur 
manie la plume avec délicatesse et viva
cité, ses personnages sont vigoureuse
ment tracés, ses situations habilem ent 
amenées. A  tous les points de vue donc, 
le volume est recomm andable, et nos 
lecteurs voudront tous le posséder.

F r . D u f o u r .

R E M E M B R A N C E

A u x Pâques d’avril 
Mon cœur, tout morose,
E t la fleur mi-close 
Revenaient de l ’exil.

Dans un bal, au soir,
Je te vis, divine,
E t tes yeux, voisine,
Ravirent mon ciel noir.

Après les aveux,
Où je  mis ma flamme,
Je reçus ton âme
Pour prix de longs vœ ux ;

E t de nos amours 
J ’ai gardé la trace 
Qui point ne s’efface,
Je t ’adore toujours !

E .-I L  G i l l e w y t e n s .

D éch ire... V a  !..

Une salle à manger très simple. L e  doc
teur Brun déjeune en fa ce de sa fem m e. B ru s
quement, i l  relève la tète.

—  Il me semble qu ’on a sonné..? Tout 
juste 1. D ire que je ne peux pas avoir une 
demi-heure pour déjeuner !..

L a  bonne entre :

—  C ’est M. Benoit, l ’entrepreneur...
—  C urieux... Je mettrais ma tête à 

couper qu’il apporte une mauvaise nou
velle !...

—  Faut-il faire entrer au salon.. ?
M ’»' B ru n . —  Mon pauvre ami, tu vas

encore manger tout froid... Faites entrer 
ici... Il sait bien ce qu’est une salle à 
manger, cet homme !...

M . Benoit, figure honnête et préoccupée;

complet noir, un peu usagé; souliers pous
siéreux. ..

—  Je vous demande pardon de vous 
déranger à cette heure... m ais... ça ne va 
pas sur le chantier...

—  J ’en étais sûr !... la grève au moins..?
—  O ui... pour varier !..
—  Tous les ouvriers.. ?
—  U ne dizaine travaillent encore.
—  E t alors.. ?
—  C ’est pour ça ... j ’aimerais bien que 

vous veniez... Vous leur avez déjà payé 
le vin blanc plusieurs lois... vous êtes 
assez populaire...

—  A vec tous ces retards, je  n ’aurai pas 
ma maison pour octobre... avouez.. ?

—  Si même vous l ’avez en janvier !..
—  Résultat com plet des courses : ces 

Messieurs me font perdre, avec une indif
férente sérénité, un trimestre de loyer... 
total 20,000 francs... E t en janvier on 
n ’entre guère dans une maison neuve... 
A h  ! c ’est joli d’être propriétaire !... je  ne 
le suis pas encore, et j ’en ai déjà plein 
les reins !.. Prenez-vous une tasse de 
café, Monsieur B enoît.. ?

—  M erci... j ’ai hâte de revenir au chan
tier, à cause de la grue que le mécanicien 
a plantée là, sans éteindre les feux.

—  D élicieux !..

*  *

Une heure après... U n chantier de terras
sement, vaste désert, où, de loin en loin, quel
ques larges culottes, ceinturées de rouge, s'agi
tent lentement. Ce sont les ouvriers qui travail
lent. Une foule  d'autres sont assis, les jambes 
ballantes, sur des cubes de meulières. I ls  fum ent 
pipes ou cigarettes, et regardent, avec le sourire, 
deux hommes en noir qui viennent d'arriver.

M . Benoit. —  Voyons, mes amis ! ! ne 
faites pas les mauvaises têtes ! !..

L es ouvriers s'interrogent des yeux.
—  Moi j ’ai les pieds nickelés !..
—  Moi aussi...
—  T u  parles !..
Quelques terrassiers arrivent lentement, 

traînant leurs godillots sur la glai:e comme 
s’ ils pesaient cent kilos. M . Benoit se prodigue 
de l ’un à l ’autre... la sueur perle à son fron t.

—  Voyons, mes am is.., il ne faut pas 
gâter les m eilleures causes !. Vous ne 
travaillez que depuis deux jou rs... Vous 
voilà de nouveau en grève... et pour 
rien !..

Un terrassier. —  A lors... la solidarité... 
c ’est rien.. ?

—  L a  solidarité avec qui... ?
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—  Avec les rava leurs  qui ne  m a rc h e n t  
p lus  depu is  ce m a tin . . .

—  ...  E t  p o u rq u o i , .  !
—  ...  R a p p o r t  à la braise, p a rb le u  !..
—  Mais ils gagnen t 1 fr. 20 l’h e u re  !
—  E nfin ,  ils ne  son t pas  con ten ts  !..
—  P o s s ib le ! . .  Mais le d o c teu r  B ru n  

n ’est pas  co n ten t  non  p lus  !. V ous lui 
faites pe rd re  vingt mille francs !..

Un gréviste abrité derrière une barbe de 
fleuve :

—  A h !.. et pu is  ap rès ..  ? C ’est ça qui 
va  nous  ém o tio n n e r  !.. J e  voud ra is  bien  
pouvo ir  p e rd re  v ing t mille francs, m oi !..

—  Ce n ’est pas  u n  r a iso n n e m e n t  !.. 
T o u t  ce qui a t te in t  le p a t ro n  vous a t tein t,  
vous au tres  aussi, en  p le ine  p o i t r ine  !.. 
V ous  vous m ettez a u jo u rd ’hui en  grève 
p o u r  les rava leurs . . .  D e m a in ,  ce sera 
p o u r  les lim ousins,  les b r iq u e teu rs . . .  les 
p lâ tr ie rs . . .  les m ouche teu rs . . .  p o u r  le 
gard ien  de  rue  !..

—  D e m a n d e z  au  S ynd ica t  !..
—  O ù  est-il le S ynd ica t . .  ?
Silence universel. P u is  un terrassier gogue

nard :
—  M onsieur  le p rop r ié ta ire  ne  p aye  

pas  le v in  b lanc  a u jo u rd ’hu i ?..
M . Brun, vexé :
—  T o u t  de  m ê m e  !..
—  F a it  pour tan t ,  encore  p lus  ch a u d  

q ue  la de rn iè re  fois !..
—  V ous adm ettrez  b ien  q ue  je  n ’ai pas  

lieu d ’être satisfait !..
—  O h  ! là là !.. ce tte  sensitive !.. Q ue  

direz-vous d an s  q u a t re  m o is . . .  q u a n d  
Ja u rè s  la confisquera, vo tre  m a iso n . .  ? 
Avez-vous lu  le d iscours  d e  Ja u rè s . .  ? 
F a u t  lire ça, m o n  garçon  !..

M . Brun reste un instant abasourdi de ce 
coup droit.

—  C e que  je  d ira i . .  ?
— O u i . . .  q u ’est-ce que  vous d irez ..  ?
— J e  ne  d ira i r ien  !..
—  C o m m e  ça, vous serez sû r  de  ne  

pas  vous t ro m p e r  !..
Quelques terrassiers rient d'un gros rire qui 

secoue leurs culottes ; d'autres, plus âgés, regar
dent dans le vide, un peu inquiets.

*
* *

Même décor que ce matin. L e  docteur arrive 
à table pour dîner avec sa femme ; i l  s'assied, 

el tire deux lettres de son portefeuille.
—  J e  p eu x  te  les lire ..  ? J e  v iens de les 

réd ige r  à  l’ins tan t .
—  O ui.
I l  lit :
« B a n q u e  S tep h e n  an d  C° lim ited .

» M o n s ieu r  le d irec teu r ,
" Veuillez laisser à m o n  actif  la somme 

de c inq  cen t  mille francs  que  vous deviez 
écarte r,  p a r  m ensual i tés ,  p o u r  la con
s truct ion  d ’un  im m eu b le  de  rap p o r t  à 
P a r is .  J ’ai co m p lè tem e n t  ch a n g é  d ’idée. 
A la p lace ,  ache tez  p a r  tiers, des  Conso
lidés anglais ,  d u  N o rv é g ie n  et du  Crédit 
foncier  égyp tien .

» Veuillez agréer ,  etc. »
Voici l ’a u t re  :

« M o n s ieu r  B eno it ,
» e n t re p re n e u r  de  te rrassem ents ,

" rue  des P y ré n é e s ,  Paris.
» C he r  M onsieur ,

» L ’ouvrier  qu i  m ’a passé  l ’Humanité 
su r  le c h a n t ie r  m ’a re n d u  service. J ’ai 
lu, en  r e n t r a n t  chez m oi,  le d iscours  de 
M. J a u rè s  à la C h a m b re ,  su r  les expro
p r ia t ions  de  d em ain .  Il m ’a fort  im pres
s ionné. M . J a u rè s  p e u t  être  le p rochain  
m in is tre . . .  E t  c o m m e  je  n ’ai pas  envie 
d ’offrir à la révo lu t ion  qui vient, cinq 
cen t mille francs  gagnés  p a r  toute ma 
famille et m oi,  à force de  veilles, d ’intel
l igence et de  t rav au x ,  j ’a im e mieux en 
res te r  là !

» Si, p a r  h asa rd ,  vos ouvriers  se déci
d e n t  u n  j o u r  à ch e rch e r  de  l’ouvrage, 
envoyez-les donc  à  M. Ja u rè s ,  dont le 
m agn if ique  châ te au  a p eu t-ê tre  encore 
beso in  d ’em bell issem ents .  E n  a t tendant,  
p lan tez  dès ce  soir  à  l ’en t rée  de  mon 
te rra in ,  l ’in sc r ip t io n  hab i tue l le  :

A  vendre, en totalité ou en partie.
n Merci d ’avance ,  et, avec  mes regrets, 

recevez, e tc . . .  »
*

*  *

L e  docteur remet les deux lettres dans son 
portefeuille, puis i l  regarde sa femme :

—  Q u ’est-ce q u e  tu  en penses . .  ?
M m e B run incline la tète dans ses deux

mains et reste sans répondre.
—  T u  ne  dis r ie n  ?..
—  Q u e  veux - tu  !..
—  T u  as que lque  chose  !..
—  A h  !.. . ce q u e  j ’ai !.. J e  pense  aux 

fem m es et aux  petits  en fa n ts . . .  à  mon 
p ay s  !.. . J e  pense  q u e  tu  réponds  à  de la 
h a in e  p a r  de  la  h a in e . . .  D éc h ire . . .  va, 
m o n  am i. . .

Tout pensif, le docteur rouvre son porte
fe u ille ... regarde les deux lettres... hésite...

—  ...  C ’est v ing t  mille  francs que je 
p e rd s  !.. E t  des  en n u is  !..

—  D é c h ire . . .  v a  !..
—  T u  cro is . .  ?
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Lentement, en quatre parties égales, et réflé
chissant ju sq u ’au bout, le docteur déchire sa 
lettre.

. ..  A u  fond , m a  fem m e, tu  dois  avoir  
raison !.. J ’avais q u e lq u e  chose là . . .  
com m e l’im p re s s io n . . .  o u i . . .  d e  t r ah i r  !..

P i e r r e  l ’ E r m i t e .

Un ég lant ier  dans les bois

E n  t r a v e rs a n t  u n e  je u n e  sap in iè re  où 
les a rb res  n ’a t te ig n en t  pas  p lu s  d e  q ua t re  
à c inq  m è tres  de  h au teu r ,  j ’ai jo u i  d ’un  
spectacle s ingul ier .  U n  ég lan tie r  se t r o u 
vait, l’in fo rtuné ,  avoir  p o u ssé  au  milieu  
de ce fou rré  de  pet i ts  p ins,  sans pouvo ir  
profiter de  la lu m iè re  et de  la d ouce  c h a 
leur d u  soleil. Il eu t  é té co n d a m n é  à u n e  
m ort ce r ta ine ,  ap rè s  avoir  r a m p é  d u ra n t  
quelques  années ,  m a ig re  et chétif, su r  le 
sol, sans ja m a is  f leu r ir  ni p o r te r  des  fruits, 
si u n  je u n e  p in  d u  vo is inage v en a n t  à son 
aide, il n ’ava it  p u  a p p u y e r  sa tige con tre  
son t ro n c  r ig ide  et fort.

M o n ta n t  p eu  à  p e u  ch a q u e  a n n é e  le 
long de ce pe t i t  arb re ,  il p u t  p a rv e n ir  e n 
fin j u s q u ’à son so m m et  ; là, d o m in a n t  la 
tê te  des  au tre s  p in s ,  il p r i t  tou t  son  d év e 
loppem en t ,  et c ’é ta it  v ra im en t  u n  cu r ieux  
spectacle que  de  vo ir  cet a rb u s te  p o r té  
ainsi su r  u n e  faible t ige  d én u d é e ,  e t  v e 
n an t  à c in q  m è tres  de  h au teu r ,  s’é p a 
nouir  au  so m m et  de  l’a rb re  en  u n  s u 
pe rb e  ég lan tie r  v e rd o y a n t  to u t  couver t  
de fleurs roses d u  p lu s  c h a r m a n t  effet.

C o m b ien ,  d a n s  la forêt des  h u m a in s  
qui p eu p len t  le m o nde ,  n ’y  a-t-il pas  de  
pauvres  êtres  qui na issen t  faibles et sans 
soutien ,  m o u ra n t ,  hélas  ! dans  leu r  j e u 
nesse ap rès  s ’ê tre  t r a în é  t r is tem en t  p e n 
dan t  que lques  an n é es  su r  la te rre ,  n ’ay a n t  
p u  f leurir  ni p o r te r  des fru its  ; m ais  si 
une m a in  secourab le  v ien t  à leu r  aide, 
les sou tien t ,  les fortifie d an s  leu r  faiblesse, 
sem blables  à  ce je u n e  arbuste ,  ils s u r 
m o n te n t  la  tr iste  s i tua tion  d ans  laquelle 
le sort  les ava it  fait na î t re  et souvent,  
pleins de vie et de  santé, ils rem plissen t 
co u ra g eu se m en t  leu r  tâ ch e  en  ce m onde .

A h ! si parfo is  n ous  voyons  au to u r  
de nous  q u e lq u ’u n  d e  ces êtres faibles 
destinés à p é r ir  faute d ’a ide  et d e  soutien ,  
n ’hés itons  pas  à le secourir ,  e t peu t-ê tre  
un  jo u r ,  c o m m e l ’ég lan t ie r  de  la sa p in iè 
re, le v e r rons-nous  se co u v r ir  defleurs 
d ’une éc la tan te  beau té .

N o u s  so u r ian t  a lo rs  à  la fin de  no tre  
course  ici-bas, il nous  consolera  au  m o 
m e n t  de  la m ort ,  rem p lissan t  no tre  c œ u r  
d ’une  d ouce  jo ie  à  la pensée  d u  b ien  ac 
com pli .

J e a n  d e  J a c o u r e t .

L e  s u r h o m m e  
d ’après  C orn e i l le

(Suite)

Oui, des  su rh o m m e s .  I ls  le son t v ra i 
m e n t  p a r  la volonté . L ’h o m m e  ord ina i re  
se sert  assez peu  de sa vo lon té  ; m ê m e  
q u a n d  il croit se condu ire  lu i-m êm e, il est 
le jo u e t  et l’esclave des c ircons tances  ou 
de ses passions.  L e  su rh o m m e  corné lien ,  
au  contra ire ,  est tou jou rs  m aître  de  lui et 
des  choses. I l  d iscu te  parfois  avec ses 
passions, m ais  p a r  p u r e  co n d e sc en d an c e  ; 
il recule m êm e d ev a n t  elles et il souffre 
de  leu rs  a t taques  ; m a is  q u a n d  il t rouve  
q u ’il a  assez d o n n é  à  l ’h u m a n ité ,  il r e 
p r e n d  le g o u v e rn e m en t  de  lu i-m ê m e et 
p a r  u n  coup  d ’é ta t de  la v o lon té ,  il déc ide 
d ’accom plir  m a lg ré  tou t  le p lus  difficile 
devoir.  C h im ène ,  ce tte  M me de L ongue-  
ville espagno le ,  souffre et p le u re  à la 
pensée  d e  p o u rsu iv re  celui q u ’elle aim e, 
m ais  elle le p o u rsu iv ra  q u a n d  m ê m e  et 
c h e rch e ra  à le p e rd re  ; e t  q u a n d  R o d r ig u e  
a u ra  effacé son  c r im e  p a r  sa vic to ire , 
q u a n d  to u t  consp ire ra  p o u r  inv iter  C h i
m è n e  à n ’écou te r  que  son cœ ur ,  elle souf
f r ira  enco re  p lus ; elle s’oublie ra  j u s q u ’à 
d ire  à  R o d r ig u e  des paro les  tendres ,  elle 
sera  « h u m a in e  », j u s q u ’au  p o in t  d e  to m 
b e r  en  pâm oison ,  mais elle n ’en  pe rs is 
te ra  pas  m o ins  à d e m a n d e r  la tête du  
m e u rt r ie r  de  son père .  L e  su rh o m m e  d e  
Corneille  est to u t  en t ie r  dans  ce m o t  
d ’A ugus te  q u e  tous  les héros  d e  son th é â 
t r e  p o u r ra ie n t  répé te r  com m e u n  ré su m é  
à la  fin de  tous  leurs  d iscours  : « J e  suis 
m a ître  d e  m o i . . .  je  le suis, je  veux l’être .  » 

S u rh o m m es ,  ils le son t encore ,  co m m e 
les vrais  stoïciens, p a r  leu r  m épris  des 
con t ingences .  Ce q ue  c o m m a n d e  l’h o n 
n e u r  délica t et  o m brageux ,  voilà le devoir, 
voilà l’essentiel de  la vie hum a in e .  T o u t  
le reste est co n t in g en t  et  ne  m éri te  pas  de  
nous  a r rê te r .  L ’a m o u r  qui se m o n tre ra  
d an s  le théâ tre  de  R a c in e  si ab so rb a n t  et 
si ty ran n iq u e  n ’est p o u r  le héros  co rn é 
lien q u ’un ac c iden t  qu i fait souffrir, m ais  
qu i n e  tue  pas  e t  qu i  n ’a r rê te  pas  u n
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h o m m e de « c œ u r  », co m m e le rappelle  
don  D iègue  à son fils avec ta n t  de  hau teu r .  
L e  sen t im en t  de  la famille n e  co m p te  
pas  davan tage  ; si les jeunes  H oraces 
s ’a t tend r issen t  avan t  de  p a r t i r  p o u r  le 
com bat  où  la m or t  les a t tend ,  leu r  
p è re  leu r  rep roche  avec e m p o r tem e n t  
de  « p e rd re  le tem ps avec des fem m es ! » 
Si Curiace  s ’ém eu t  à la pensée  de  lu tter  
con tre  son beau-frère ,  il s’a t tire  cette r é 
p l ique  é tonnan te  :

Contre qui que ce soit que mon pays m'emploie, 
J ’accepte aveuglém ent cette glo ire  avec jo ie ... 
A vec une allégresse aussi pleine et sincère 
Que j ’épousai la  soeur, je  com battrai le frère ;
E t pour trancher enfin ces discours superflus, 
A lbe  vous a nommé, je  ne vous connais plus.

L es  sen tim en ts  na tu re ls  de  rec o n n a is 
sance et de  jus t ice  son t  oubliés  q u a n d  un 
certain  h o n n e u r  le c o m m an d e  : E m il ie  
p o u r  v enge r  son p è re  n ’hésite  pas  à c o n 
sp irer  co n t re  son b ienfa iteur.  E nfin  la vie 
co m p te  p eu  et le su rh o m m e corné lien  en 
fait le sacrifice très légèrem ent ; il serait 
p resque  ten té  de  m o u r ir  p o u r  faire pa r le r  
de lui ; et le je u n e  H o ra c e  va  j u s q u ’à 
souha ite r  la m ort  après  u n e  action  d ’éclat,  
d ans  la cra in te  q u ’il a de  ne  pou v o ir  pas  
sou ten ir  sa gloire . L ’am our,  le sen t im en t  
de  la famille, la reconnaissance ,  le désir 
d e  vivre sont au tan t  d ’obstacles à l’ac tion  ; 
c ’est là ce se rpen t no ir  d o n t  par le  Z a r a 
tous th ra ,  qui s 'a t taque à la vo lon té  ; ré so 
lum en t  et su ivan t p a r  avance  les conseils 
du  ph ilosophe, les héros corné liens  a v a 
lent le se rpen t noir.

S u rh o m m es ,  ils le son t  enfin —  et ce 
trai t  es t b ien  caractér is t ique —  p a r  l’af
fectation de  l’héro ïsm e  et de l’héro ïsm e 
inutile.  Ils recherchen t la difficulté p o u r  
e l le-m êm e ; ils a im en t  les s i tua tions  ex 
t rao rd ina ire s  où leur  force p e u t  s’étaler  
dans  to u t  son j o u r  ; ils n e  se con ten te n t  
pas  d e  faire leur  devoir,  ils le dépassen t.  
O n  dira i t  parfois q u ’ils fon t  de  l ’h é ro ïsm e  
u n iq u e m e n t  p o u r  s ’exerce r  et p o u r  ne  pas 
en perd re  l’hab i tude .  Ces paroles  du je u n e  
H o ra c e  in d iquen t  leu r  é ta t d ’â m e  :

L e  sort qui, de l ’honneur, nous ouvre la barrière 
Offre à notre constance une illustre matière ;
Il épuise sa force à former un malheur 
Pour m ieux se m esurer avec notre valeur ;
E t comme il voit en nous des âmes peu communes, 
H ors de l ’ordre commun, il nous fait des fortunes.

Il y  a ici que lque  excès de  jac ta n ce  es
pag n o le  et on  est ob ligé  d e  reconna î t re  
que  le M a tam ore  de  l ’I llusion  com ique

traverse  tou t  le th é â t re  d e  Corneille  et 
c h e rc h e  à s u rp re n d re  n o tre  adm iration  
p a r  des  actes h é ro ïques  qui ne  son t p a r 
fois que des  « effets d e  torse ». L es  jansé
nistes l’ava ien t b ie n  vu, qui accusa ien t  
Corneille  de  f la t ter  l’o rgueil  h u m a in  et de 
n o u r r i r  « la su p e rb e  d iabo lique  ».

Quoi q u ’il en  soit, m a lg ré  cet excès, et 
p eu t-ê tre  à cause  de ce t excès même, 
Corneille  es t un  excellent p réd icateur  
d ’énerg ie .  L es  m odernes ,  des  rom antiques 
f iévreux ou a t ta rdés ,  ont c ru  faire une 
g ra n d e  déc o u v e r te  : ils o n t  t rouvé  le sur
h o m m e  et, eux  aussi,  ils o n t  prêché 
l’énergie.  l i s s e  son t  appe lés  Carly le,  S ten 
dhal ,  E m e rso n ,  G ob in ea u ,  N ietsche, 
P a u l  A dam , et ils o n t  fait b e a u co u p  de 
b ru it .  M ais leu r  s u rh o m m e  est un  fléau 
et n o n  pas un  héros  ; l’énerg ie  q u ’ils 
p rê c h e n t  est u n e  énerg ie  fre latée : elle 
consiste à f ra p p e r  fort su r  les au tres ,  à les 
d o m in e r  et à les éc rase r  ; l ’énerg ie  cor
né l ienne  consiste , au  con tra ire ,  à se 
d o m in e r  so i-m êm e et ses passions.  L ’éner
gie ro m an t iq u e  est u n e  fo rm e de  l’égoïsme, 
l’énerg ie  co rn é l ien n e  est u n e  form e de la 
ver tu .

Voilà  p o u rq u o i  le th é â tre  de  Corneille 
est si b ienfaisant.  Il es t b ienfa isan t  dans 
la m esu re  où il est idéaliste.  J e  n e  vois 
pas  p o u rquo i  on  v o u d ra i t  en fe rm er  l’art, 
la l i t té ra tu re ,  le théâ tre ,  d ans  la pein ture 
de  la vie et d u  réel. Si nous  ne  devons 
voir  su r  la scène  q u e  ce qu i  est en  nous, 
nos  faiblesses, nos  lâche tés  petites ou 
g ran d es  et s u r to u t  nos  banalités ,  pour
quoi a l ler  y  re g a rd e r  ? L ’orig ina l m a n 
q u a n t  d ’in térêt,  la cop ie  en  m a n q u e ra  
encore  p lus.  C ornei l le  n e  croit  pas  q u ’il 
doive p ré se n te r  à  l’h o m m e  le tab leau  de 
ce q u ’il fait e t  de  ce q u ’il es t ; il le fait 
sor t ir  de  son  existence réelle et il le trans
p o r te  dans  son ex is tence possib le  ; il veut 
lui m o n tre r  ce d o n t  il se ra i t  capab le  s ’il 
savait  d ég ag er  sa vo lon té ,  ce q u ’il p o u r 
rait  ê tre  s ’il voulait  exerce r  sa liberté  et 
sa force  h u m a in e .  I l  n e  lui d e m a n d e  pas 
d ’ailleurs de  faire ce q u e  fon t  ses héros  de 
th é â t re  ; il lui d e m a n d e  s im p lem en t  d ’ad
mirer leu r  énerg ie ,  ca r  il sa it  très b ien  que 
l’ad m ira t io n  est u n  des  sen t im en ts  les 
p lu s  m o rau x  de l’h u m a n i té .

( A suivre.) J. Calvet.

Dictons de décembre

D éc em b re  p r e n d  et ne  re n d  pas.
A p e t i t  m erc ie r  p e t i t  p an ie r
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Les v ie u x  b a tea u x

M .Sorel, qui vient de m ourir, savait m êler le doux 
au sévère... A  côté des graves considérations 
que lui su ggérait l'histoire diplom atique, il se
mait, dans ses volum es, de délicieux souvenirs 
et des croquis de mœurs, celu i-ci par exemple:

L e quai était étroit, toujours encombré; 
aujourd’hui il se prolonge indéfiniment 
en une estacade de bois noir, antenne 
destinée à agripper les navires au passage; 
puis, une vaste prom enade, plantée d’ar
bres, avec un parterre de gazon, d ’où 
l ’on découvre toute l ’embouchure de la 
Seine. Conquêtes sur la mer ! conquêtes 
aussi sur le pittoresque et la couleur. Si les 
digues s’avancent,la ville recule, divorcée, 
malgré elle, de son mariage séculaire avec 
le fleuve. E lle se blottit en sa demeure de 
veuve, défraîchie, décolorée, réduite à 
voir, de loin, passer les eaux inconstan
tes qui se pressent, en bondissant et m u
gissant, vers les noces nouvelles. Elles 
baignaient, jadis les maisons de la rue 
aux marins ; la rue aux familles de pilotes 
et de pêcheurs, fécondes et hospitalières, 
grouillante d’enfants, bordée de com m è
res plantureuses et fortement embouchées 
qui épluchent la crevette sur le pas de 
leur porte.

H um bles logis, toits pointus, ruelles 
difformes, masures obèses, murs vacil
lants et soutenus de béquilles : partout 
où perce un rayon de soleil, où végète 
une motte de terre, le bouquet de verdure 
cher aux marins ; l ’arbuste rachitique qui 
se tord sous le vent d ’ouest, la plaquette 
de gazon moisi entre les dalles glissantes.

Au milieu des maisonnettes des m a
rins, les « hôtels » des anciens armateurs, 
des officiers de vaisseau en retraite, avec 
leur grande «salle» à larges fenêtres, s’ou
vrant sur la mer, et les terrasses d’où ils 
surveillaient, comme d ’un banc de quart, 
l’arrivée des navires.

Ils étaient gais et vivants, ces bateaux 
à voiles, com pliqués, hérissés, estropiés, 
rapiécés, toujours invalides, ici un ra
doub à la cale, là une déchirure à la 
grand’voile. Les porteurs de bois du 
Nord, le grand commerce du pays, arri
vaient deux fois par été, en flottilles, et 
s’entassaient dans les vieux bassins, atten
dant leur tour de quai, car il fallait dé
barquer chaque planche à dos d'homme.

Ces bateaux, habitués au voyage, sé
journaient dans le port ; les marins s’y

familiarisaient, trouvaient des tavernes 
où l’on parlait leur langue, remportaient 
pour leurs familles des bibelots, des étof
fes, des « délicatesses » de France. A u 
jourd ’hui, dans les nouveaux bassins, 
quelques gros " steamers " les remplacent, 
apportant chacun le chargement de six à 
huit bateaux à voiles, toute une forêt de 
N orvège. Le « tonnage » du port aug
mente, et l ’animation diminue. L e  com 
merce gagne du temps, perfectionne son 
outillage, mais le spectacle y  perd de 
toute la différence qui distingue une grue 
à vapeur, maigre, osseuse, rébarbative, 
austère et laborieuse, d ’une belle voile 
latine qui se gonfle et palpite au vent, 
douce au regard et toute frémissante de 
vie.

Com bien différente, l ’arrivée au port ! 
L e  steamer à vapeur est annoncé à son 
départ par le télégraphe, signalé au pas
sage par les sémaphores. Au jour dit, 
à l ’heure dite, il débouche dans le chenal, 
fumant, sifflant, étranglé, battant l’eau à 
tort et à travers de son hélice, s’ébrouant, 
puis s’arrêtant inerte, trop lourd de geste 
pour les passes sinueuses, et s’abandon
nant, en désespoir de cause, au petit re
morqueur agile qui vire autour de lui, 
le pousse, le tire et le mène à sa place, 
ainsi qu ’un caniche attelé au cou d ’un 
hippopotame aveugle.

L e bateau à voiles partait quand il 
plaisait au vent et arrivait de même ; on 
l ’attendait, il ne venait pas ; il vous sur
prenait presque toujours, et, presque tou
jours, c ’était une aventure, parfois un 
drame quand la marée était hostile et le 
vent à la tempête. L ’échouage, le nau
frage même sur les bancs perfides et en
lizeurs, le m enaçaient. Tout un petit peu
ple de marins vivait de cet imprévu : les 
jeunes qui s’offraient sur leur « barque 
d’aide » ; les vieux qui, le navire dans le 
chenal, le halaient à la corde, pesant de 
leur pauvre corps infirme sur l ’amarre 
trop lourde pour leurs mains rhum atisan
tes, sabotant en cadence sur le granit hu
mide. Les curieux affluaient : les étran
gers parce que c ’était un spectacle nou
veau, les gens de la ville parce que c ’était 
un spectacle toujours le même, et qu ’ils 
n’en sont jam ais lassés.

Au milieu d’eux, le commandant du 
port, rompu à la manœuvre, connaissant 
tous les détours de son chenal, tous les 
secrets des courants, s ’agitait, braillait dans 
son porte-voix des vocables inintelligibles., 
s’emportait, s’exhalait en litanies d’im
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précations pantagruéliques, ne s’arrê
tant, essoufflé, qu’à cette injure, la der
nière, la plus cruelle et terrassante de 
son répertoire maritime :

—  « Perruquier ! »
Près de lui, le maître haleur attendait 

les ordres; géant de Normandie, aussi 
paisible que son chef se montrait turbu
lent en sa faconde ; vêtu , en toute saison, 
d’une chemise rayée de cotonnade, qu’en 
hiver, il calfeutrait de gilets de laine; deux 
larges bretelles de tricot soutenaient le 
pantalon de gros drap, jadis noir, pla
qué de pièces disparates, un pantalon 
« couleur du temps », le mauvais temps 
d’hiver, où toutes les nuances se détei
gnaient en une teinte rougeâtre, qui n ’a 
de nom dans aucune draperie. Sur la 
tête, un chapeau haut de forme, enfoncé, 
vissé, cabossé, pelé, rouillé, immuable et 
inébranlable, défiant la tempête comme 
jadis au temps de Napoléon, les boulets 
britanniques ; et quelque part, sur la bre
telle gauche, un tout petit bout de ruban 
jadis rouge, rappelant qu’autrefois, en sa 
jeunesse, quand il embarquait pour le 
service ou pour la course, sur le brick 
l’ « Indomptable », la corvette « Bonne- 
Aventure » ou la goélette « Jeune-H or
tense », et plus tard, quand il sauvait les 
naufragés en détresse, le brave homme 
avait eu son rang parmi les héros.

Enfin, le bateau s’amarrait au quai. 
Depuis des mois, quand c ’était un Fran
çais et qu’il revenait des îles, on était 
sans nouvelles. Qui était mort ? Qui était 
né ? Les mouchoirs s’agitaient, on se 
comptait. Parm i ceux que l’on «espérait» 
ainsi (espérer est chez nous un joli syno
nym e d’attendre), il en est qui ne repa
rurent jam ais. On nous montrait à l ’église 
des femmes en deuil, veuves dont ies ma
ris n’avaient pas de tombe au cimetière. 
Mais quelles embrassades au débarque
ment ! C ’était toujours un retour de l ’au
tre monde ; et les cadeaux ; les guenons, 
les confitures de goyaves les perroquets 
—  consolation des vieilles filles, lisez 
Flaubert, —  voire les petites négresses à 
dents blanches, à geste d ’écureuil, appe
lées à bouleverser le foyer des paysans, —  
lisez Maupassant.

A  la mer montante, les vieux marins 
sortaient de leurs maisons et se traînaient 
vers le port, de pauvres gens caho
tant sur leurs béquilles, des officiers poda
gres roulés, par leurs matelots, dans de 
petites voitures. Quand la mer était basse, 
ils revenaient encore «la» voir s’éloigner,

« la » voir revenir, dissertant sur ses dé
concertantes allures, ses surprises, ses in
fidélités, ses perfidies, et ne se lassant ja 
mais de parler d ’ « elle », d ’en entendre 
parler, car elle les avait bercés, tout pe
tits, emmenés adolescents, agités avec la 
jeunesse et ramenés en épaves au logis 
paternel. Ils s’asseyaient sur les bancs des 
jetées du bois, rongées par l ’eau et com
me grasses de sel marin ; et ils se racon
taient indéfiniment leurs aventures, leurs 
naufrages, leurs combats, les luttes épi
ques de l ’immortelle « Sémillante » du 
contre-amiral baron Motard contre deux 
frégates et un vaisseau anglais à  trois 
ponts ; les abordages fougueux, irrésisti
bles ; puis les « bordées » inoubliables, 
les bonnes fortunes aux îles, les Philippi
nes, M acao, ces paradis de Mahomet, et 
les « pontons », cet enfer britannique.

E n hiver, durant les longues veillées, 
les vieux braves se faisaient lire la « Fran
ce M aritime » et les « Souvenirs » de 
Garneray. Quand ils ne se sentaient pas 
les doigts trop gourds et qu ’ils y  voyaient 
encore assez clair, derrière leurs bésicles, 
ils reconstruisaient, pièce à  pièce, mi
nutieusement, en « petit modèle », le ba
teau qu’ils avaient com mandé, la « pra
me » du camp de Boulogne, qui, sans la 
défaillance de Villeneuve et la trahison 
du vent, cet éternel allié des Anglais, 
aurait conduit à  Londres Napoléon et 
ses grenadiers. L e  « modèle » achevé, 
gréé, fignolé, sentant le goudron frais, 
tout comme un grand navire, ils le fai
saient manœuvrer sur la table de la 
« salle », où, par les fenêtres à  petits car
reaux, mal closes, entrait le vacarme de 
la mer montante, la trompette de la tem
pête, le courant d ’air marin qui faisait pal
piter les voiles du petit bateau. L e vieux 
prenait un « ris », rallumait sa pipe, ser
rait sur sa chaufferette ses pieds refroidis 
et rêvait des anciens départs, en atten
dant le dernier, celui dont on ne revient 
pas, sûr de pouvoir dire, quand l ’heure 
sonnerait, au curé comme jadis au capi
taine :

—  Je suis paré ! A lbert S o r e l .

BONS MOTS

—  Ce gigot est incuit ! prononce M. 
P rud ’homme devenu beau parleur.

—  Probablem ent, répond le maître 
d’hôtel, que c ’est par l’insoin du chef.
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LE MOIS LITTERAIRE

Almanach de la Jeunesse. 1907. In -40 de 
100 pages .  T o u rs ,  1906, M am e.

P r ix  : o fr. 5o
L ’ Almanach de la jeunesse  poursuit sa carrière 

triom phante ; depuis nom bre d’années déjà, nous 
sommes habitués à le voir reparaître, plus frais, 
plus pim pant, plus coquet, et à chaque nouvelle 
étape, bien  qu’il nous fasse sentir l'im pitoyable 
m arche en avant dans la  v ie, nous le retrouvons 
avec p laisir, certains qu 'il nous vaudra des heu
res de jo ie  saine et d’utile enseignem ent.

B a r b i e r  (E m m a n u e l ). —  Les erreurs du 
Sillon . U n  vol. in-16 de 38o pages.  P a 
ris, 1906, L eth ie l leux .  P r ix  : 3 fr. 5o 

P a r respect pour les hautes personnalités qui 
ont tour à tour guidé le Sillon, nous avions long
temps hésité à  prendre position dans la  contro
verse qui s’est élevée au sujet de cette associa
tion ; après avoir lu  l ’éloquent travail de M . 
B arb ier, le  doute n'est plus possible, et nous 
sommes en droit de conclure que le Sillon fait 
fausse route.

Beaucoup verront peut-être dans ce travail une 
œuvre de vengeance, un réquisitoire dressé par 
un adversaire irréductib le et poussé à bout. Il 
n'en est rien pourtant ; d'un bout à l ’autre du 
volum e, la plus évidente courtoisie ne cesse de 
d iriger la  polém ique. M . B arb ier, en sage pru
dent, n ’avance rien qu ’il ne prouve, documents 
en m ains ; son argum entation est serrée, im pla
cable, énergique, mais elle n ’en a pas moins 
pour but prin cip al d’éclairer cette association 
politique sur ses tendances dangereuses, et non 
de la  com battre systém atiquem ent. Il faut savoir 
gré à l ’auteur, d’avoir su, au cours de quatre 
cents pages de controverse,conserver ce ton élevé. 
Son œ uvre en acquiert plus de m érite, les con
clusions en apparaissent plus fondées, plus 
lum ineuses.

D e  P a s c a l  ( G . ) .  —  L e christianisme. D eux  
vol. in.-16 de  568 e t  740 pages .  P a r is ,  
1 9 0 3 , L eth ie l leux .  P r ix  : 10 fr.

L a  Philosophie morale et sociale, parue il y  a 
quelques dix ans, avait attiré sur son auteur 
l'attention des penseurs sérieux ; le présent 
ouvrage, dont la  deuxièm e édition s'épuise ra p i
dement, est plutôt une œ uvre apologétique. Il est 
divisé en deux volum es : la  vérité de la  religion, 
les vérités de la religion , em brassant ainsi le sujet 
au point de vue o b jectif et subjectif.

U n sim ple coup d'œ il sur la table des m atières 
suffira pour donner une idée d’ensem ble de ce 
beau travail. D ans le tom e 1er, quatre chapitres, 
traitant de la révélation, de la  vraie religion, de 
l ’E g lise , des fausses religions ; dans le tome II, 
sept subdivisions qui passent en revue : la foi, 
D ieu, l ’œuvre de D ie u , la restauration de l'œ uvre 
de D ieu, les fruits de la Rédem ption, les canaux 
de la Rédem ption, la vie éternelle. Cette sim ple 
nom enclature montre largem ent que la religion  
est étudiée sous toutes ses faces.

D e la  doctrine même du P . D e P asca l, nous 
ne dirons rien, pour la  raison bien  sim ple que 
nos éloges n 'ajouteraient rien à la  réputation 
bien m éritée du savant écrivain. Insistons néan
moins sur l ’originalité de l ’expression et la  clarté 
d ’exposition qui d istinguent cette œuvre apolo
gétique ; elle s’adresse à des esprits cultivés, son 
but est de mettre à leur portée les argum ents 
pérem ptoires qui m ilitent en faveur de la  vérité 
religieuse et de ses m anifestations dans les diffé
rents domaines. C e but est largem ent atteint, 
nous le répétons, et l ’ardente conviction de 
l ’auteur pénétrera, à la  lecture de ces pages, 
dans tous les cœurs avides du vrai.

D u g a s  (L .) .  —  Cours de morale théorique et 
pratique. U n vol. in-8° de IV-464 pages.  
P a r is ,  1906, P a u l in .  P r ix  : 5 fr.

Cet im portant ouvrage se divise naturellem ent 
en deux parties : la  m orale théorique, avec son 
objet, sa méthode et ses divisions ; la  morale 
pratique, divisée par l ’auteur en morale in divi
duelle, morale sociale, morale domestique et 
morale c iviqu e. D e cette sim ple nom enclature 
des chapitres généraux, il apparaît déjà que M. 
D ugas nous enseigne une m orale bien am oindrie, 
ce que l’on pourrait plus simplement appeler le 
civism e ; il fait en effet abstraction com plète de 
toute dépendance d ’un E tre supérieur, de Dieu 
régulateur suprêm e et fin nécessaire de nos 
actes. D ès lors, il devait inévitablem ent fausser 
bon nom bre de ses enseignem ents, ou du moins 
les présenter sous un jou r fort incom plet. U ne 
fois de p lus, l ’insuffisance de la morale laïque 
nous est abondam m ent démontrée.

Il ne faudrait pas pourtant conclure de ces 
réserves que nous rejetons en bloc toute la ma
tière de cet ouvrage. Il y  a là  au contraire tels 
et tels chapitres sérieusement étudiés, qui va
lent un temps de réflexion ; sur le bonheur et le 
devoir, sur l'idée de patrie, et les pouvoirs de 
l ’Etat, nous avons rencontré maints développe
ments curieux. D ’ailleurs m algré son aridité 
apparente, cette longue étude se lit facilem ent, 
agréablem ent même, grâce  à une évidente o r ig i
nalité d’exposition qui se retrouve rarem ent
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dans les œuvres sim ilaires. A  louer aussi l ’heu
reuse adjonction de sommaire complets à tous 
les chapitres du livre.

** *

F a b e n s  (R aoul).  —  Les sports pour tous. 
U n  vol. in-16 de 164 pages.  P a r is ,  
1 9 0 5, Colin. P r ix  : 1 fr. 75

L es sports pour tous sont les sports que peu
vent pratiquer tous les jeunes gens, quelles que 
soient leurs ressources, où le corps hum ain tire 
de ses propres m oyens le bénéfice inappréciable 
d ’une éducation bien com prise et sagement lim i
tée. C 'est la course à pied et les divers concours 
athlétiques, le football, le hockey, la  natation 
corsée par les exercices de sauvetage.

M . Raoul Fabens décrit chacun d'eux avec une 
clarté telle et des indications si précises que les 
débutants pourront s’y  livrer sans aide verbale, 
lorsqu’ils auront parcouru ce petit livre. De 
leur côté, les amateurs déjà com pétents trouve
ront dans Les Sports pour tous une docum enta
tion toujours exacte et des conseils précieux en 
vue de leur entraînement ou de la  tactique à 
suivre dans les jeux.

Ajoutons que c ’est le premier ouvrage de ce 
genre, publié en F rance, dans lequel le texte 
soit accom pagné de nom breuses photogravures 
montrant et expliquant les positions et les mouve
ments.

F a b r e  (C.).  —  Aide-mémoire de photogra

phie pour 19 06 . U n  vol. in-18 de 340 
pages.  P a r is ,  1906, Gauthier-V illars.

P r ix  : 1 fr. 15
'L'Aide-Mémoire de Photographie fou r  1906 

vient de paraître et forme le 31e volum e des A n 
nuaires photographiques édités depuis 1876. En 
comm ençant cette publication, l'auteur a eu 
pour but d'écrire annuellem ent un volume pou
vant servir de gu ide à ceux qui tiennent à  être 
au courant des progrès annuels de la  technique 
photographique : le succès justifié de cet an
nuaire montre que ce but est atteint. Comme dans 
les annuaires précédents, l ’auteur ne se borne 
pas à une sèche énumération de form ules ; il 
donne d ’utiles conseils sur les m anipulations à 
effectuer pour obtenir de bons négatifs et de 
beaux tirages.

En com m ençant cette quatrièm e série, il a 
apporté quelques modifications à la composition 
de l 'Aide-Mémoire. Outre les renseignem ents 
habituels, chaque volum e contiendra un article 
général, formant par lui-même un tout com plet. 
L a  réunion de ces articles pourrait u ltérieure
ment constituer un véritable cours com plet. Cette 
année, le volum e contient un guide pratique du

photographe débutant, qui sera particulièrem ent 
utile.

** *

K a r l o - V e r k s .  —  Elementa fotografa optiko. 
U n  vol. in-16 de 80 p a g e s .  P a r is ,  1906, 
M endel.  P r ix  : 1 fr. 25

L a  plus fréquente objection que l ’on ait faite 
contre l ’adoption définitive d ’une langue univer
selle, à savoir la  difficulté de donner une forme 
invariable aux expressions techniques que la 
traduction est im puissante à faire passer, sans 
les dénaturer, d’un idiome à l ’autre, cette objec
tion, disions-nous, tombe d’elle-même devant la 
p ublication  de ce petit manuel d’optique photo
graph iqu e, qui constitue, pour tout ce qui sur 
notre globe sait lire, écrire et penser, un résumé 
clair et précis de ce qu ’il importe pour nous de 
connaître dans cette branche de la  science pho
tographique.

U n lexique esperanto-français donne l ’équiva
lence des termes qui ne se trouvent pas dans les 
dictionnaires usuels, et com plète heureusem ent 
cet ouvrage.

**  *

L e r o y - B e a u l i e u  (P a u l) .  —  L ’art de p la 
cer et de gérer sa fortune. U n  vol. in-16 
de 346 pages.  P a r is ,  1906, D elagrave.

P r ix  : 3 fr.  5o 
En notre époque de trouble et d’incertitude 

morale et m atérielle, il ne sem ble gu ère déplacé 
d'assim iler à un art les méthodes difficiles et 
toujours aléatoires du placem ent des valeurs mo
nétaires. U n sim ple coup d ’œil autour de nous 
suffit à dém ontrer à  suffisance le  bien-fondé de 
cette assertion. L es placem ents fonciers, terres 
ou bâtisses, ont perdu une bonne partie de leur 
sécurité ; les valeurs m obilières, fonds publics 
ou actions, sont soum ises aux dangereuses m ani
gan ces d ’un agiotage effréné ; où trouver donc 
un placem ent sûr, et comm ent faut-il procéder ?

T elle  est, en deux lignes, la  synthèse de cet 
ouvrage, œ uvre m ûrie et profondém ent pensée 
d’un économiste dont la com pétence est généra
lement reconnue. M . L eroy-B eau lieu , dans sa 
prem ière partie, nous parle des placem ents an
ciens et modernes ; les prem iers, biens-fonds, 
bâtisses, etc., ont joui jusqu 'en  1880 de la  faveur 
m arquée des capitalistes ; les autres; valeurs à 
lots ou obligations, ont acqu is droit de cité par 
les avantages pécuniaires que leurs élogieux 
prospectus font m iroiter aux yeux du p u blic . L a  
seconde partie, les méthodes, nous a paru plus 
im portante encore, en raison surtout de son uti
lité pratique et des conclusions imm édiates qui 
en découlent ; elle mérite la plus sérieuse atten
tion : l ’auteur, en homme averti, n 'écrit pas à la 

légère ; il veut instruire, écla irer la  masse des
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rentiers, et ses déductions, mûrement pesées, 
seront pour ceux-ci un gu ide précieux dans l’art 
de gérer leurs biens.

** *

L u n e t  d e  L a j o n q u i è r e  ( E . ) .  —  L e  Siam  
et les Siamois. U n vol. in-16 de 358 
pages. Paris, 1906, Colin.

P rix  : 3 fr. 5o

T outes les nations de l'Extrêm e-O rient évo
luent vers une européanisation plus ou moins 
com plète. E lles m archent dans cette voie à pas 
inégaux, en raison de leurs m oyens différents : 
les unes, par bonds étonnants, se sont placées du 
prem ier coup au ran g des grands Etats du monde; 
d’autres vont à pas plus lents, se laissant con
duire, sans m auvaise hum eur du reste, vers le 
bu t comm un. L e  Siam  est un peu de celles-là.

C hargé d'une mission de recherches archéolo
giq ues dans les vallées du M enam  et du M ek
hong, le Com m andant L u n et de Lajon quière a 
eu l ’occasion  de noter certaines phases de cette 
évolution asiatique du Siam ; elles lu i ont paru 
intéressantes à faire connaître à côté des tradi
tions et des légendes qu ’il recueillait. E lles aide
ront à fixer la  physionom ie, restée un peu im
précise, de ce royaum e que nous avons cepen
dant intérêt à connaître, à  cause du rôle qu ’ il 
est appelé à jou er en A sie.
. Ces notes donnent une vue d’ensem ble du 

royaum e, de son adm inistration actuelle, du 
com m erce, des industries qui font sa richesse ; 
elles nous montrent ce que sont les Siam ois chez 
eux, et quelle est l ’action des étrangers qui g ra 
vitent autour d'eux.

N ous n ’avons qu ’un seul reproche à  faire à 
l ’auteur ; c ’est de n’avoir pas joint à son travail 
une carte détaillée des régions parcourues : le 
lecteur se fût m ieux assim ilé les précieux ren
seignem ents qu 'il renferm e.

*
*  *

M a r t i n e z  (Albert) et L e w a n d o w s k i  
(M aurice). —  L'Argentine au X X e siècle. 
U n vol. in-16 de XXXII —  432 pages. 
Paris, 1906, Colin. P rix  : 5 fr.

L e  bu t de cet ouvrage com pact est nettement 
exprim é dès la  préface ; ce sera avant tout non 
pas d’édifier une œuvre ethnologique ou écono
m ique, encore moins d’entreprendre le p an égy
rique intéressé de la R épublique sud-am éricaine ; 
mais uniquem ent de faire connaître, au m oyen 
de docum ents choisis, de diagram m es et de statis
tiques com paratives, la  situation présente et 
l'aven ir économ ique de l'A rgen tine. E t cela a 
bien son intérêt ; de l'introduction, dûe à la 
plum e diserte et avertie d'un ancien président 
de la  R ép ub liqu e A rgen tin e, M . Charles P e llegrin i,

il ressort qu’une place importante doit être assi
gnée à celle-ci parmi les peuples nouveaux venus 
sur la  scène du monde, et vers lesquels se porte 
l ’attention des nations européennes.

C e qui intéresse surtout dans l'évolution p aci
fique de ce pays, c ’est la  mise en valeur rapide 
des richesses de son sol, son rem arquable m ouve
ment com m ercial et les débouchés nom breux 
qu 'il offre aux capitaux européens. C e dernier 
mot nous engage à attirer tout spécialem ent l'a t
tention des économ istes sur l'im portant chapitre 
consacré par les auteurs à l ’étude, financière de 
l ’A rgentine, notamment sur le bilan de celle-ci 
établi d’après l'inventaire des valeurs m obilières. 
L e s  aperçus qu ’on y  lit ne sont guère connus, 
ne sont même pas soupçonnés de la masse des 
capitalistes ; ils méritent cependant une atten
tion soutenue, et les auteurs ont bien fait de nous 
en parler si clairem ent et avec tant d’autorité.

♦* *

N e w m a n  (J .-H .). —  L e chrétien. Deux 
vol. in-16 de XXXII —  264 pages.
Paris, 1906, Lethielleux. P rix  : 6 fr. 

L a  grande figure du cardinal Newm an nous 
est maintenant très intimement connue par les 
récents travaux de M . Brém ond ; nous ayons eu, 
en plusieurs circonstances, à revenir élogieuse
ment sur ce m agistral ensem ble d’études qui 
nous a livré  l ’éminent prélat anglais. Pour com 
pléter cette sorte d’encyclopédie newm anienne, 
il était utile d’avoir sous la main un choix de 
discours, une sélection d’extraits des meilleurs 
sermons du savant apologiste ; c ’est ce q ue nous 
trouverons dans le présent ouvrage.

D eux séries le composent, constituant chacune 
un volume séparé. L a  prem ière a trait à la pro
fession de foi et au royaum e spirituel de l ’E g lise  ; 
le second nous parle des disciples et des maîtres. 
Il serait superflu d’insister sur la valeur de la 
doctrine ; qui ne se rappelle l’ influence considé
rable exercée par les sermons d 'O xford en parti
culier sur l ’évolution dogm atique de l ’an g lican is
me? L ’éloquence chaude et incisive de l ’orateur a 
plus fait, à elle seule, pour le retour vers Rome, 
que de longues années d’apostolat religieux. Et 
c ’est précisém ent cette influence décisive et ses 
résultats probants qui sont la m eilleure justifi
cation du travail que nous venons de parcourir. 
Il mérite à  bon droit de figurer dans toutes les 
bibliothèques ecclésiastiques, et de devenir le 
livre de chevet des orateurs sacrés.

* *

N iox (Général).—  L a  guerre russo-japonaise. 
Un vol. in-18 de 172 pages. Paris, 
1906, D elagrave. P rix  : 2 fr.

L e  général N iox, dont on connaît la haute 
valeur dans les questions m ilitaires, a suivi au
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jour le jour les sanglantes péripéties de la guerre 
russo-japonaise. Dans ses chroniques de la Revue, 
de géographie, il en avait étudié les faits p rin ci
paux, en tirant les enseignem ents que la  valeur 
ou les fautes des parties belligérantes autori
saient ou confirmaient. Ce travail, d'une logique 
serrée, méritait de n'être pas perdu pour la grande 
m ajorité des officiers généraux ; la réunion, en 
un coquet volume, de ces chroniques raisonnées, 
répond donc à une incontestable utilité pratique, 
et elle contribuera à élargir le cadre d ’éducation 
m ilitaire des écoles de guerre. E t cela d’autant 
mieux que l ’auteur a eu l ’heureuse pensée de 
com pléter son œuvre par un ensem ble de cartes 
topographiques à l ’aide desquelles le lecteur peut 
se rendre compte plus aisément du bien-fondé 
des observations présentées par la  critique.

** *

Paillettes d'or. T re iz ièm e  série . U n  vol. 
in -32 de 108 pages. A v ignon , 1906. 
A u bane l .  P r ix  : 0 fr. 60

L a  publication des Paillettes d ’or se continue, 
toujours aussi attrayante, toujours aussi édifiante. 
E n refaire l ’éloge devient superflu, en présence 
du succès constant dont elles jouissent auprès 
des âmes sincèrem ent éprises de l ’idéal chrétien. 
Cet ensemble d ’enseignem ents pratiques, d’anec
dotes édifiantes, habilem ent sélectionnés par une 
plume diserte, et mieux encore par un cœ ur tout 
d'am our et de zèle par la gloire de D ieu, mérite 
les encouragem ents les plus larges. Ils lu i sont 
venus d 'ailleurs, et de très haut : le 16 avril 1904, 
confirmant en cela l ’appréciation de son éminent 
prédécesseur, Sa Sainteté P ie  X  da ign ait bénir 
avec bonheur cette œuvre si utile, si profitable 
au bien des âmes ; avec un pareil tém oignage 
d'affectueuse sym pathie, l ’auteur pourra conti
nuer sans défaillance son entreprise de relèvement 
moral.

** *

R e y m o n d  (M arce l) .  —  Verrocchio. U n  
vol. in-12 d e  168 pages.  P a r is ,  1906, 
L ib ra ir ie  de l 'A rt  anc ien  et m oderne .  

P r ix  : 3 fr. 5o

Sous le titre général : « L es M aîtres de l ’art », 
la L ib ra irie  de l ’A rt ancien et moderne édite 
une curieuse, et, disons-le, m erveilleuse collection 
de m onographies d'artistes dont le renom s’est 
étendu à toutes les sphères artistiques. Curieuse, 
avons-nous dit, tant par le grand souci d’art qui 
a gu idé les auteurs des volumes parus ju sq u ’ici, 
que par la savante érudition et la justesse de cri
tique dont ils ont fait preuve ; m erveilleuse, 
ajoutons-nous, surtout par la perfection ty p o g ra 
phique apportée par les éditeurs, et les superbes 
reproductions photographiques qui illustrent 
chaque travail.

L e  volum e de M. Reym ond sur V errocchio est 
digne en tous points de la réputation acquise par 
ses aîn és. V errocch io  a longtem ps été fort discuté; 
on se rappelle  les m échantes critiques de Vasari, 
qui n 'hésitait pas à avancer que le grand artiste 
italien fut servi plus par son travail que par ses 
dons naturels et qu ’il eut un style dur et un peu 
cru !  M üntz lui même ne sut pas se débarrasser 
de ces appréciations aussi injustes q u ’exagérées. 
F ort heureusem ent, la critique contem poraine a 
vu plus clair et plus juste, et elle a rendu à V er
rocchio le ran g éminent qui lu i revient de droit.

L ’auteur discute à  fond l'œ uvre entière du 
maître ; avec une rare érudition, il lu i restitue 
les sublim es beautés de ses travaux, de ses chefs 
d 'œ uvre, faut-il dire. C ar quel autre nom donner 
à l 'Incrédulité de St Thomas et au Colleone ? 
N ous ne pouvons, bien à regret, suivre l ’écrivain 
dans cette étude m inutieuse, im partiale surtout ; 
mais nous faisons nôtres ses conclusions ; après 
lu i, nous affirmons que « V errocch io  tient une 
des prem ières places dans l ’art italien, non seu
lement par la  beauté de ses œ uvres, mais par 
l ’ influence qu ’il a exercée. » C ette monographie 
vaut par elle-même, et plus encore peut-être par 
les idées erronées q u ’elle redresse et les injustices 
qu 'elle venge.

** *

S t a f f e  (B a ro n n e ) .  —  Indications pratiques 
pour réussir dans le monde, dans la vie. U n  
vol. in-18 de  XII-184 pages.  P aris ,  
1906, F la m m a r io n .  P r ix  : 0 fr. 75 

D ans son avant-propos, l ’auteur écrit une 
phrase qui vaut son pesant d ’or : « Celui qui 
prétend à  être aimé doit savoir que l'indispen
sable condition pour réaliser ce désir est d’être 
a im able dans l ’acception  rigoureuse du mot, 
c ’est-à-dire digne d ’être aimé, possédant toutes 
les qu alités nécessaires pour se faire aim er ».

Ces quelques lign es sont toute la  synthèse de 
l ’ouvrage. L a  baronne Staffe y  sign ale  toutes les 
circonstances dans lesquelles, faute de réflexion, 
de bonté, de bon sens, d’expérience, on se fait 
des ennemis par un mot, par un geste qu ’il aurait 
été facile de retenir, par une attitude qu ’un peu 
de tact aurait faite tout autre. E lle  force le lec
teur à reconnaître que, pour être sym pathique à 
tous, pour réussir auprès de tous, il faut être 
loyal et élim iner de ses actes la  méchanceté, 
l’ironie et l’im pertinence. Quoi qu ’on puisse en 
penser, dit-elle, et elle le prouve, c ’est l'habileté 
suprêm e. E lle  n’oublie  pas que l'élégance (cha
cun peut l'obtenir relative, mais certaine) dispose 
les gens en notre faveur, et elle indique, après 
l'é légan ce morale, toutes les sortes d’élégances 
qu 'il faut acquérir.

L e c t o r .



L E  G L A N E U R 187

Causerie musicale
L a  saison m usicale 1906-1907 vient de s’ouvrir, 

et dès le début elle s ’annonce brillante et absolu
ment extraordinaire.

M me M arie Brém a, l'illustre pensionnaire de 
B ayreath , dont la réputation en B elg iqu e n ’est 
pas près d’être éclipsée, vient de nous donner, 
dans les salons de la  Grande H arm onie, deux 
séances de récitation et de chant, avec le con
cours de M iss T ita  B rand, sa f ille ; celle-ci, 
on le sait, s’est acquis eu A n gleterre un grand 
nom comme tragédienne.

L a  soirée du jeu d i 25 octobre était, à propre
ment parler, plutôt un récital littéraire dans le
quel M iss T ita  B rand a mis en valeur l'in discu 
table talent dont elle est douée. M alheureuse
m ent pour une p artie de l ’auditoire, l ’em ploi par 
l ’interprète d ’une langue étrangère au plus grand 
nom bre a fait perdre beaucoup de l’ intérêt de la 
séance. M iss B rand possède le gén ie de la  tra
géd ie  : il suffit, pour s’en convaincre, de suivre 
le jeu  de sa m im ique énergique et expressive ; 
sur ses lèvres, dans ses yeux, sur tous les mus
cles du visage, on peut voir se succéder les sen
tim ents les plus opposés, l ’amour, la  haine, la 
douceur, la  colère, la  bonté, le comm andement 
Vraim ent nous ne nous étonnons plus du succès 
rem porté sur la  scène anglaise par la jeune tra
gédienne : Shakespeare ne pouvait rêver une 
m eilleure interprétation.

M iss M arie Brém a, qui s’était réservée pour le 
lieder-abend du 26 octobre, a immédiatement 
retrouvé la  sym pathie et le succès que le public 
bruxellois ne lui a jam ais ménagés. Mme Bréma, 
m algré quelques fils blancs dans les cheveux, 
garde une étonnante verdeur de tempérament 
et surtout de talent. L es années ne parviennent 
pas à  altérer ce tim bre chaud et vibrant qui, 
depuis si longtem ps, lui attire les enthousiastes 
bravos de ses fidèles adm irateurs. Cette fois 
encore, l'auditoire a subi le charm e irrésistible de 
la cantatrice et lui a  fait une suite ininterrom pue 
d'ovations chaleureuses.

Nous signalons volontiers à nos lecteurs deux 
jolies publications de la maison Faes, d’A nvers : 
B ij ’ t Naâdren van de M ei, paroles de L o d . H er
bert, musique de Jacques Opsomer ; —  Zomer
idylle, des mêmes auteurs. L es charm antes cou
vertures qui ornent ces éditions sont comme un 
avant-goût des pages délicieuses qu 'elles illu s
trent ; suivant l ’expression populaire, l ’eau en 
vient à la  bouche.

***

On nous prie d'annoncer que M M . Em ile 
Bosquet et Em ile Chaum ont donneront, dans la 
salle de la Scola Musicae, 90, rue G allait, B ruxel
les. trois séances de sonates, les 5 et 19 novem bre 
et le 3 décem bre 1906.

Ces séances seront consacrées aux chefs-d’œu
vres de B ach, M ozart, Brahm s, Schum ann, 
F au ré, d ’ Indy et Lekeu.

Rappelons que M . Em ile B osquet vient de don
ner deux récitals de piano à Am sterdam , au 
Concertgebouw , les 20 et 23 octobre ; ces deux 
séances ont eu un succès retentissant, comme il 
fallait s’y  attendre.

**  *

L e  prem ier des trois grands concerts sym pho
niques qui seront donnés, au cours de l'h iver 
1906-1907, à B ruxelles et dans les principales 
v illes de B elg iq u e, par l ’orchestre des « Concerts 
D urant », société d ’extension m usicale et de 
décentralisation artistique, aura lieu le dim anche 
18 novem bre prochain, à une heure et demie, au 
théâtre de l ’A lham bra.

C e prem ier concert, consacré aux œuvres de 
R obert Schum ann, com portera le concours, com 
me solistes, de deux des plus célèbres virtuoses 
de l'époque : le violoncelliste espagnol P ab lo  
Casais et notre maître pianiste national A rthur 
de Greef, professeur au Conservatoire R o yal de 
B ruxelles. A u program m e figureront notamment 
la  Quatrième symphonie (en ré  mineur) ; des can
certi pour piano et pour violoncelle ; des frag
ments de M anfred  ; l'ouverture de la Fiancée de 
Messine et deux pages très peu connues du maître 
de Zw ickau  : l 'A llegro appassionato, pour piano 
et orchestre, et l 'Adagio et A llegro  pour violoncelle 
et piano.

P o u r tous renseignem ents, s’adresser à la M ai
son Katto, rue de l ’E cu yer. F r . D u f o u r .
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Les noms des cartes à jouer

C ’est sous Charles  V I I  q u ’on inven ta  
le je u  de  p iquet .

Le valet de  cœ ur ,  qui p o r te  le nom  de 
L a  H i r e ,  é ta it  E t ie n n e  de  Vignoles, co n n u  
dans  no tre  h is to ire  sous le nom  de L a  
H ire ,  un  des p lu s  fam eux  cap ita ines  de 
C harles  V I L  O n sait que  d ans  ce temps- 
là le nom  de valet était h o norab le .  L e  
vale t  de  ca rreau ,  n o m m é H ec to r ,  était  
H e c to r  de  T ro ie ,  se igneu r  de la co u r  de 
C harles  V I I  et de  L ou is  X I  qui le fit 
c ap ita ine  de  sa g ran d e  garde  ; son v é r i 
tab le  nom  était H e c to r  de  G alard .

L e  valet de  p iq u e  s’appelle  Ogier,  
c ’était le nom  d ’un fam eux cap ita ine  de 
C harlem agne ,  n o m m é  O gier  le D anois .

On p ré te n d  que  le valet de  trèfle, qui 
s ’appe la it  Lancelo t ,  était un  an c ie n  p a la 
d in  cé lèbre dans  les rom ans.

As, dans  le p ique t,  es t u n e  p rem iè re  
car te  parce  que  l’a rgen t  est le p lus  n é c e s 
saire  d ans  la guerre  ; or,  on sait que  le 
jeu  des cartes est une  espèce de  guerre ,  
et su r to u t  le p iquet.  As est u ne  p ièce  de 
m onna ie .

L e  trèfle signifie le fourrage ,  he rb e  
c o m m u n e  dans  les prair ies. L e  fourrage 
est nécessaire dans  les arm ées .  L es  p iques  
et les ca rreaux  sont des a rm es  ; on  c o n 
naît  les p iques,  on s ’en sert  encore .  L es 
ca rreaux  é ta ien t  des espèces de  flèches 
qui se t ira ien t  o rd in a i re m en t  avec l ’a r 
balète .  O n  les appe la it  ca r reaux  parce  
que  le fer en était  carré . R ich a rd ,  roi 
d ’Angleterre ,  fut tué d ’u n e  de  ces sortes 
de  ca rreaux , d u  tem ps  d e  P h il ip p e -  
Auguste .

L es q u a t re  rois sont les p lus  fam eux  
cap ita ines de  l’an t iqu ité ,  savo ir  : A lex a n 
dre,  César,  C ha r lem a g n e  et D avid .

O n croit que  la P u c e l le  d ’O rléans  est 
représen tée  par  la d am e  nom m é e  Pallas ,  
qui t ient un  lis à la m ain .  L a  famille de 
ce tte  P uce l le  fut appe lée  du  L i s ,  nom  que  
lui d o n n a  Charles V IL

L a  d am e  de trèfle s ’appe lle  A rg ine ,  qui 
veu t  d ire  R e ine  ; d an s  R eg ina  on t rouve  
A rg ine .  O n  p ré te n d  que  c ’était  M arie 
d ’A njou , fem m e de Charles  V I L

L a  d am e  de ca rreau  est R ache l,  si c é 
lèb re  p a r  sa beau té ,  c ’est la belle A gnès  
Sorel.

L a  d a m e  de c œ u r  est Ju d i th ,  c’est la 
m è re  de  Charles  V l I , Isabeau  de Bavière;

on n e  voulu t  pas  m e ttre  I sab e au ,  mais 
Ju d i th .

Charles  V I I  voulu t  ê tre  rep résen té  par  
le roi D av id  à  cause  de  la conform ité  
q u ’il y  a en tre  ces deux  p r in ces  qui furent 
tous  deux  persécu té s ,  D av id  p a r  Saül et 
son  fils A bsalon , et Charles  V I I  p a r  son 
père ,  p a r  sa m è re  et so n  fils L o u is  X I.

M e m en to  culinaire

Dîner de Famille

Potage Saint-Germ ain.
Sole normande.

Selle de mouton rôtie.
Baba polonais.

P o t a g e  S a i n t - G e r m a i n .  —  F aite s  cuire 
à l ’eau  salée , d an s  laquelle  vous  aurez 
mis u n  o ig n o n  et u n e  ca ro tte  b ie n  ém in 
cés, un  dem i- l i tre  de  pois-cassés ; lors
q u ’ils s ’éc rase n t  b ie n  sous les doigts ,  p a s 
sez le to u t  au  tam is .  M ettez  ce tte  p u ré e  
d an s  u n e  casserole , assa isonnez  de sel 
et po iv re  et m ouil lez  d ’u n  litre d ’eau 
ch a u d e  d an s  laquelle  vous  au re z  fait 
d issoud re  u n e  cuillerée à  café d ’E x tra i t  
de v iande  L ieb ig .

D o n n e z  u n e  d e m i-h e u re  d e  cuisson en 
ay a n t  soin, p e n d a n t  l ’éb u l l i t io n ,  d e  rem uer  
à  fond . A joutez  vos pet i ts  pois frais ou 
de conserve, u n e  p e t i t e  q u a n t i té  de c e r 
feuil h â c h é  et 125 g ra m m e s  de beurre,  
et m é langez  b ie n  le tou t .

P asse z  au  b e u r r e  d e  pe t i ts  c roû tons  
de  p a in  coupés  en  dés , q u e  vous m ettez  
dan s  votre soup iè re  ; versez vo tre  p o ta g e  
dessus, et se rv e z .

R É C R É A T I O N
Logogriphe

A vec c in q  pieds, je  suis  un  in s t ru m e n t  ;
O tez-en  deux , je  dev iens  vê tem ent.

Question.
C o m m en t  A b ra h a m  put- i l  m eub ler  sa 

garde -robe  ?

Réponses au dernier numéro :

Charade : Couvent.

Anagramme : P oule, loupe.
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REVUE MENSUELLE

S o m m a ir e  : C ’est trop com prom ettant (Jehan d’Estréelles). —  N oël du berger, poésie (L u cile  de 
Corval). —  U n livre sensationnel (D. F .). —  L a  n eige, poésie (S.). —  L e  surhomme d’après C or
n eille , fin (J. Calvet). —  L e  rom an du jou r (Fr. Dufour). —  L e  mois littéraire (Lector). —  
C auserie m usicale (Fr. D u fo u r).—  R écréatio n .—  M ém ento culinaire (Tante Louise). —  L e  coin 
des rieurs. —  R evu e des revues. —  T ab le  des m atières.

C’est trop compromettant!..
—  A  dimanche, Thérèse, mes amitiés 

à Camille.
—  Oui, à dim anche, maman, au re

voir, fit Mme Cam ille Dubois tandis que 
le tramway s’ébranlait.

Elle s’assit faisant l ’inventaire des petits 
paquets dont la prévoyance maternelle 
avait coutum e de la gratifier : deux 
camisoles pour bébé, une paire de chaus
settes pour Paulot, quelques mètres de 
point à l’aiguille pour son nouveau corsa
ge, un petit pâté de lièvre, une revue 
pour son m ari... L ’utile et l ’agréable 
sont souvent bizarrement combinés par 
les bonnes mamans !

Quand tout fut classé de façon à pré
senter le moins de volume possible, T h é
rèse prit intérêt à la conversation que 
tenaient à haute v o ix  deux jeunes femmes.

Ces dames avaient sans doute l’inten
tion d’éblouir le reste des voyageurs par 
le récit de leurs distractions estivales, car 
tout en semblant être très intimes, elles 
paraissaient ignorer complètement com 
ment chacune avait em ployé ces derniers 
mois et ne se faisaient grâce d ’aucun dé
tail. La plus jeune, une blonde, avait à 
son actif un voyage en Suisse, P lom biè
res et Ostende ; la seconde, très brune, 
pouvait se glorifier d ’un séjour à Lu 
chon, d ’excursions dans les Pyrénées et 
d’une fin de saison à Paris-Plage.

Tout à coup la blonde s’écria : « D evi
nez donc, ma chère, qui j ’ai rencontré à 
Plombières ? Vraiment la constance n ’est 
pas bannie encore de la terre

—  Ma langue au chat, dit aussitôt la 
brune qui grillait de reprendre la parole.

—  Les inséparables d ’autrefois : G a
brielle Descats avec Cam ille Dubois !

—  Encore ? Après dix ? Vrai, c ’est tou
chant. E t vous avez parlé à Cam ille ? »

E lles rirent toutes deux et continuèrent 
plaisamment ; mais Thérèse ne com pre
nait plus rien. L e  nom de son mari lancé 
ainsi en public accom pagné d ’un autre 
l’avait atteinte au cœur.

Ce fut une émotion terrible qu’elle crut 
un instant ne pouvoir dominer, ses oreil
les bourdonnaient, ses tempes battaient ; 
il semblait qu’un nuage lui voilait les 
yeux.

Q u’était-ce donc que cette Gabrielle 
Descats dont son mari était l’inséparable, 
qu’il connaissait depuis dix ans et qu’il
avait été rejoindre à l’insu des siens?........
U ne jeune fille qu’il aurait voulu épou
ser, qu’il aimait toujours ?... Mais alors 
son mariage avec elle, Thérèse, il y  a 
quatre ans, le bonheur, l ’amour qu’il té
m oignait, c’étaient une infâme comédie ? 
E lle se croyait la plus chérie des épouses, 
alors qu’elle n’était qu ’une pauvre dupe !

Partagée entre le désir d ’en savoir da
vantage et la peur d’en trop entendre, elle 
restait là anéantie, ne remarquant pas 
l ’em ployé de l ’octroi qui palpait ses pa
quets : « Madame n ’a rien à déclarer ?

—  N on ... oui, un pâté de lièvre. »
Quelles ironies présente la vie : ce bon

homme placide qui lui remettait grave
ment un reçu de pâté alors qu’elle était
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tenaillée p a r  une  dou leu r  folle et  q u ’elle 
eû t vu s’écrouler  le m onde  sans u n  reg re t  
devan t son b o n h e u r  évanou i. . .

L a  voix de la voyageuse b londe  s ’éleva:
« T ien s  ! Mais nous  som m es arr ivées  ; 
dites donc,  con trô leur ,  faites a r rê te r .  »

L e  w a ttm an n  com pla isan t  s toppa .  T h é 
rèse  hésita  un  instan t,  puis,  com m e h y p 
notisée, elle rassem bla  ses paq u e ts  et su i
vit les deux  amies.

Ces fem m es qui connaissa ien t  un  se
cret révo lu t ionnan t  sa vie, elle ne  p o u 
vait se déc ider  à les q u it te r  et tout en sa 
ch a n t  b ien  q u ’elles é ta ien t  lo in  du  suje t 
d o n t  elles igno ra ien t  l ’in térêt,  T h é rèse  
s’a t tac h a  à  leurs  pas.

*
* *

E lle  m a rc h a  ainsi long tem ps,  la tête en 
feu.

Cam ille  était  allé à  P lo m b iè re s  en été, 
tand is  q u ’elle était à  W im ereu x ,  sans doute .  
Il se d isait t rop  occupé  p a r  ses affaires 
p o u r  l’ac co m p ag n e r ,  m ais  il avait t rouvé  
le tem ps  d ’aller re jo indre  ce tte  autre . 
Mais aussi quelle m an ie  on a, à p résen t ,  
de laisser les m aris  seuls p e n d a n t  les plus  
b ea u x  mois de  l’année  ! E lle  ne  voulait  
pas  par t i r ,  on  avait  objecté  la san té  de 
P a u lo t ,  c o m m e s ’il n e  se p o r ta i t  pas  
c o m m e u n  cha rm e,  P a u lo t  !...

D a n s  sa révolte d e  fem m e éprisé  et 
to rtu rée ,  elle allait d ire  : « Q u ’im porte  
q u ’il soit b ien  p o r tan t  si je  n ’ai p lus  de 
m ari ! » Mais elle re tin t le b la sphèm e !...

O h ! Ce Cam ille  ! E lle  l’a im ai t  tan t  ! 
Ce n ’était pas  « un  parti » q u ’elle avait  
« fait », mais l’h o m m e de ses rêves q u ’elle 
avait épousé ! Q u e  les au t re s  m en ten t ,  
t ro m p e n t ,  ap rès  tout,  c ’est possible, m ais  
lui !... Avec ses y eux qui rega rda ien t  si 
droit,  son sour ire  si franc, avec ses p r in 
cipes relig ieux su r to u t  !...  Il au ra i t  p u  
jo u e r  cette  com édie  atroce !...

Cette Gabrie lle  D escats  ! Si elle la r e n 
con tra i t  ! U n e  m arée  de  ha ine  lui m o n 
tait du  cœ u r  au  cerveau à ce nom  que  les 
d eux  am ies  p ro nonça ien t  tan tô t  en r ian t  !

E lles r ia ien t ! N e  devrait- il pa s  y  avoir  
u n e  solidarité en tre  toutes les épouses  ? 
C o m m en t  rire  de  ces choses-là q u a n d  
elles p e u v e n t à votre tou r  vous b ro y er  
le c œ u r  un jo u r  ?

*
* *

Les je u n es  fem m es s ’a r rê tè re n t  devan t 
une por te  cochère  ; T hérèse  passa, g r a 
v a n t  leurs traits d an s  sa m é m o ire  et se 
d isa n t  : « L ille n ’est pas  si g rand ,  j e  les 
re trouvera i  b ien  et je  sau ra i . . .  »

T o u jo u r s  à p ied ,  rec o n n a is san t  à peine 
son ch e m in ,  ne  vo y an t  p e rso n n e ,  elle se 
d ir ig e a  vers sa dem eu re . . .  Ce devait  être 
en  aoû t que  Cam ille  ava it  fait ce tte indi
gne  escapade ,  elle se souvena i t  que p en 
dan t  q u a t re  jou rs  elle n ’ava it  pas  reçu de
nouvelles  de  lu i   u n e  le ttre  p e r d u e ......
O ui,  c ’é t ait b ien  la le ttre  qui était per
d ue  !.. . V oyons, q u e  faire en  revoy ant le 
tra î tre  ? Lui c r ie r  à sa p lace  son mépris 
p o u r  ce tte  in fâm ie ?... O h  ! quel soulage
m e n t  ! M ais  serait-ce b ie n  la meilleure 
ven g e an c e  ? N ’est-ce pas se m o n tre r  trop 
a im an te  que  m an ifes te r  u n e  telle colère ? 
L a  fro ideur,  le déd a in  ne  seraient-ils pas 
p lus  adro its  ? C ar s ’il allai t  n ie r ?  Q uand 
on a m en ti  u n e  fois, on p e u t  m e n tir  tou 
jou rs ,  elle en  sera it  p o u r  ses frais de ridi
cu le . . .

E lle  traversait  la rue, u n e  autom obile  
la f rô la ,  elle n e  s ’en ém u t  pas  ; son am our 
m ort ,  que lui im p o r ta i t  la v i e  ? A quoi 
bon  élever des  enfants  p o u r  q u ’ils m en
ten t à leur  to u r  e t fassent des m alheureux.

Son ch e m in  passait  d ev a n t  une église ; 
ép o u v an tée  par  la tem pête  de désespoir 
qui g ro n d a i t  en elle, T h é rè s e  y  entra , et 
se je ta n t  su r  un  p r ie -d ieu  d a n s  un  coin 
som bre ,  elle s ’ab îm a  d an s  les sanglots. 
Q ui n ’a  pas  c o n n u  ces h eu re s  de  détresse 
infinie où  l’on sen t d ’u n e  façon  poignante 
à  la fois l’inan i té  de  to u te  conso lation  h u 
m a ine  et le beso in  d e  la p résence  plus 
sensible de  D ieu  ? C o m b ien  de tem ps de
m eura-t-e lle  là, rep o u ssa n t  le  calice amer 
en  su p p lian t  le ciel,  con tre  toute espé
rance,  q u ’il s ’é lo ignât  d ’e l l e ? . .  L e  f i at 
so r ta i t  enfin  de  ses lèvres, q u a n d  elle sen
tit une  m a in  se pose r  su r  son épaule : 
« Q uelle  ferveur, m a  pe t i te  T h é  ? »

E lle  releva la tê te  ; c ’é ta it  lu i !  Mas
q u a n t  enco re  ses t rah isons  de  dévotion 
c o m m e un  tartuffe! Q uel m o n s t re  que cet 
h o m m e  ; avec  son  regard  l im pide  et son 
do u x  sour ire ,  il lui d isa it : «As-tu fait bon 
v o y a g e ?  J e  suis  en t ré  en  p assan t  pour 
p r ie r  p o u r  to i.  »

Q u ’allait-elle lui lance r  d ’i n digne, de 
m é p r isan t  ? T a n d is  q u ’elle hésitait,  il lui 
p r i t  le b ras .  R e m a rq u a n t  q u ’elle t rem 
blait  très fort, il h â ta  le pas, pressentant 
que lque  chose de  g rave .  Dès q u ’ils furent 
ren trés ,  il l’in te r ro g e a  av id e m e n t  : « Tu 
as eu u n e  ém otion  violente. Quoi ? Un 
ac c id en t  ? P a r le ,  m a  pet i te  T h é ,  tu me 
fais p e u r .  »

L e s  lèvres de  la je u n e  fem m e frémis
saient ,  elle oub lia  toute d ip lom atie  et tout 
raffinement,
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—  « C ’est... c ’est en tram way, j ’ai en
tendu parler d ’une personne, d e ... de 
Gabrielle Descats ! »

E lle n’osait le regarder en face. Il ré
pondit très calme : « Je ne vois pas de 
quoi t’agiter; tu connais cette dame ou ce 
monsieur ? Est-ce Gabriel ou Gabrielle ?»

E lle vit là une rouerie : « U ne dame, 
monsieur, qui était à Plom bières cet été.

—  C ’est son droit,pourquoi t’en émeus- 
tu ? »

Cette tranquillité l ’exaspéra : « Parce 
qu’elle y  était avec un nommé Cam ille 
Dubois, m onsieur, son inséparable... de
puis dix ans ; prenez vos informations, 
rue Nationale,je vous donnerai le numéro.

—  Volontiers, car ça m’intéresse, répli
qua en riant cet homme décidément 
t 'es fort, " Mais au bout de quelques in
stants, attirant à lui la pauvre petite fem 
me : « Sais-tu ce que je  ferais si j ’étais 
m échant?... méchant comme toi ? Je te 
laisserais croire jusqu’à ce soir que ton 
mari est un vaurien... je  ne te dirais pas 
qu’il a l ’honneur d ’avoir pour homonyme 
une charmante fille qui entrera au cou
vent après la mort d’un vieux père qu’elle 
accom pagne à Plom bières tous les ans ; 
Mademoiselle Cam ille Dubois ! "

Thérèse le regardait stupéfaite, extasiée: 
« Mon pauvre chéri ! Mais oui, Cam ille ! 
Oh ! que j ’étais bête ! » —  E lle  éclata d ’un 
rire qui sonnait encore comme un san
glot. —  « Pardonne-m oi, c ’est tellement je  
t’aime ! »

Il sourit ému- à son tour : « Logique 
de femme ! Moi aussi je  t ’aime, mais à 
cause de cela j ’ai confiance en toi ; on 
pourrait dire dans tous les tram ways du 
monde qu ’on a vu ma Thérèse dans une 
ville d ’eau, quand je la pense ailleurs, je  
n’en croirais pas un mot. »

E lle lui sauta au cou : « E t tu aurais 
raison. A h  ! que Dieu est bon de m’avoir 
sorti de ce cauchem ar... Je me dem an
dais comment il pourrait bien m’en tirer.. 
Ecoute, nous n’appellerons tout de même 
aucun de nos enfants Cam ille, l ’épicène 
c’est trop compromettant ! »

J e h a n  d ’E s t r é e l l e s .

NOEL DU BERGER

Son fils était mort, m ais avec les anges,
Il était venu quand même à l'enfant,
Il avait su ivi les saintes phalanges,
L e  coeur désolé mais toujours ardent,

Il était venu quand même à l’enfant,
E t lorsque chantaient aux hommes les anges, 
L u i, disait : Am en ! G loire au Tout-Puissant.

M ais lorsque planaient de suaves charm es, 
Des sanglots montaient au coeur du berger ; 
Son doux regard fauve était plein de larmes, 
Lorsqu 'il voyait la  V ierge  s'incliner,
Des sanglots montaient au coeur du berger, 
L es yeux supplaient : Pardonne mes larmes, 
M ère, je  n’ai plus mon fils à  baiser !...

A lors tout au fond de l 'âme angoissée 
L a  V ierg e  plongea son regard aimant,
Elle  releva sa tète lassée,
E t suavem ent sur son front brûlant,
L a  V ierge  plongea son regard aimant.
Il sentit baiser sa tète lassée,
P ar un chérubin : c ’était son enfant !

L u c i l e  d e  C o r v a l .

On livre sensationnel
L ’h o m m e  et  l ’ u n i v e r s  (1)

En écrivant l ’intitulé de cet article, 
nous ne pouvions nous em pêcher de 
songer à ce que l ’on appelle assez légère
ment la faillite de la science ; on s’occupe 
beaucoup, de nos jours, à démontrer les 
prétendus désaccords de la science et de 
la foi. Il est vrai qu’une certaine science, 
disons plutôt demi-science (et encore !), 
n ’a d'autre but que de se libérer com plète
ment de la prépondérante supériorité de 
la foi ; dès lors, elle erre à l’aventure et 
elle en est venue à renier délibérément 
ce qui fut toujours son guide et son 
soutien. Q ue cette science-là ait fait fail
lite, quoi d ’extraordinaire ?

Mais il existe une autre science, celle 
qui ne se contente pas d ’aphorismes 
prétentieux, mais qui procède par les 
méthodes de la plus rigoureuse expéri
mentation ; celle qui n’a pas pour but de 
s’élever contre le dogm e religieux pour 
le détruire, mais qui au contraire s’e f
force, à la lum ière de la foi, de parvenir 
graduellement au summum de connais
sances dont est susceptible l ’esprit hu
main.

A  ce point de vue, le livre que nous

( 1 ) B r e t t e s .  —  L ’ hom me et l 'u n iv e r s .  T .  I er : 

L ’univers et la  vie. U n vol. in 8» de 68o pages. 
Paris, 1906, R oger et C hernoviz. Prix  ; 8 fr.
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présentons à nos lecteurs apporte une 
idée neuve et forte. U n mot sur l ’auteur 
et sur l’œuvre.

L ’auteur est le chanoine Brettes, que 
tout le inonde a connu comme orateur et 
remueur de foules, mais dans lequel per
sonne jusqu’ici ne soupçonnait un savant. 
Com ment il a quitté la prédication pour 
faire de la science, il nous le raconte lui- 
même dans une préface fort originale, 
presque une confession.

« . . .  Pendant tout ce temps, dit-il, j ’ai 
donné sans arrêt tout l’effort dont j ’étais  
capable, et —  désillusion poignante —  
pas un instant je n ’ai cessé d’avoir le sen
timent que tout était inutile, la sensation 
que tout, autour de moi, s’effondrait.

» J ’ai mesuré, alors, la profondeur de 
l ’abîme qui sépare aujourd’hui l ’Eglise de 
la société ; j ’ai senti toute la douleur qui 
peut torturer l ’âme du prêtre ; et j ’ai 
compris le sombre désespoir qui quelque
fois, hélas ! le jette hors de la voie...

» J'ai alors changé absolument l ’orien
tation de ma vie. Il y  a juste de cela 
20 ans. On l’a cru finie ; je  la com men
çais à nouveau. J ’ai cessé d’enseigner à 
l’Eglise ; et je  suis allé étudier, au 
Muséum, à la Sorbonne et au Collège de 
France. »

Il a fait « de l’anthropologie, de la 
biologie, de la géologie, de la paléontolo
gie, de la météorologie, de la m icrobiolo
gie et des sciences naturelles ». Il s ’est 
« acharné après les livres de fond, jusqu’à 
fatiguer les volumes, sans se laisser 
décourager par leur aridité ou leur 
étendue : Suess, de Lapparent, Zittel, 
Schimper, Schenck, Duclaux, Mascart,
H . Poincaré, P icard, A ngot, d ’Arsonval, 
C harles Richet, Armand Gauthier, etc...». 
Il a voulu savoir enfin comment les con
temporains comprenaient la philosophie 
de la nature, et il a « étudié l ’Ecole alle
mande de Kant à Schopenhauer et à 
Nietzche, l ’Ecole anglaise de H um e et 
de Berkeley à Herbert Spencer, et nos 
philosophes français jusqu’à cet étonnant 
Renouvier, dont le dernier livre conclut 
à l’inexplicabilité rationnelle d e  l ’Univers- 
sans une chute de l’homme assez sem
blable à celle qui est racontée dans la 
Bible ! »

Il faut bien convenir qu’après une 
préparation de ce genre il a le droit de 
parler, et il peut être écouté.

Il pose lui-même, d ’une façon saisis
sante, la question qu ’il va traiter : « Nous 
avions cru sur les origines de l ’hom m e

écrit-il, ce que raconte la Genèse ; mais 
voilà qu ’à présent la science affirme et 
prétend prouver que îa révélation s’est 
trompée et que nos premiers ancêtres 
sont le Protyle, le Phenacodus e t l ’Anthro
popithèque... Maintenant, au Muséum, 
l’homme est dans la même vitrine que 
son aïeul le singe... Q ue croire ? »

P our répondre à cette question qui 
angoisse si profondément l’âme humaine, 
le prêtre doit être doublé d’un savant. 
V oilà pourquoi le chanoine Brettes l’est 
devenu ; et pourquoi il adjure les savants 
et les prêtres, les jeunes surtout, de se 
donner la main, de montrer à l’humanité 
l ’aurore qui se lève, et de lui rendre enfin 
l ’espérance.

L ’œuvre scientifique comprend 3 vo
lumes : L ’ Univers et la V ie ;  —  Origines du 
désordre dans l'U nivers ; —  L a Création et la 
Genèse.

L e I er volum e, L ’ Univers et la Vie, est 
partagé en 14 chapitres : I. La méthode 
scientifique. —  I I . Unité de l 'u n i v e r s — 
III . Forces physiques. —  IV . L'éther. —  
V . L e  mouvement. —  V I. Forces 'mécaniques.
—  V I I . L a  chimie. —  V I II . L ’astronomie.
—  IX . L a  vie. —  X . Conditions de milieu. —  
X I. Les microbes. —  X II. Le règne végétal. 
—  X III . L e  règne animal. —  X IV . L ’homme.

L ’attention est saisie, dès les premiers 
chapitres, qui posent les pierres fonda
mentales de tout l’édifice et qui ont pour 
objet d ’abord la méthode, puis la thèse à 
démontrer, et enfin les forces employées 
à la construction du monde. L ’intérêt 
ne cesse pas de grandir, soutenu qu ’il est 
par l ’enchaînement rationnel des faits 
qui se succèdent, par la clarté avec 
laquelle ils sont exposés, et par l’autorité 
des savants, presque tous actuellement 
vivants, auxquels ils sont empruntés.

Mais à partir du moment où il entre 
dans l’étude de la vie, l ’auteur témoigne 
d’une étonnante originalité.

Ses savantes discussions sur la cellule 
et ses organismes, sur les diastases et les 
pigments, redressent nettement, par 
l’expérience, la confusion faite par les 
matérialistes, entre la vie cellulaire et les 
énergies de la pure matière.

E n  résumé, l ’ouvrage de M. le chanoine 
Brettes est d'une lecture facile et passion
nante. Il est indispensable à toutes les 
personnes de bonne foi que le doute 
attriste, ainsi qu ’à toutes celles qui 
enseignent à un degré quelconque, ou 
s ’intéressent aux grands problèmes des 
temps présents, D . F.
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LA NEIGE
F a n t a i s i e  d ’ h i v e r

L ’hiver est sorti de sa tombe,
Son linceul blanchit le vallon ;
L e dernier feuillage qui tombe 
E st balayé par l’aquilon.

L a  linotte a fui l ’aubépine,
L e merle n ’a plus un rameau ;
Le moineau va crier famine 
Devant les vitres du hameau.

L a  neige, fourrure blanche,
Ourle le rebord des toits ;
E lle  poudre chaque branche 
D e la perruque des bois.

Sur la vitre des mansardes 
Elle étale ses pâleurs,
E t fait aux lunes blafardes 
U n teint de pâles couleurs.

Le givre que sème la bise 
Argente les bords du chemin ;
A  l ’horizon la nue est grise :
C ’est de la neige pour demain.

S***

L e  s u r h o m m e  
d ’après  C o r n e i l le

(F in )

U n jour Corneille écrivit Polyeucte ; il 
traça ce jour-là le portrait d ’un surhom 
me qui ne ressemble pas à ses créations 
ordinaires. L ’observateur qui avait étudié 
la Fronde, Rom e et l’Espagne, savait que 
l’homme peut devenir surhomme par la 
force de la volonté et par le mépris de 
tout ce qui est contingent ; le chrétien 
qui avait lu saint Augustin et qui avait 
traduit le manuel de l’ascétisme, l ’Im ita
tion de Jésus-Christ, savait que l ’hom me 
peut devenir surhomme par la grâce. E t 
il écrivit Polyeude pour étaler dans tout 
son jour le travail m ystérieux de cette 
force supérieure qui pénètre en nos âmes, 
les transforme, les élève et les rend capa
bles d’un héroïsme où la « nature » ne 
peut pas atteindre.

Polyeucte, animé par la grâce, nous 
apparaît aussi courageux et aussi grand 
que les héros des pièces profanes guidés 
et soutenus par la volonté. Il fait les 
mêmes gestes que ses frères surhumains ; 
l ’amour, la famille et la vie ne sont rien 
pour lui quand Dieu a parlé ; il dépasse

même le devoir pour que rien ne manque 
à  son héroïsme ; non content d’attendre 
le martyre, il va le chercher ; non con
tent de renoncer à  Pauline, il la donne à  
son rival.

Mais ce qui rend cette pièce plus signi
ficative et plus belle que les autres, c ’est 
que la grâce atteint tous les personnages 
et les transfigure : nous assistons ici à  
cet admirable spectacle que Platon et 
l’ Imitation appellent les ascensions de 
l’amour. P olyeucte aimait la vie, le m on
de et les joies qu’ il donne, il aimait sa 
femme Pauline bien plus que lui-même ; 
parmi tous les amours humains, son 
amour était le plus beau, mais il était 
humain. A vec la grâce il n’aimera plus 
que Dieu : par la grâce son amour se 
divinise. Pauline aimait la vie et ses plai
sirs ; elle aimait P olyeucte par devoir et 
par élan, parce qu ’il était son mari et 
parce qu’il était généreux, dans un coin 
de son âme elle gardait un souvenir ému 
à  Sévère. Sous l ’influence de la grâce, le 
souvenir de Sévère se volatilise et dispa
raît ; en P olyeucte elle n’aime plus que 
le m artyr ; par la grâce son amour « se 
christianise ». Sévère aimait Pauline et, 
revenant vainqueur, il comptait bien se 
faire aimer d’elle ; c ’est avec un secret 
plaisir qu ’il voyait P olyeucte marcher à  
la mort et lui laisser Pauline ; son amour 
était calculateur et bas ; mais un souffle 
de grâce a traversé l ’air qu’il respire ; il 
se sent soulevé au dessus de lui-même, il 
défendra Polyeucte et aimera en Pauline 
la femme de devoir ; par la grâce son 
amour s’idéalise. Enfin le préfet romain 
Félix n’aimait que sa fonction et les joies 
qu ’elle donne ; mais lui aussi il a été 
touché de la grâce ; il renonce à  ses d i
gnités, il n ’aimera plus que la religion de 
ses enfants ; par la grâce son amour 
« s’humanise ». Nous sommes ici, comme 
l 'a  dit M. Faguet, en présence d’une 
mystérieuse échelle de Jacob : tandis que 
Polyeucte, tout au sommet, est attiré par 
la grâce de Dieu, aidé de la même grâce, 
il attire vers lui d ’abord Pauline, puis 
par Pauline Sévère, et par Sévère Félix. 
Ainsi par la grâce chacun des per
sonnages de ce drame est élevé au-dessus 
de l’humanité. L e véritable surhomme 
aux yeux de Corneille est celui qui triom
phe de tous les obstacles humains pour 
aller à  Dieu.

*
*  *

Je puis bien ajouter que l’œ uvre du 
poète du « surhumain » est pour
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nous  d ’u ne  très p a r t icu liè re  ac tua lité .  
A près tan t  de  ro m an s  qui cé lèb ren t  la 
m aîtr ise  de la passion et qui on t affadi et 
dévirilisé les âm es,  à  l’h e u r e  où  nous  a u 
ro n s  besoin  p o u r  res te r  n o u s  et chez nous  
d ’une  énerg ie  p lus  que  c o m m u n e ,  la t r a 
gédie  de  Corneille  sem ble  un rem ède  a p 
p ro p r ié  à n o tre  m al,  u n  cordia l v igoureux  
p ro p re  à n ous  g u ér ir  de  no tre  an é m ie  m o 
ra le  et à  ressuscite r  en  n o u s  la volonté . 
E l le  p e u t  n o u s  r a p p e le r  ensu ite  quel est 
le p r ix  de la vie, e t q u ’il y  a des  choses 
qui valent q u ’on leu r  sacrifie la vie, et ce 
son t  l 'h o n n eu r ,  le devoir,  la foi. Il me 
sem ble  enfin que  si Corneille  est co n s id é 
ré  p a r  nous  co m m e l ’a u te u r  de  Polyeucte 
—  et certes Polyeucte est d e  tou tes  scs 
pièces la p lus  belle, e t celle qui est restée 
la p lus  je u n e  —  il a écrit p o u r  no tre  
te m p s .  Ce je u n e  m a r ty r  qui va au  sa c r i
fice c o m m e à u n e  fête est un  ty p e  et un  
sym bole .  P o ly e u c te  rep ré se n te  cette  j e u 
nesse  ch ré t ie n n e  qui g ran d i t  su r  la te rre  
de  F ra n c e  et qui a  senti passer  su r  son 
â m e  le souffle des tem ps  n o uveaux ,  p a r 
lons en  m ieux , la grâce  q u e  D ieu  do n n e  
d ans  les te m p s  troub lés  e t  qui fait les 
sauveurs  des  n a t ions  m a la d e s .  Si elle sait, 
co m m e P o ly eu c te ,  a ller  tout d ro it  à l ’a c 
tion éne rg ique  et à la souffrance sans se 
laisser a r rê te r  p a r  ce que  Corneille  appelle  
« les a t tac h em en ts  de  la cha ir  et  d u  m o n 
de », elle fera u n e  F ra n c e  nouvelle com m e 
les P o ly eu c te s  des p rem ie rs  siècles f irent 
en m o u ra n t  un  m o n d e  nouveau .  L a  F ra n ce  
d ’a u jo u rd ’hu i ressem ble  à P a u l in e ,  don t 
l’â m e  é ta it  nob le  et le c œ u r  ch a u d ,  mais 
d o n t  l’espri t  était p rév e n u  p a r  d ’injustes 
e rreu rs  :

E lis  a  trop de vertus pour n ’être pas chrétienne.

E lle  ne  dem an d e ,  co m m e P a u l in e ,  q u ’à 
a d m ire r  des  h o m m e s  géné reux ,  à a im er  
qui elle adm ire ,  à su iv re  qui elle a i me et, 
en t ra în ée  p a r  des gestes va inqueu rs ,  à 
s ’écrier ,  elle aussi :

Je vois, je  sais, je  crois, je  suis désabusée.

Sans  dou te ,  les m o dernes  F élix  q u ’on 
dira i t  que  Corneille  a  voulu  p e in d re, la 
re t ien d ro n t  lo n g te m p s  p a r  leurs  m enaces  
faites d e  lâcheté  ; m ais  q u a n d  la m ajo r i té  
sera désabusée ,  ils se ro n t  désabusés  eux 
aussi.  E t  q u a n d  aux  Sévères ,  c ’es t-à-dire 
a u x  ad v e rsa ires  éclairés et loyaux , il n ’y 
a  q u ’u n e  chose à leur d e m a n d e r  et les 
P o ly e u c te s  l 'o b t ie n n en t  tou jours ,  c ’est 
l’es t im e et le respect.

J . C a l v e t .

Le roman du jour

L a  B ib lio th è q u e  de m a f i l l e  m arche  
de  succès en succès,  ou p lus  exac tem ent 
son succès a u g m e n te  au  fu r  et à m esure  
q u e les vo lum es s ’a jo u te n t  les uns  aux 
au tres .  N o u s  v enons  de  lire les deux 
d e rn ie rs  : L a  fin  du rêve, d e  Danielle 
d ’A rthez ,  et D ans l ’engrenage, de  Jeanne  
D e  C ou lom b , et n ous  som m es  heu reux  
de p o u v o ir  les r e c o m m a n d e r  tous  deux 
à nos lecteurs .  L e  p re m ie r  nous  révèle 
les m œ u rs  par t icu liè res  d ’un  certain  
m o n d e ,  gens  d ’affaires, arr iv istes avant 
tou t,  qui fou len t aux  p ieds ,  avec une 
se re ine  insouciance,  le c œ u r  et la co n 
sc ience,  p o u rv u  q u ’ils a r r iven t ! E t  à 
quoi,  bon  D ieu!  a r r iven t- i ls?  A u  désastre 
le p lu s  com plet ,  chez  eux et au to u r  d ’eux. 
L a  v igou reuse  s incér i té  de  ce tte  étude 
v au t u n e  h e u re  d ’a t ten t ion .

L ’ouv rage  de  J e a n n e  D e  C oulom b 
re n tre  d ans  la m a n iè re  hab i tue l le  de 
ce t  écrivain  ; l’ac tion  est co n c en tré e  dans 
la P ro v e n ce ,  le p ay s  du  b ea u  soleil et 
des g ran d s  m onts .  L ’a u te u r  excelle à 
a m e n e r  les s i tuations ém ouvan te s ,  tra
g iques m ê m e ,  avec l ’a r t  d u  meilleur 
m e tte u r  en scène .  N o u s  avons  seu lem ent 
reg re tté  q u ’u n  s o m b re  jo u r  d e  deuil  je tte 
sa no te  de lu g u b re  tr is tesse su r  u ne  fin 
d ’ailleurs  ch ré tienne .

*
*  *

D a n s  la Bibliothèque bleue, M . D u  C a m p 
franc  v ien t  de  nous  d o n n e r  L es Semeurs, 
œ u v re  v ra im en t  orig inale,  instruc tive ,  et 
p lus  encore  suggestive .  N ous  voyons 
c o m m e n t  un  esprit  cultivé, m ais  dévoyé 
p a r  les idées m o d e rn e s  d ’in d é p en d a n ce  
ph ilo soph ique ,  en  est a m e n é  au  plus 
a b s u rd e  des  orgueils  et finit p a r  som brer  
d an s  la désespé rance .  H e u reu se m e n t ,  
D ieu m e t  su r  sa rou te  une  â m e  sim ple et 
d ro ite  qui rem e t  tou tes  choses au  po in t  
et r am è n e  la pa ix  d iv ine  d a n s  ce cœ ur  
u lcéré .  L e  se m eur ,  c ’est ici M. D u  Camp- 
f ranc lui-même, do n t  l’œ u v re  fera du  bien 
à p lu s  d ’un  espri t  indécis .

*
*  *

Sœur Alexandrine, de  C h a m p o l ,  est bien 
l’o u v rag e  le p lu s  délica t que  n ous  ait 
livré cet éc r iva in  de  ta len t ,  et nous 
n ’hés itons  pas  à le p la ce r  en tê te  de  ses 
n o m b re u x  ouvrages ,  p o u r  le charm e 
infini qui s ’en  dégage .  P a u v r e  petite
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S œ u r  A lex a n d r in e  ! E lle  s 'é ta it  dévouée  
sans co m p te r ,  et les pauv res  de son 
q uar t ie r  lui ren d a ie n t  en véné ra t ion  ce 
q u ’elle leu r  d ispensa i t  en  d o u c e u r  et en  
bienfaits .  E t  b ru ta lem en t ,  la loi d e '  
sépara tion  la je t te  à  la rue ,  c o m m e u n e  
paria ,  sans ressources ,  sans au tre s  am is 
que les b raves  gens  q u ’elle a secourus .  
L a  sa in te  fille r e p r e n d  m a lg ré  to u t  son 
œ uvre  de  bon té ,  et elle y  succom be ,  
obscur  m a r ty r  d u  d é v o u e m e n t ,  de  
l’abnéga t ion .  S ans  em p h a se ,  sans r h é to 
r ique, l’a u te u r  trace  de  m ain  de  m aître  
cet é m o u v a n t  p o r tra i t .  C e t te  sim plic i té  
m ê m e  re m u e  le lec teur ,  et, à la de rn iè re  
ligne, on  ne  p e u t  q u e  s ’éc r ie r  : Q u e  c ’est 
beau  !

*  *

G eorges  D u  Vallon, d ans  M ichel Sm ir
lof, et M ichel A uvray ,  d an s  La prière de 
Luceüe, se son t  faits les pe in tres  et les 
c r it iques des m œ u rs  du  g r a n d  m o nde .  
A ce p o in t  d e  vue, les d eu x  ouvrages 
valen t q u ’on s ’y  a rrê te ,  p a r  la sincérité  
d ’observa tion  d o n t  ils fon t  p reuve .  Le 
g ran d  m o n d e  n ’est pas  tou jours  celui qui 
n o u s  d o n n e  les m eil leu rs  exem ples ,  hélas ! 
E t  m a lg ré  tou t,  q u a n d  D ieu  s ’en  mêle, 
il reste  tou jours  l ’école du  devoir  et du  
sacrifice ; m a is  que  de  revers  n e  faut-il 
pas p o u r  l’y  a m e n e r  !

Ces deux  ouv rages  son t  à  r e c o m m a n 
der  p o u r  les h au ts  en se ig n em en ts  q u ’ils 
ren ferm en t .  I l  n ’en  est pas  d e  m êm e, 
m a lh eu reu sem e n t ,  p o u r  les trois su ivants.

L es av e n tu re s  du  Sous-lieutenant La fille , 
d ’A lp h o n se  Crozière ,  re n t re n t  dans  le 
do m a in e  d e  la m ora le  in d é p e n d a n te  ; 
bien que  jo l im e n t  éciites ,  n o u s  n ’en c o n 
seillerons pas  vo lon tie rs  la  lec tu re  aux  
jeunes  filles ni à . . .  leu rs  m ères  : elles n ’y 
a p p re n d ra ie n t  r ien  de  b o n .  N o u s  re g re t 
tons u n e  fois de  p lu s  q u ’u n e  p lu m e  aussi 
bien  t r e m p é e  sacrifie si fac ilem ent au 
goû t des  na r ra t io n s  corsées.

L e  g ran d  in té rê t  du  nou v ea u  rom an  de 
M. P a u l  G o u rm a n d  : Le secret des vagues, 
réside su r to u t  d ans  l’o rig ina lité  de sa d o n 
née et la façon  p eu  c o m m u n e  avec 
laquelle l’a u te u r  ana lyse  et expose les 
rudes m œ u rs  des  côtes b re to n n e s .  L e  
sujet en lu i-m ê m e  est parfois hasardé ,  
certaines ex p re ss io n s  s o n t  d ’un  tel réalisme 
que n o u s  eussions préféré  les voir 
absen tes  ; ce t te  réserve s ’im posa i t  de 
no tre  p a r t .  O n ne  p e u t  c e p e n d a n t  d én ie r  
à l’a u te u r  u n e  rare  hab i le té  à a m e n e r  les 
situations les p lu s  d ram a tiques ,  u n  style 
coloré et v igoureux , une  pu is san ce  de

descr ip tion  q u ’on p o u r ra i t  qualifier  d ’év o 
cation . R e tr a n c h o n s  u n  peu  de la violence 
des  passions,  e t ce sera parfait .

M alg ré  la vive sy m pa th ie  que  nous 
avons  p o u r  n o tre  a im ab le  confrère, M. 
E u g è n e  M ontfort,  le su je t  q u ’il choisit 
p o u r  son ro m a n  : L a  maîtresse américaine, 
ne  n o u s  p e rm e t  guère  de le r e c o m m a n d e r  
à  nos lecteurs  sans réserves. Ces aventures  
scabreuses ,  que  le m o n d e  excuse sous 
p ré tex te  de  flirt, ne  son t  pas  très 
éd if ian tts ,  e t nous  dou tons  fort  que  
l’a u te u r  conseille à ses enfants de se co n 
d u ire  c o m m e les pe rso n n a g es  q u ’il fait 
ag ir .  C ’est bien  regrettab le ,  car, en tant 
q u ’écrivain ,  M. M ontfo r t  possède  des 
qual i té s  capables  de  lui assu re r  le succès.

* 
* *

N o u s  achevons  de  lire le d e rn ie r  ro m an  
de M. A do lphe  A dere r  : Une grande dame ; 
il y  a là des pages  ém ouvan tes ,  f inem ent 
écrites, g rac ieuses d e  style et d ’esprit .  
Il y  a b ien , p a r  l’ouvrage ,  que lques  ac 
crocs à la m ora le  ; n ous  ne  p o u v o n s  pas  
adm ett re ,  p a r  exem ple ,  q u ’u n e  épouse, si 
m a lh eu reu se  soit-elle, oublie  ses devoirs  
au  p o in t  de  se d o n n e r  au  p réc ep te u r  de 
son enfant.  T o u t  cela est dé l ica tem ent 
trai té ,  nous  le voulons b ien , et, sous la 
p lu m e  hab ile  de  l ’au teu r ,  les s i tuations 
g a rd e n t  u n  vern is  de respec t  et  de  tac t  ; 
m a is  le fond du  tr is te  d ra m e  qui se 
d én o u e  d an s  le sang  n ’en  reste pas  m oins 
rép réhensib le ,  et nous  le reg re t tons  v ive
m ent.  F r .  D u f o u r .

LE MOIS LITTÉRAIRE

Aide-mémoire du libraire et de l ’amateur de 
livres. P re m iè re  pa r t ie  : A - L A L .  U n  
vol. in-8° d e  240 pages.  P a r is ,  1906, 
19, rue  des F ossés-S ain t-Jacques .

P r ix  : 10 fr.

V o ici un travail b ib liographiqu e d'un genre 
spécial, dont l’ intérêt et le côté pratique seront 
rapidem ent constatés par les bibliophiles. U n 
ancien libraire  (m algré toutes nos recherches, 
nous n'avons pas réussi à percer ce trop modeste 
anonym e) s’est donné la peine de constituer, 
patiem m ent, un répertoire d'ouvrages rares ou 
curieux en tous genres, anciens et modernes. Il 
y  a là des éditions originales, des livres à gravu 
res depuis le XVIe siècle, des impressions rares, 
des volum es à tirages lim ités, éditions d'am ateur
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ou collections de grand luxe. C eux qui s’o c c u 
pent de b ib liographie se rendront aisém ent 
compte de la somme d ’efforts et de recherches 
qu ’un pareil travail représente, et leur estime 
pour l'auteur s'en augm entera d’autant.

L e  prem ier volum e, qui vient de p araître , 
s'arrête à la  lettre L  ; la deuxièm e partie paraîtra 
dans le courant de février 1907, égalem ent au 
p rix  de 10 francs.

Almanach de la P a ix . 1907. In-16 de 64 
pages.  P a r is ,  1906, P lon .  P r ix  : o fr.  20

L ’A lm anach de la paix en est à sa 19e année 
il nous arrive cette fois avec une riche cou ver
ture illustrée, des articles signés de noms célè
bres, un choix heureux d'illustrations et de pho
tographies. V oilà  certes de quoi alim enter pour 
un an le succès qui ne lui a pas fait défaut ju s . 
qu 'ic i.

A u b u r t i n  (F e rn a n d ) .  —  Frédéric L e  P la y  
d ’ap rès  lui-même. U n  vol. in-16 de 608 
pages.  P a r is ,  1906, G iard  et Brière. 

P r ix  : 4 fr.

L'étonnante figure de L e  P la y  m arquera une 
étape assez considérable dans l'évolution écono
mique du monde ; toute une existence d’un tra
vail acharné l'a  mis au prem ier ran g des pen
seurs contem porains, et son œuvre encyclopédi
que, formée de publications successives et de 
plus en plus définitives, est tellement étendue 
que des esprits supérieurs auraient seuls les lo i
sirs de la parcourir. Pour la mettre à la portée 
du p u blic, pour la concrétiser en quelque sorte 
en un manuel pratique et suffisamment explicite, 
il fallait une plum e érudite et bien informée, et 
celle de M . A ubertin  a réalisé ce tour de force 
de nous présenter un L e  P la y  entier dans le ca
dre restreint d'un in-16 ordinaire.

T rois parties dans le volum e : vie, méthode, 
doctrine du grand économiste. L e  portrait que 
nous trace d’abord l'autour est une m erveille de 
précision : après l ’avoir parcouru, on se prend à 
désirer toute une génération de géants, géants 
quant au cœ ur, géants quant à l ’esprit. Il était 
im possible de signaler toutes les idées de L e  
P la y  : l’auteur a du moins groupé les doctrines 
m aîtresses du savant économiste, et cette secon
de partie n'est pas moins instructive que la pré
cédente, ni mo ins fertile  en conclusions. Enfin, 
pour com pléter son étude, M. A uburtin  a fait un 
choix ju d icieux d ’extraits, qui serviront de cadre 
au sublim e portrait qu 'il a tracé avec tant de 
grandeur et de sim plicité.

A u g é  d e  L a s s u s  ( L . ) .  — L 'E m ilia d e. In-8° 
d e  16 pages .  P a r i s ,  1906, Bonvalot- 
J o u v e .  P r ix  : 1 fr.

U n  brave homme de philosophe affirmait na
guère que tout en F ran ce  finit en chanson. Le 
sim ili-règne de l 'ex-président finit, lu i, grâce à 
la  verve de M. A u g é  de Lassus, en un petit 
poème épique, en trois chants. N ous n’oserions 
pas affirmer que le grand homme, descendu du 
trône, goûtera  l ’ironie souvent mordante, la ma
lice spirituelle de ces vers sortis d’une plume 
assez caustique. Que voulez-vous ? A près la pré
sidence vient la pénitence : à  la  naïveté de la 
prem ière correspond la fustigation de la seconde. 
E t c ’est bien fait.

B o u r g e o i s  ( H e n r i ) .  — N oire cathédrale. 
U n  vol. in-40 de 128 pages .  Rouen , 
1906, Im p r im e r ie  de  la V icom té.

D ans sa lettre lim inaire, M gr F u zet loue vive
ment l ’auteur d ’avoir eu cette heureuse inspira
tion : chanter la cathédrale de R ouen. T ous nos 
lecteurs connaissent cette splendide m erveille de 
l ’art o g iva l, qui fait depuis des siècles l ’admira
tion du monde entier. Sym bole im m uable de la 
foi normande, elle est pour ainsi dire « l’âme et 
le cœ ur du diocèse ». M . l’abbé B ourgeois a 
donc été bien inspiré en célébrant en vers « sa » 
cathédrale ; dans ces vers, il y  a bien deci delà 
quelques faiblesses, m ais on passera aisément 
sur ces petites défectuosités eu égard au but 
poursuivi par l'écrivain .

Quatorze dessins, œ uvres d ’une main habile et 
très personnelle, donnent un cachet particulier à 
cette œuvre poétique.

D e l a m a r r e  (A ch .) .  — L es agrandissements 
à la lumière artificielle. U n  vol. in-16 de 
VIII-104 pages .  P a r is ,  1906, Mendel.

P r ix  : 2 fr.

D ans un ouvrage paru précédem m ent, M. De
lam arre a indiqué, dans tous ses détails, la mar
c he à suivre pour construire un appareil d’agran
dissement à la  lum ière diffuse, capable de fournir 
des résultats à tous points de vue comparables à 
ceux que l ’on obtient avec les appareils spéciaux 
du com m erce, et dont le prix  de revient, pour un 
am ateur un peu habile et in génieu x, n’est que de 
quelques francs.

Poursu ivan t la  même idée, il a voulu, dans ce 
nouvel ouvrage, indiquer aux am ateurs sérieux le 
m oyen soit de construire eux-mêmes et de toutes 
pièces un appareil d ’agrandissem ent à  la lumière 
artificielle, soit d ’utiliser, dans le même but, les 
lanternes à projection si répandues aujour
d’hui.
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D u b o is  (J .-A .) .  —  H  indu tnanners, customs 
and ceremonies. U n  vol. in-16 d e  XXXIV- 
744 pages.  Oxford , 1906, C la rendon  
P ress .  P r ix  : 7 fr. 5o

L ’origin al de cet ouvrage fut écrit, en i 825 , en 
langue française, par l ’abbé D ubois ; la  traduc
tion actuelle est dûe à M. H enri Beaucham p, de 
l'U n iversité  de M adras. L ’ouvrage s’ouvre par 
une rem arquable vue d ’ensem ble sur la  société 
dans l ’ Inde et de curieuses annotations sur le 
système de castes : beaucoup de ces détails eth
niques sont sinon inédits du moins bien peu con
nus du grand p u blic . Un livre tout entier est spé
cialem ent consacré à l ’étude de la  vie brahm ini
que : avec l’auteur, nous pénétrons dans les ar
canes les plus intim es de l ’existence quasi-mer
veilleuse des prêtres de Bouddha. Enfin, comme 
com plém ent, un travail com plet sur la  religion 
de l’ Inde.

Nous n’avons qu ’un reproche à adresser aux 
éditeurs : c ’est de n’avoir pas join t à l ’ouvrage 
une abondante docum entation photographique : 
les lecteurs aim ent généralem ent à pouvoir se 
représenter en esprit les pays dont on leur 
parle.

***

F i n z i  (G .).  —  Pétrarque. U n  vol. in-16 de 
324 pages .  P a r i s ,  1906, P e r r in .  

P r ix  : 3 fr. 5o

D ans la  trop courte préface écrite par M. 
P ierre  de N olhac pour cet ouvrage, celu i-ci rap
pelle avec raison com bien la  mémoire de P étrar
que fut toujours honorée en F rance ; il convenait 
cependant d’abandonner une bonne fois la  légen 
de de 1’ « amant de L au re  » pour retrouver dans 
l ’auteur du Canzoniere un véritab le poète ly r i
que, précurseur d ’un mouvem ent littéraire bien 
déterminé.

L ’ou vrage écrit par M . F in zi sur ce sujet l ’est 
à un point de vue exclusivem ent italien ; p ou r
tant il présente pour nous un réel intérêt, en ce 
sens qu ’ il rectifie  pas m al d’ idées erronées à l ’en
droit de Pétrarque, et qu ’il nous montre celui-ci 
sous un jou r nouveau, écrivain  laborieux, ardent 
adm irateur du B eau, nationaliste passionné. Ces 
notes intim es nous livrent du célèbre hum aniste des 
aperçus bien curieux, que le monde lettré n ’a pas 
jusqu ’ici approfondi avec assez de soin, et qui 
expliquent l'in fluence considérable que P étrar- 
q.ue exerça sur son siècle.

** *

H é r a u l t  d e  S é c h e l l e s .  —  Œ uvres litté
raires. U n  vol.  in-16 d e  XIV-262 pages.  
P ar is ,  1907. P e r r in .  P r i x :  3 fr.  5o

Comme le dit très bien dans sa préface M . D ard, 
l'auteur et le  com m entateur de cette étude, il peut

paraître paradoxal, prem ière vue, de présen
ter au pu blic  lettré les œ uvres d'un membre du 
Com ité du salut pu blic  ; il semble que ces deux 
fonctions de littérateur et de fournisseur en titre 
de la guillotine dussent s’exclure invinciblem ent 
l ’une l ’autre. Il n’en est rien pourtant dans ce 
cas particulier. B ien  entendu, nous ne souscri
vons pas d’enthousiasme à toutes les doctrines de 
l’érudit que fut H érault de Séchelles, et pour 
cause : un membre du trop fameux Com ité 
n’était pas un saint à  mettre en niche, cela se 
com prend. Pourtant le fait que ce révolutionnai
re se transform ait, à ses moments perdus, en 
écrivain  de mérite, justifie la  publication de ce 
volum e : on y  trouvera maintes pages curieuses, 
intéressantes, originales, qui valent d’ètre lues 
pour leur élégan ce pittoresque et leur éloquente 
séduction.

*
* *

H e r v é  (Noël) .  — Les N oëls français. Essai 
h is torique et l it téraire . U n  vo l.  in-12 de 
V III-150 pages.  N io r t ,  1906, Clouzot.  

P r ix  : 2 fr.  5o

N ous annoncions l ’an passé l ’apparition de ce 
volum e dont la  lecture se recom m ande d’une 
manière toute spéciale à  l ’époque de la  fête de la 
N ativité. N ous ne répéterons pas ic i l ’apprécia
tion que nous en avons donnée, mais nous repro
duisons avec plaisir quelques lign es écrites par 
M . Joseph Boubée et publiées par les Eludes : 
« M . H ervé, qui s’appelle aussi N oël, trace dans 
ses grandes lign es l'histoire de ce  genre très 
com plexe et pourtant très particulier de poésies 
françaises qu ’on appelle Noëls. ...E n  somme le 
travail est assez com plet pour être exact. L ’étude, 
l'esquisse pour mieux dire,est si lestement tracée, 
que le livre  se lit d’un trait sans fatigue et avec 
un réel plaisir. E t le m érite de cet intéressant 
travail éclate encore d ’autant m ieux qu 'il affiche 
moins de prétention et que l ’auteur nous le pré
sente avec une extrême modestie. »

C e volum e est en vente à  B ruxelles, a u x  bu 
reaux de l 'Essor, 15, A venue de la  Renaissance.

*
*  *

L é p i n e  (M adeleine) .  —  Jeanne D arc. 
In-8° d e  64 pages. P a r is ,  1906, B ib lio 
th è q u e  de  l ’A ssociation .

N ous signalons volontiers l ’apparition de ce 
coquet livret d’un drame en cinq actes, en vers, 
écrit pour la glorification de l'im m ortelle héroïne 
d'O rléans. Sur un pareil sujet, Mme M adeleine 
L ép in e (dont les lecteurs du Glaneur ont pu 
maintes fois adm irer le beau talent) ne pouvait 
faire qu'un petit chef-d'œ uvre, et vraim ent, sous 
son allure sim ple et naturelle, ce drame revêt 
une rare noblesse d'expression et de sentiment.
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Sa lecture laisse une impression de grandeur, de 
beauté, dont la plénitude rejaillit sur la mémoire 
vénérée de la vierge de D om rém y.

*

L u c a s  (C .-P .) .— The canadian w ar o f  1 8 1 2 .  
U n vol. in-8° de 270 pages. Oxford, 
1906, Clarendon Press. P rix  : 16 fr.

L a  guerre de 1812 fut une des conséquences, 
et non la moins sanglante, de ce fameux blocus 
continental, inventé par N apoléon 1er pour isoler 
l'A n gleterre. C elle-ci, en guise de représailles, 
usa d’une rigoureuse sévérité dans la recherche 
et la  punition des déserteurs de sa m arine ; d ’où, 
de la part des autorités am éricaines, des froisse
ments répétés qui se traduisirent rapidem ent en 
hostilités.

C e livre  est un des rares ouvrages qui aient 
retracé ces années sanglantes au m oyen de docu
ments sûrs et d’une indiscutable authenticité ; à 
ce point de vue, il servira grandem ent à com plé
ter l'histoire du Canada, jusqu 'au  jou r où le 
traité de Gand rétablit la  paix dans l ’Am érique 
du N ord. L e  travail de M . L u cas est complété 
par une série de cartes, reproduites d'après des 
originaux contem porains : elles permettent d é ju 
ger le pas immense que les tracés géographiques 
ont fait depuis un siècle.

M a d a n  (A.-C.). —  Wisa haudbooh. U n 
vol. in-18 de i 36 pages. Oxford, 1906, 
Clarendon Press. P rix  : 3 fr. 7 5

L ’auteur, nous avons eu l'occasion de le dire, 
s’est fait une spécialité m arquée de l ’étude des 
dialectes sud-africains. Il y  a quelques mois à 
peine, il nous donnait une série d 'ouvrages gram 
m aticaux sur le dialecte senga ; aujourd 'hui c'est 
la  langue des tribus w isa qu’il nous fait connaître, 
avec sa méthode habituelle. C et ouvrage sera 
un précieux auxiliaire pour les m issionnaires et 
les résidents appelés à séjourner dans le nord-est 
de la Rhodésie.

*
*  *

M a r é c h a l  (C.). — L e  sucre. U n vol. in- 
16 de 162 pages. Bruxelles, 1906, 
K noetig. P rix  : 2 fr. 5o

D ans ce substantiel ouvrage, M . M aréchal a 
résum é tout ce qui a trait au sucre et aux plan
tes saccharifères : historique du sucre, culture 
des plantes sucrières, méthodes de fabrication 
du sucre et ses m ultiples emplois dans l'a lim en 
tation.

A  l’aide de ce manuel c la ir et bien conçu, tout 
profane pourra se rendre compte des diverses 
m odifications que subit le  sucre, depuis son 
état prem ier dans les plantes productrices ju s
qu'au moment où il fait l ’ornement de notre table.

D e même, la  lecture de ce travail nous fait tou
cher du doigt l'im portance du sucre au point 
de vue alim entaire tant de l ’homme que des 
anim aux ; et, qui l ’eût cru, la m édecine elle- 
même y  a recours dans certains cas spéciaux : 
pourvu que les considérations de l'auteur sur ce 
point n'augm entent pas trop le nom bre de nos 
malades. A p rès tout, ni les d iscip les d’Hippo- 
crate ni les propriétaires de sucreries ne s'en 
plaindront.

***

M o o r e  (M abel). —  Carthage o f  the Phoeni
cians. Un vol. in-16 de 184 pages. Lon
dres, 1905 , H einem ann. P rix  : 7 fr. 5o 

C arthage, comme Pom péi, comme B abylone, 
comme d’autres v illes encore, est en train de 
ressusciter, grâce  à  des fouilles intelligem m ent 
conduites. L ’auteur nous parle ic i des plus ré
centes découvertes opérées dans la  vieille  cité 
carthaginoise par des savants avides de remettre 
au jou r les restes d ’une civilisation  qui eut ses 
moments de splen deur. Ce qui frappe surtout, c ’est 
le caractère avancé qu ’a pu revêtir l ’art à Car
thage : B ord-el-D jedid, l ’antique nécropole pu
nique, a  livré  aux chercheurs des documents 
d ’une valeur considérables. L ’ouvrage contient 
d ’ailleurs un choix de reproductions photogra
phiques qui perm ettent de constater de visu  com
bien les artistes de C arthage furent habiles à 
modeler la  terre cuite ou à  m anier le burin.

N ous recom m andons bien volontiers l’ouvrage 
de Mme M oore à  l'attention des archéologues ; 
ils y  trouveront bien  des renseignem ents sûre
ment inédits qui jetteront un jour nouveau sur 
l'art carthaginois en ses diverses manifestations.

** *

N e r t h a l .  —  M ichelet. U n vol. in-16 de 
IV-200 pages. Paris, 1906, Librairie 
des Saints-Pères. P rix  : 3 fr.

L e  présent ouvrage n ’est pas une biographie 
de M ichelet, encore moins une histoire anecdo
tique ; l'auteur a tout sim plem ent étudié son 
sujet sous diverses faces déterm inées, et de son 
travail se dégage une curieuse esquisse de la 
personnalité littéraire de M ichelet.

Q uelques titres choisis au hasard parmi les 
plus intéressants : l ’horoscope de M ichelet, —  
son im agination, —  son am our pour le peuple, 
—  son amour pour la  patrie, —  sa haine de la 
civilisation  chrétienne, —  son style. On con
viendra qu’un travail portant sur des points de 
vue ainsi spécifiés devait attirer l ’attention ; l'au
teur y  est parvenu par sa sincérité et la  rectitude 
de ses jugem ents ; il nous présente donc sinon 
un M ichelet inconnu, du moins un M ichelet peu 
connu sous les angles spéciaux qu ’il établit. 
C ’est une œuvre réellem ent pittoresque, dont 
l'origin alité  même mérite l ’approbation.
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L ’ouvrage est compléte par une minuscule 
mais captivante étude sur Beaumarchais et les 
contes de Perrault.

* *

Pobeguin (E .). —  Notes sur Mogador. 
In 12 de 52 pages. Paris, ig o 5 , C om i
té du M aroc. Prix : 1  fr.

Dans cette jolie plaquette, M. E. Pobeguin, 
ingénieur, a réuni les documents de la mission 
maritime française du commandant Dyé. Les 
récents événements du Maroc donnent une ac
tualité saisissante à ce travail, qui nous livre 
tous les secrets de la ville de Mogador, l’une des 
premières cités de l'empire d'Abd-ul-Aziz.

*
*  *

P o irm e u r .  —  L a région du Guir-Zousfana. 
U n vol. in-12 de 104 pages. Paris, 
igo6, Com ité du Maroc. P rix  : 2 fr. 

Après nous avoir narré l’installation des Fran
çais au Béchar, l’auteur donne une description 
complète du Guir-Zousfana, vaste territoire situé 

sur le versant ouest du Djebel-Bechar. Aperçu  
géologique, orographique, hydrographique, tel 
est en trois mots le schéma du travail, complété 
par une étude sur les routes et le chemin de fer 
sud-oranais. L e côté géologique de l’ouvrage 
nous a surtout intéressé, grâce aux résultats vrai
ment curieux que l'auteur consigne, résultats 
dûs à des fouilles intelligemment menées.

Ce volume aura sa place dans toutes les biblio
thèques coloniales.

** *

R e y n a u d  (Stanislas). —  La question sociale 
et la civilisation païenne. U n vol. in-16 de 
XLIV-3o2 pages. Paris, 1906, Perrin. 

P rix  : 3 fr. 5o
Dans une série d’ouvrages antérieurs, l ’au

teur a étudié la civilisation païenne au point de 
vue de la morale, de la famille, de la religion, 
de la politique ; cette fois, il se place au point 

de vue de la question sociale, et plus spéciale
ment des richesses meubles et immeubles. Après 
avoir parlé de la répartition des richesses, il en 
recherche les sources normales et anormales, 
pour finir par l’usage qu’en firent les peuples 

païens. Ce qui nous a surtout frappé en cette 
esquisse, c’est la manière méthodique dont l ’au
teur analyse les sources de la richesse, surtout 
les sources anormales. Il ne fallait pas s'attendre, 
naturellement, à beaucoup d’éloges sur les idées 
économiques du paganisme ; mais le tableau est 
plus sombre que nous le pensions, et n’était la 
haute compétence de l’écrivain, on pourrait 

croire à de l’exagération. Rien pourtant que de 
très exact dans les aperçus qu’il nous présente ; 
ses documents sont d’une telle authenticité qu’il

n ’y a plus lieu de douter. Une fois de plus, tout 
esprit de bonne foi constatera spontanément l'in
fluence capitale de l ’esprit chrétien sur la marche 
du monde.

** *

R o zan (Charles). —  A travers les mois. Un 
vol. in-16 de 426 pages. Paris, 1888, 
D ucrocq. P rix  : 3 fr. 5o

Livre déjà ancien, mais dont il est opportun 

de reparler à un moment où certains esprits 
avancés battent la charge pour le chambarde
ment de l’orthographe. M. Rozan s'est plu à 
étudier les mots dans leur étymologie, à les grou
per suivant leurs racines ou leur sens objectif, 
et de cette investigation est né l’ouvrage : A tra
vers les mots, sorte d'exploration philologique et 
historique à la fois d'un intérêt sérieux. L a cri
tique a hautement loué naguère cette manière 
d’enseigner la langue maternelle, et nous ne 
reviendrons pas sur les mérites de l’ouvrage ; il 
nous a plu néanmoins de le rappeler au souvenir 
des philologues, en ces jours de controverse lin
guistique.

*
*

S a r g e n t o n -G a l ic h o n  (A d.).—  A travers le 
Haurdn et chez les Druses. Un vol. in- 
16 de 88 pages. Genève, 1905 , E ggi- 
mann. P rix  : 2 fr.

Les Druses, chacun le sait, sont une des popu
lations les plus remuantes du Liban, et une 

excursion dans le Haurân n’est pas la chose la 
plus commode à mener à bien. L ’auteur, au re
tour d’une excursion dans ces pays agités, en 

a fait l’objet d’une communication à la Société 
de géographie de Genève. Nous ne pouvons 
qu’applaudir à son idée de livrer au public le 

récit de ce voyage ; il n’a certes aucune visée 
scientifique, mais il renferme des renseignements 

ethniques vraiment curieux, qu’il était utile de 
mettre à la disposition des spécialistes.

** *
S t a ë l  (Madame de). —  Dix années d'exil. 

U n vol. in-16 de 5o2 pages. Paris, 
1906, Garnier. P rix  : 3 fr. 5o

L ’ouvrage que nous venons de lire est une 

réédition des célèbres mémoires de Mme de 
Staël. Ceux-ci parurent une première fois dans 
les commencements du siècle passé, et ils eurent 

un succès retentissant, à cause de leur note 

spéciale d'incontestable sincérité. M. Désiré 
Lacroix a jugé bon de les rééditer, en les enca
drant de notes explicatives ; nous ne pouvons 
qu’applaudir à cette heureuse initiative. Les 
D ix  années d 'ex il  de Mme de Staël constituent 

un document historique de premier ordre, qui 
mérite mieux que l’oubli ; il donne de l’E mpe
reur, de son caractère, de son entourage, une
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idée exacte et d’autant plus rem arquable qu ’à 
aucun moment de son récit la m alheureuse v ic 
time du despotisme napoléonien ne se laisse 
aller à la récrim ination ni à la haine.

S t e n g e r  (G ilbert) .  —  La Société française 
pendant le Consulat. V e sér ie  : Les Beaux- 
A rts et les A  rtistes ; la Gastronomie, cuisi
niers et gourmands. U n  vo l .  in-8° d e  35o 
p a g e s .  P a r is ,  1907, P e r r i n .  P r i x  : 5 fr.

En ce volum e, précédé d ’une préface im por
tante sur les Beaux-arts avant le Consulat, l ’a u 
teur décrit la vie et l ’œuvre des grands artistes, 
peintres, sculpteurs, graveu rs, architectes, m usi
ciens, qui brillèrent durant le Consulat.

P u is, il s’attache à mettre en un re lie f saisis
sant l ’œuvre du gran d  chef d'école que fut 
D avid, et celle de ses disciples, Gérard, Girodet, 
Gros, G uérin, P ru d ’hon, dont les tableaux ad
m irables font l ’ornem ent de nos musées. T ou s 
ces hommes, plus encore que les écrivains et les 
comédiens, formèrent, dans la société du Con
sulat, un groupe illustre que les plus grands per
sonnages se faisaient honneur de fréquenter et 
de recevoir. D e même des m usiciens. A  quelle 
époque y  eut-il une pléiade d’hommes d’un talent 
plus puissant que M onsigny, P hilidor, Gossec, 
G rétry, C herubini, N icolo, Plantade, M éhul, 
B oiëldieu ?

L e  deuxième livre de ce volum e est consacré 
aux cuisiniers et aux gourmands, sous le Consu
lat, lesquels n'ont, point été égalés, ni dans l'art 
de la cuisine, ni dans l ’art de m anger. Il suffit de 
citer Carêm e, B rillat-Savarin , Grim od de la 
R eynière, le m arquis de C ussy.

*
* *

T a l h o u e t  ( C ie de).  —  E ssa i sur le magné
tisme. U n  v o l .  in-8° d e  XXXII-148 p a 
g e s .  R e n n e s ,  1905, B a h o n - R a u lt .

P r i x  : 3 fr. 5o

L ’auteur de cette étude a choisi comme base 
d’expérience et de déduction l'aim ant : il s’en 
explique d ’ailleurs dans une préface d ’une grande 
origin alité, dont nous recomm andons la lecture 
à tous ceux qui s'occupent des graves questions 
m étaphysiques. S ’appuyant sur la  constitution 
intime de l’aimant, M. de T alhouet nous présente 
sa conception de la vie et de l ’esprit ; il nous 
parle de la matière et de sa force attractive, de 
la  dissolution cellu laire, du rôle de la vie dans 
l'univers et, incidem m ent, de la  radio-activité 
et du transformisme. I l ne nous est pas possible 
d ’éplucher en dix lignes un ouvrage aussi pro
fond ; nous croyons toutefois pouvoir affirmer 
que la lecture d ’un pareil travail sera profitable 
a u x  esprits bien informés ; toute théorie, quelle

qu ’elle soit, prête à  discussion : celle-ci nous 
parait assez solidem ent établie pour se défendre 
avec avantage contre ses contradicteurs.

*
*  *

W a u t h y  (R e n é ) .  —  L'expansion économique 
mondiale, a p p l i q u é e  à  l ’e n s e ig n e m e n t .  
U n  v o l .  in -16  d e  286 p a g e s .  T a m in e s ,  
1906, D u c u l o t - R o u ü n .

« Faisons de la  B elg iq u e  une plus grande B el
giq ue. » L e  mot a fait fortune, et, si les frontières 
que nous ont tracées les traités ne sont pas 
susceptibles de s ’é largir, du moins la  B elgique, 
par son activité débordante e t son industrie pros
père, peut-elle s’élever au ran g des grandes na
tions. A  son program m e d ’expansion économique 
il faut un enseignem ent approprié : c 'est ce que 
M . W au th y a com pris. Son ou vrage répond aux 
besoins nouveaux qu'im posent de nouveaux dé
bouchés; grâce  à  lu i, nos jeun es gen s pourront 
débarquer au Congo, au Japon, en Amérique, 
n 'im porte où : ils connaîtront à fond les notions 
prem ières indispensables aux relations commer
ciales dans ces divers pays.

P our com pléter l ’œuvre de M. W au thy, nous 
attendons avec im patience l’ouverture de l’In
stitut colonial, qui com plétera la  formation de 
nos jeunes générations au point de vue expan
sionniste. L e c t o r

Causerie musicale

I .  N o u v e a u t é s .

Parm i les nouveautés du mois, il convient de 
sign aler tout spécialem ent la nouvelle œuvre de 
M. F rançois C rouw els, organiste à l ’église 
St-G eorges, à  A nvers. C ’est une Messe à trois 
voix égales, avec accom pagnem ent d ’orgue, que 
vient d’éditer, avec son soin coutum ier, la  maison 
F aes (d’ Anvers). N ous avons souvent parlé à nos 
lecteurs du com positeur flamand, et ce fut tou
jou rs avec éloge ; cette fois encore, nous ne 
pouvons que le féliciter d ’avoir mis son ta
lent en correspondance parfaite avec les mé
thodes de rigoureuse exactitude que l ’Eglise 
à réinstaurées dans sa litu rg ie  m usicale. L ’au
teur a largem ent profité des tendances nouvelles : 
son œ uvre montre une fois de plus que la réfor
me de la  m usique sacrée s'im posait, et qu ’elle 
peut parfaitem ent bien s’harm oniser avec les 
sources les plus pures de l'art. L o in  d ’être dé
voyée, l ’inspiration artistique en acquiert plus de 
noblesse, plus de gran deur;la  Messe de M . Crou
w els en est une preuve pérem ptoire.
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II . C o n c e r t s .

Il y  a quelques années, à  l ’occasion d'un con
cert donné à la  salle E rard, une puissante per
sonnalité se révélait en la personne de M . A le 
xandre S c r i a b i n e , pianiste-com positeur russe. L e  
p u blic  bruxellois avait conservé de cette audition 
un souvenir vivace, et ce lui fut une g la n d e  joie 
de revoir, après ce long temps, le virtuose slave.

M . Scriabin e, né à M oscou en 1872, obtint à 
19 ans un prem ier prix  au conservatoire de cette 
ville  ; ses œ uvres pour piano attirèrent de suite 
l'attention par l ’origin alité  de l ’ idée et leur cu
rieuse facture. On y  retrouvait Chopin et S ch u 
mann, deux m aîtres dont il s’est approprié la 
grâce  séduisante et la  belle  distinction. D epuis 
lors, le com positeur a livré au p u b lic  de nom
breuses pages pour piano et des partitions d ’or
chestre, dont trois sym phonies ; la  dernière de 
celles-ci : Le divin poème, a recueilli l ’an passé un 
brillan t succès à  P aris.

Pour interpréter cet ensem ble d ’œ uvres de 
mérite, M . Scriab in e  dispose d ’un jeu  puissant, 
d’une technique parfaite ; comme en 18 9 6 , le pu
b lic  a été frappé de l'a isance rare avec laquelle 
le pianiste se joue des plus grandes difficultés, et 
plus encore de la  déconcertante facilité de la 
main gauch e. L a  réunion de pareilles qualités 
suffit à  justifier le succès que le com positeur rus
se a recueilli le 8 novem bre à la  Grande H arm o
nie. U n vieux m usicologue, nous parlant de ce 
concert, nous disait en propres termes : « V oilà  
une séance vraim ent artistique ! »

A  la demande générale, M. Scriab in e  voulut 
bien donner, le 21 novem bre, en la salle R aven
stein, une seconde audition de ses œ uvres ; ce fut 
pour l ’artiste russe l ’occasion  d ’un nouveau tri
omphe de la  part d ’un auditoire, plus restreint 
peut-être, mais non moins enthousiaste.

** *

L e  concert donné par M. Jean J a c o b s ,  le 9 no
vem bre, à  la Grande H arm onie, nous a révélé un 
artiste de tout prem ier ran g. M algré sa jeunesse, 
22 ans à p eine, nous a-t-on dit, le précoce violon
celliste nous a paru en passe de devenir un m aî
tre dans l ’art difficile et délicat de manier le vio
loncelle. I l  a  été à bonne école, nous le voulons, 
et c’est beaucoup q u ’une éducation artistique 
soignée ; mais n’en profite pas qui veut, et M. 
Jacobs, lu i, en a largem ent profité, grâce  au talent 
naturel que lui a généreusem ent départi la P ro 
vidence.

N ous l ’avons beaucoup adm iré dans ce rem ar
quable Ave M aria de M ax B ruch, une page déli
cate, fine, et diablem ent difficile. L ’orchestre, ha
bilem ent mené par M . A gn iez, l ’a enlevée sans 
la m oindre égratignu re ; m algré l'im posante 
sonorité du m orceau, M. Jacobs ne s’est pas un 
seul instant laissé dom iner par l ’orchestre : aux

passages les plus ardus, le chant du violoncelle 
s’élevait doux et grave.se détachant nettement de 
l ’ensem ble orchestral.

Q ui ne connaît aussi l ’original concerto 
pour violoncelle de Lalo  ? Ici encore, ce fut un 
triom phe com plet pour l ’artiste, qui détailla 
toute l ’œuvre avec un grand sentim ent artistique. 
L ’intermezzo lu i valut notamment une pleine 
moisson de bravos ; pour un peu, le p u blic  lui 
eût jeté des fleurs.

M . Jacobs conservera en tout cas un bon sou
venir de l ’accueil enthousiaste que lui a m énagé 
notre capitale ; et nous osons espérer qu'il nous 
en gardera reconnaissance en nous procurant sou
vent l ’occasion de l'applaudir.

** *

M me M arie M o c k e l et M. Stephane A u s t in  

ont donné, le 15 novem bre, une première, séance 
de musique vocale, comm entée par une causerie 
de M. Jean-Jacques O livier, sur la  m usique et 
les lettres au dix-huitièm e siècle, et consacrée 
aux m aîtres français du dix-huitièm e siècle : 
Ram eau, G luck, M onsigny, M artini; G rétry, 
etc., y  com pris leurs prédécesseurs L u lli et 
l'Ita lien  P icc in i.

U ne seconde séance eut lieu le 23 novem bre, 
en la  salle R avenstein. E lle  était réservée à 
l ’école française contem poraine, depuis César 
F ran ck  et ses disciples ju squ ’à D ebussy et R avel, 
à travers de Castillon, D uparc, Chausson, Fauré, 
B réville , R aynaldo H ahn, Levad é, K lingsor, 
H erm ant, L azza ri, etc.

Mme M arie M ockel et M. A ustin  ont inter
prété ces petits poèmes sentim entaux avec un 
grand souci d’art.

** *

L es Concerts Durant ont eu la délicate initiative 
de célébrer, le 18 novem bre, le cinquantenaire 
de Schum ann par un festival exclusivem ent 
réservé aux œ uvres du grand com positeur. D eux 
maîtres, P a b lo  Casais et D e Greef, corsaient le 
program m e de leur présence en solistes.

L ’orchestre, sous la direction de M. F élicien  
D urant, donnait d’abord la sym phonie n» 4, en 
ré m ineur, dans la grande note du beau clas
sique ; puis des fragm ents de M anfred  (entr’acte : 
le R anz des V aches, l ’A pparition de la Fée des 
Alpes). Ce fut délicieux. M. D urant est un grand 
ch ef d’orchestre, car comment rendre toute l’ infi
nie délicatesse de la m usique de Schum ann 
m ieux qu ’il ne l ’a fait dans cette unique Appari
tion de la Fée des Alpes ! Quel griselis de violons, 
quel ensem ble aérien et pur ! E t si M. D urant a 
d ivinem ent rendu ce tableau exquis et rapide, 
il a  aussi bien détaillé l’ouverture de la Fiancée 
de Messine, où la force et la grâce  sont réunies 
pour produire un m agique et chatoyant effet.

P ablo  C asais a été m erveilleux, comme à



202 L E  G L A N E U R

l’ordinaire, dans le Concerto pour violoncelle et 
dans un Adagio, où la  verve toujours gracieuse 
de Schum ann se donne carrière. R appelé longue
ment, il interprétait, avec M. D e G reef au piano, 
l ’ Abenlied , où il mettait une finesse de jeu, une 
délicatesse de son, vraim ent exquise.

M . D e G reef se trouvait, dans Schum ann, en 
p ays de connaissance, car la  tendresse, le charme, 
la  subtilité du com positeur sont faites pour la 
tendresse, le charm e et la subtilité du talent du 
pianiste. A ussi M. D e G reef a-t-il interprété un 
Concerto, dessiné les Arabesques et m urm uré le 
final du Carnaval Je Vienne, avec un doigté, une 
émotion, un art adm irables. L ’excellent artiste a 
remporté un triom phe éclatant.

* *

L a  réputation de M. Jean t e n  H a v e  n'est plus 
à  faire ; à cette place même, nous eûmes naguère 
le plaisir de féliciter le grand violoniste sur son 
talent vraim ent rem arquable. L a  séance du 
19 novem bre, à la  Grande Harmonie, n 'a  fait que 
confirmer notre m anière de voir. U n p u b lic  nom
breux et choisi a vivem ent ovationné l ’artiste.

*$ *

U n événem ent m usical que le concert avec or
chestre donné le 26 novem bre, à la  Grande H ar
monie. Dès huit heures, la  salle était prise d ’as
saut par une foule com pacte, attirée par le pro
gram m e et les noms mis en vedette pour ce soir.

M. Louis Siegel est un tout jeune violoniste, 
qui se présentait sous le patronage du maître 
Y saye. Q uelle que soit la valeur d’un m usicien, 
la critique trouve toujours à exercer ses droits, et 
nous nous permettrons donc dès l’abord de sign a
ler au jeune virtuose une sorte de sécheresse 
dans l’expression, qui frise parfois la  monotonie 
et donne un aspect anguleux à certaines phrases. 
C eci dit avec toute la  bien veillance qui nous est 
coutum ière, nous n ’avons que des éloges à adres
ser à M. S iegel sur sa technique vraim ent m éri
tante ; le jeune violoniste a été à bonne école, il 
a largem ent profité des leçons de m aîtres émi
nents, et nous pouvons lui prédire de beaux suc
cès. P agan in i, M endelssohn, Chausson ont tour 
à tour mis en valeur ses grandes qualités ; le 
Concerto en mi de M endelssohn a surtout v ive
ment impressionné l ’auditoire, par la brillante 
interprétation que le violoniste nous en a don
née.

Il faut ajouter, pour être juste, que l ’orchestre 
était supérieurem ent conduit par le m aitre Y say e  
lui-mème ; les qualités directoriales de notre ém i
nent com patriote sont assez connues, nous n 'y  
reviendrons pas. Nous tenons pourtant à sign a
ler la façon rem arquable dont il a conduit l’ou
verture de la « Grotte de F in g al », aux sonorités 
profondes et harm onieuses, et l’originale F an ta i
sie sur des thèm es russes de Rim sky-K orsakow .

L ’audition du 26 novem bre fut donc un triomphe 
com plet pour le soliste, M. S iegel, p our l ’orchestre 
et surtout pour Y saye, dont la  direction reste 
toujours, m algré l es ans, énergique, vigoureuse 
et supérieurem ent artistique. P a s s i m .

R É C R É A T I O N
Carré syllabique.

1 . J e u  d e  h a s a rd ;
2. S o rte  d e  b o n d  ;
3 . J e u n e  b ê te  f a u v e .

Charade.

L e  c o n tr a ir e  d u  b ie n  f ig u r e  en m on 
p r e m ie r  ;

P a r  m il le  o n  c o m p t e  m o n  e n t ie r  ;
P a r  u n  to u t  p e t i t  n o m b r e  o n  co m p te  

m o n  dern ier .

Réponses au dernier numéro : 

Logogriphe : Basse, bas.

Question : E n  s ’e m p a r a n t  d u  roi qui 
a v a it  v a i n c u  L o t h  (20 culottes).

M em ento cul inaire

Dîner de famille

Potage aux oeufs filés. 
Saucisses à la provençale. 

Epinards au jus. 
Gâteau fourré.

S a u c i s s e s  a  l a  p r o v e n ç a l e .  —  C o u p e z  
en d é s  d u  r is  d e  v e a u ,  d e s  d é b r is  de 
v o la i l le ,  p a s s e z  à  la  c a s se ro le ,  a jo u tez  
fa r in e ,  b o u i l lo n ,  u n e  l ia iso n  d e  jau n e s  
d ’œ u fs ,  c i t ro n ,  v e r s e z  d a n s  u n  p la t ,  lais
s e z  re fro id ir ,  fa ite s-en  d e s  saucisses 
e n v e lo p p é e s  d e  c r é p i n e ,  a c h e v e z  de  cuire  
s u r  le  gr i l  et  s e r v e z .

E p i n a r d s  a u  j u s .  —  A p r è s  a v o ir  é p lu c h é  
d e u x  k i l o g r a m m e s  d ’é p in a r d s ,  les b la n 
ch ir ,  h a c h e r  et p a s s e r  ; les m e ttr e  ensuite  
d a n s  u n e  c a s se ro le ,  a v e c  3o g r a m m e s  de 
b e u r r e  q u ’o n  la issera  c h a u ffer .  M ê l e r  une 
cu i l le ré e  d e  fa r in e  et  l a  la isse r  c u ire  en 
t o u r n a n t  p e n d a n t  q u e lq u e s  m in u tes ,
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Lorsque les épinards ont un peu réduit, 
mouillez-les petit à petit avec une demi 
cuillerée à café d’Extrait de L iebig, 
préalablement délayé dans un peu d ’eau 
chaude, jusqu’à ce qu’ils aient la con
sistance voulue. Au moment de servir, 
terminez en laissant fondre dedans un 
morceau de beu n e  frais et ajoutez encore 
un peu de Liebig.

T a n t e  L o u i s e .

Le coin des rieurs

A u restaurant, au moment de la dou
loureuse :

—  Vous me com ptez le pigeon dix 
francs !

—  O ui, monsieur.
—  Q u ’est-ce donc qu’il avait d ’extraor

dinaire ?
—  Il était apprivoisé.

Baptiste, après avoir été garçon d ’hôtel, 
est devenu valet de cham bre, mais il a 
conservé la mauvaise habitude de dire 
toujours à son maître :

—  D epuis que je  suis garçon chez 
m onsieur...

—  Dites donc domestique, reprend 
celui-ci.

L ’autre jour, son maître l ’envoie pren
dre des nouvelles d ’une de ses parentes, 
qui vient d’avoir un bébé.

—  Eh bien ! lui demande-t-il précipi
tamment au retour, est-ce un garçon 
ou une fille ?

—  Monsieur, c ’est un domestique !

Petites Nouvelles
M. M ichel de Sicard donnera trois ré

citals de violon, à la Grande Harm onie, 
les mercredi 5 , mercredi 12 et vendredi 
14 décem bre. On sait que le virtuose est 
violon solo de S. M. la Reine de R oum a
nie.

*
*  *

Mlle W anda de Zarem bska, la jeune 
pianiste dont les succès d’école firent 
sensation au Conservatoire R oyal de 
Bruxelles et qui depuis s’est acquis une

flatteuse réputation en Allem agne, don
nera un récital, le jeudi 6 décembre 1906, 
à 8 1/2 heures, dans la Salle de la Grande 
H arm onie.

*
*  *

Mme C lotilde Kleeberg-Sam uel an
nonce un récital de piano, le lundi 10 dé
cem bre, à la Grande H arm onie.

*
*  *

L e mardi 11 décem bre, nous aurons 
la bonne fortune d’entendre, à la Grande 
Harm onie, le trio H am bourg, dont la 
réputation est devenue universelle.

D r o it s  d ’a u teur

U n jour, trois amis se promenaient.
—  Je ferais volontiers un excellent d é

jeuner, disait l ’un.
—  M oi, je  me contenterais d ’un dé

jeuner, même s’il n’était pas excellent, 
ajoutait le second.

E t le troisième concluait :
—  E t moi, d ’un déjeuner fort simple, 

pourvu que ce soit un déjeuner.
M alheureusement, les fonds communs 

étaient très bas. Tout d ’un coup, l ’un des 
com pagnons s’écria :

—  J ’ai une bonne idée, suivez-moi.
Il les mena tous trois chez un éditeur 

de musique à qui il s’adressa en ces ter
mes :

—  Monsieur, nous venons vous pro
poser de nous acheter une romance dont 
monsieur a fait les paroles, m onsieur la 
musique, et que je vais vous chanter, 
parce que je suis le seul d ’entre nous qui 
ait un peu de voix.

—  Chantez toujours, répondit l ’éditeur. 
N ous verrons après.

L e  jeune homme chanta, et l ’éditeur 
dut être satisfait, car il paya la romance 
quinze francs.

Les trois am is, radieux, coururent à un 
restaurant.

L ’auteur des paroles s’appelait Alfred 
de Musset, le musicien M onpou, et le 
chanteur Dupré.

Quant à la romance, elle avait pour 
titre : « l ’Andalouse », et commençait 
ainsi :

Connaissez-vous, dans Barcelone, 
U ne Andalouse au teint bruni ?

Cette romance, payée quinze francs, 
en rapporta 40,000... à l’éditeur.

« S ic vos non vobis !... »
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