
 

 
 
U N I V E R S I T É  L I B R E  D E  B R U X E L L E S ,  U N I V E R S I T É  D ' E U R O P E  

 

 
 

DIGITHÈQUE 
Université libre de Bruxelles 

___________________________ 

Almanach de l’Université de Gand, Gand, 1914. 
___________________________ 

 

En raison de son ancienneté, cette œuvre littéraire n’est 
vraisemblablement plus soumise à la législation belge en 

matière de droit d’auteur. 
 

S’il s’avérait qu’une personne soit encore titulaire de droit sur l’œuvre,  
cette personne est invitée à prendre contact avec la Digithèque  
de façon à régulariser la situation (email : bibdir(at)ulb.ac.be) 

 
Elle a été numérisée dans le cadre du Plan de préservation et 

d’exploitation des patrimoines (Pep’s) de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, en collaboration avec le service des Archives 

&Bibliothèques de l’Université libre de Bruxelles et l’Action de 
Recherche Concertée « Presse et littérature en Belgique 

francophone » menée sous la direction du professeur Paul Aron. Les 
règles d’utilisation de la présente copie numérique de cette œuvre 

sont visibles sur la dernière page de ce document. 
 

L'ensemble des documents numérisés par les Archives & 
Bibliothèques de l'ULB sont accessibles à partir du site 

http://digitheque.ulb.ac.be/ 
 



Société Générale des Etudiants Libéraux

B le M l o f liiP
iM lilW l 61 mmm

1914-



Wintergarten
L ié g e  *  GAND *  ANVERS

WINTER-PALACE
B R U X E L L E S  

M USIC-H ALL
Cinéma

Concert
Variétés

Concert tous les jours à 3 heures 

Les Dimanches, Lundis, Jeudis et Vendredis 

les artistes se produisent en matinée

Spectacle de Fam ille



G r a n d s  m a g a s i n s

D E

N O U V E A U T É S
A m e u b le m e n t s  —  A r t ic le s  d e  M é n a g e

A l'Innovation
GAND -  45, rue des Champs

T É L É P H O N E  1091

M a g a sin s  les m ie u x  a s s o rt is  et ven d a n t  

le  m e il le u r  m a rc h é  de la  V ille

Bo nneterie  —  Chem ises et Cravates 

P arap lu ies  —  Cannes —  Chaussures 

P arfu m erie  — Meubles —  Papeterie



M a is o n  N E R O N
Gérant : Jules V A N  EECKHOVEN

96, rue de Flandre, 96, GAND
 

Les  C i g a r e s  N É R O N  ont  obt enu à l’Exposi t i on i nt ernat i onal e de 
Bruxel l es  le G r a n d  P r i x .  La  pl us haut e r éc ompens e

T A R I F  :
R om anes . . . . Pri x par pi èce Frs 0. 10
I mp e ra to r . . . . » » » 0. 10
R e ini ta s  . . . . » » » 0. 10
R e a l ...................................... » » » 0. 10
T lta n a s  . . . . » » 0. 10
S a n  A ndres. » » » 0. 10
P e rfe c to s  . . . . » » » 0. 10
B ou qu et . . . . » » 0. 15
E sq u is ito s  . . . . » » » 0. 15
Ca p ric hos . . . . » » » 0. 15
F a v o r ita s  . . . . . » » » 0. 15
M exi can os . . . . » » » 0. 15
C onchas . . . . » » » 0. 15
B rem as . . . . . » » » 0. 20
C hlcas . . . » » » 0. 20
O ubanos................................... » » » 0. 20
R o tsch ild  . . . . » » » 0. 25
H ig h -L i fe . . . » » » 0. 25
Su p erlo res  . . . . » » » 0. 25
D e lic ia s  . . . . » » » 6. 25
E m in en tes . . . . » » » 0. 30
S lo ta to r e s  . . . . » » » 0. 30
V io to r i as . . . . » » » 0. 40
R ev en tes  . . . . » » 0. 50
M o n arcas . . . . » » » 0. 60
S e n a to re s  . . . . » » » 1. —

C ig a re ttes  N éron 
E n tra o te s  . . . .  
O p é r a ......................................

l ’étui  de 20 Frs
»
»

0 . 50
1. —  
1. —

are ttes de toutes provenances



Le New England
G A N D

est très recommandé pour 

l’exécution du beau vêtement

Ses Costumes et Pardessus 
sont incomparables par leur 
goût distingué, leur coupe 

spéciale, leur exécution soignée

Son choix d’étoffe est 
inépuisable, il est composé 
des plus jolies nouveautés 

anglaises

Il exécute du jo u r  au lendem ain d ’une 

façon parfaite  toute com m ande urgente  

p o u r deuil ou voyage



Avis aux Étudiants

A C H E T E Z  V O S  C I G A R E S

A la Maison Havanaise
Rue de Brabant, 24, GAND

Chez A. V A N D ER SLU Y S

S U C C È S  I N C O M P A R A B L E

Cigares “  OGA LO „
Grand choix de cigares Havane

Cigarettes de toutes provenances



LES B I È R E S

F . D U P O N T
Rue du Fossé Othon

sont

 les m eilleures

V ins F ins - Cham pagne  - L iqueurs
de toutes G randes  Marques  

—  P R I X  R É E L L E M E N T  B O N  M A R C H É  —

Maison Henri De Vos
Rue Neuve Saint-P ie rre, 22

Téléphone 1 2 2 0

Rue Longue des Violettes, 74
Téléphone 1 2 1 8

Chaussée de C ourtrai, 1-3
Téléphone 1 2 1 9

Chaussée de C ourtrai, 99 

Rue de l’A venir, 79



Fabrique de Pianos

M A I S O N

B. VAN HYFTE
32, rue Basse des Champs,

(P R È S  DU PALAIS DE JUST ICE)

Les pianos B.  V A N  H Y F T E  sont des meilleurs 
et des moins chers

Choix permanent var iant  environ de 100 à 150 p ianos

P ia n o s neufs ayan t fa it une location avec  
un ra b a is considérable

V E N T E  -  Téléphone 4 8 8  —  L O C A T I O N

T H E  —  Æ O L I A N  C O M P A N Y  —  P I A N O L A
Appareil le plus perfectionné s ’adaptant à tout piano

GRAND PRIX ET MEDAILLE D’OR
Exposition Universelle de Liége 1905



HOTEL

DE LA CLO CH E

Réunion des Artistes

S  L L E  

c i e  

l O à 5 0 0  

C O U V E R T S

P E N S I O N  D E  F A M I L L E



CAFÉ-RESTAURANT

METROPOLE
P la c e  d ’A r m e s ,  G i N D

SEUL DÉBIT DE LA CÉLÈBRE BIÈRE 

“  Franziskaner-Leistbràu ,, 

U lu n c l ie »  -  P i l s n e r  64 U r q u e l l  „

VINS DU RHIN ET DE LA MOSELLE PAR VERRE

B U F F E T  A LA HAMBOURG

C ham bre pour V oyageurs
   —

LOCAL DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

d e s  É t ’U L c L ia . n . t s  Z - . i 'b é r a . - c L s z

  > -« — -----------------

M an s p ric h t  D eutsch — E n g lish  spoken

Guillaume D I S M E R ,  Propr.



R O B E L U S

CAND, 15, pub de Blutant, 15, GAND

T É L É P H O N E  2410

Fleurs et plantes naturelles et artificielles

Etablissement Horticole à

M O N T -S T -A M A N D
W\ *—» W\ *—» wv *~-» W* ^  W* '- i w» Pv '*-» W* v—» '—J

A  VAJV D£N HEEDE
Rue du Soleil, 15

P R I N C I P A L E  M A I S O N  D E  :

Fleu rs Naturelles
Fleurs A rtificielles

à prix  m o d é r é s

Vases en Cristal, Bronze, ûrès et Porcelaines

T É L É P H O N E  2 2 7



H O TEü DE LiA POSTE
G A N D

 ---------------------- 53  —

Taverne du Caveau

RESTAURANT DE PREMIER ORDRE
à la Carte et à Prix-Fixe

P LA TS  3DTT CTOTTiR
Propriétaire : A .  C L E M E N T

Maison D E  S T O O P
14, Marché aux Oiseaux, G A N D  (Place d'Armes)

(A côté du local des Étudiants Libéraux)

6, Coin de l’Eglise (Bas de l’ Escalier), Blankenberghe

C ig ares  e t C ig a re tte s  des p rem iers m arques

T ab acs :  Semois, Obourg, Appelterre, Russe, Turc, etc.

Fabrique de Pipes et Porte-Cigares en Écume, 
Ambre,  Racine de Bruyere

Réparations soignées, rapides, à des prix avantageux



Dégustation des Bières
Munchener,  Kloster 

et Kochelbrau 
Dortmunder-Victoria Bier

P L  L S  N  E R - U R Q U E L L

h o t e l I k l a u s
Propriétaire : C .  M U L L E N E I S E N  

BRASSERIE DE MUNICH
7 9 , RUE DE FLANDRE, 7 9 , GAND, près de la gare de Gand (Sud)

l 'I in m b rc s  c o n fo rtn ltlcs  |>our V o y a g e u rs
B U F F E T  F R O ID  -  P L A T S  DU JO U R  

V in s  du R h in  e t  de  l a  M o se l le  —  Téléphone 875

Librairie générale Ad. HOSTE

AD. H ER CK EN R A TH
S U C C E S S E U R

47 , rue des Champs, 4 7 .  GAND
T É L É P H O N E  699

~------------------------ ï > . c ---------------------------

Livres de droit, de médecine,  de littérature néerlandaise ,  française , 
anglaise,  al lemande, italienne. Livres d’art, etc.

Ouvrages à l ’usage de l’enseignement primaire, moyen et supé
rieur. Abonnements à tous les journaux et revues de la Belgique el  
de l’Etranger .

Renseignements bibliographiques

, SEUL
/ REPRÉSENTANT 
1 POUR LES 
' F L A N D R E S



PHOTOGRAPHIE

H .  J A E Q E R

Rue de Flandre, 24, GAND
-------  » ow>» -------

p o rtra its  Hrtistiques 

*  et JVTodernes $

E N  P L A T I N E  

-  C H A R B O N  - 

E T  B R O M U R E

Spécialité de Groupes d’Etudiants

A G R A N D IS S E M E N T

PEINTURE ^
MM- les É tu d ia n ts obtiennent une réduction p o ur  

toutes les Com m andes



J W a is o n  V ve T f l B f l R
9 4 ,  R u e  d e  F l a n d r e ,  9 1

C H A P E L L E R I E  DE L U X E  $>
reoom m andée à  MSI. le s  É tu d ia n ts  

pour ses C asq u ettes (fe u ille s  de chou x) e t B é re ts

P R I X  M O D E R E S

S O C I É T É  V A N  G O E T H E M  &  C ' E
Ancienne Librairie Scientifique

E. VAN  GOETHEM
RUE DES FOULONS, 1, (près de l’Université)

T o u s les o uvrag es em ployés à l ’ U n iversité

CAHIERS ET FOURNITURES POUR ÉTUDIANTS

P A P E T E R IE
EN T OUS G E N R E S

ARTICLES
P O U R  DESSIN 

e t ’ p o u r  BUREAUX

P. ALLAERT
Rue basse des Champs, 15, GAND

S P É C I A L I T É  B O ITES A CO M PAS
DE F O U R N I T U R E S

P O U R  É C O L E S  S P É C I A L E S  P 0 U R  I NQE NI EUR S



F A B R I Q U E  D E  C IG A R E S  F IN S

Maison DELI
c .  a .  v a j s l  h a t t e j v i

8 0 ,  Rue Neuve S a in t-P ie rre , 8 0  

Ci A N D -  = Téléphoné 1212
t

Succursale à Knocke s/m, Avenue Lippens, 2 4 0

Hôtel TROIS SUISSES
C A F É - R E S T A U R A N T  

M a rc h é  aux  G ra in » , 4  -  O A K D

P r o p r i é t a i r e  : G. M U L LE N E ISEN

V É R IT A B L E S  B IÈ R E S  A L L E M A N D E S

Consommations de 1er choix

MAN SP R IC H T  D EU TSC H  —  ENGLISCH S P O K EN  

Téléphone 1191



P o u r les personnes de bon goût

L e s  É l é g a n t s
G A N D  —  3 4 ,  R U E  B A S S E - D E S - C H A M P S  —  G A N D  

3€a6illent élégamment et à des S 'r ix  m odérés  

les Dlîessieurs et Snfants

■ A L ’É T O I L E  B L E U E  = '

I m p r im e r ie  -  L i t h o g r a p h i e  -  P a p e t e r i e  -  R e l iu r e

Walther De Witte
126, rue des Fem m es-S t=P ierre, Q A N D

A R T IC L E S  DE DESSI N
P O C H E T T E S  A C O M P A S  D E  P R É C I S I O N

pour MM. les E tud ian ts de l’U niversité

AVIS IMPORTANT
Toutes les MUSIQUES qui se chantent et s’exécutent dans les Revues
SO N T E N  V E N T E  AUX

R ÉPER TO IRES RÉUNIS
chez D E L B E K E , éditeur de musique
3', R U E DE L ’AGNEAU, 3,  A GAND 

Assortiment complet de Musique de Chant et M onologues 0 .35  f r .

R em ise de 25  %  au x étu d ian ts



Taverne Saint-Jean
M a rc h é  a u x  O is e a u x , 5, G A N D

T É L É P H O N E  1834 | T É L É P H O N E  1834

teZr A U G U S T E  M I N N E

R esta u ra n t à la carte — P la ts du Jo u r v a rié s

Salle p o u r  Noces et B a n q a ets

Rocher de Cancale
R e sta u ra n t de I er ordre

D în e r s  e t  B a n q u e t s
p o ur la V ille

PROPRIÉTAIRE :

E e n e  J D e  T a v e r m e r

Téléphone 445



Hôtel=Restaurant BOUARD
E U G .  D U P O N T  

G A N D  —  3, Rue Courte de la Croix, 3 —  G A N D
( P r è s  de la  C a th é d ra le )  —  TÉLÉPHONE 610 

(Repas à la carte (Cuisine soignée. T ins de choix) 
D I N E R  A P R I X  F I X E  D E P U I S  F R .  2 , 2 5  

Grandes salles de Banquets pour 150 personnes 
Salles de réception —  Salons pour sociétés et noces 

PENSION : FR . 6,50

M A I S O N  F.  B R A G A
O P TIC IE N  D E L ’U N IV E R S IT É

Charles HUüPlf lU
S U C C E S S E U R

Rue des Champs, 75, GAND
Lunettes et pince-nez en tous genres.  — F a c e s  à main en or,  argent,  écaille 

et buffle .—  Spécialité  de verres crislal extra f i n . —  Exécution rapide el 
soignée des ordonnances de MM. les oculistes.  — Jumelles  de théâtre, 
campagne et marine. —  Compas et pochettes  d’ingénieurs.  — Therm o
mètres . —  Karomètres . —  Aréomètres.  —  Instruments de précision, etc.

Machines à écrire



liibnainie-Papelenie KiJS P L U M E
A. Sandyck=Beckaert

61, Rue basse des Champs, 61

A rtic le s  de d e ss in  —  G r a v u r e s  —  M a r o q u i n e r i e s
Cartes postales, vues et fantaisies 

J O U R N A U X  -  P U B L IC A T IO N S

C H R O N O M È T R E J I E L
Le plus grand choix de garnitures de cheminées 

se trouve à la maison

VUI LLI EN &  G'  Sutc. i .  LANGEN
1, rue de la Catalogne, ( B e f f r o i )  Gand

H O T E L »  D E  V I E N N E
RESTAURANT  

Tenu par V e Jean V A N  L A N C K E R - R O Y A E R T

Marché aux Grains, GAND

PLATS DU JO U R —  DINERS A TO U TE HEURE

Salle pour Banquets et Noces

C H A M B R E S  P O U R  V O Y A G E U R S
P R IX  MODÉRÉS



T E I N T U R E  & N E T T O Y A G E

Otto  KOENTGES
NE TTOYAGE A S E C  - LAVAGE A NEUF 

5 , r u e d e  la C a l a n d r e  - G A N D -  7 9 ,  rue S t S a u v e u r

BLANCHISSERIE FINE

P iT o ra  p o u r  D e i t ï l  e ;v  s 4 h e u r e s  

L a v a g e , C ré m a g e s  e t  A p p rê t s  de R id e a u x  & S t o r e s  

N e t t o y a f e  e t  B a t t a g e  M é c a n iq u e  d e T a p is

“LE GRAND HOTEL,,
S o c i é t é  A n o n y m e

R o n d - P o i n t  -  Gr^A-HSTZD
 *Ç---------

TOUS LE CONFORT MODERNE : 

ÉLECTRICITÉ -  CHAUFFAGE CENTRAL -  TÉLÉPHONE PRIVÉ

TAVERNE - RESTAURANT DE 1" ORDRE

G r a n d e  S a l l e  de F ê t e s  : K U R S A A L



Achetez vos gants en fabrique à la

Ganterie 
Samdam

48, Rue des Champs - GAND
f j-».t >♦,£ -xjtx- ; H <• ;

M.M. les Étudiants
Four vos fo u rn itu res  adressez-vous à la

Maison Ch. M IE
23, Rue Basse des Champs, 23 GAND

ARTICLES p o u r  UNIVERSITÉ

D e ssin , P e in tu re , etc. 

P O C H E T T E  - C O M P A S  D E  P R É C IS IO N



3 0 e ANNÉE

Almanach des Étudiants Libéraux 

de l’Université de Gand

1914



T O U S  D R O IT S  R É S E R V É S

Tout article n'engage que le signataire



ALMANACH
D E S

É T U D IA N T S  L IB É R A U X
DE

l'Université de Gand
S O U S  L E S  A U S P IC E  D E  LA

SOCIÉTÉ GÉNÉR ALE  DES ÉTUDIANTS  L IB É R A U X

3 0 e ANNÉE —  1914

GAND

IM P R IM E R IE  A. V A N D E W E GH E ,  R U E  D E  C O U R T R A I ,  6 1

1 9 1 4



Le Comité de l ’Almanach des Etudiants Libéraux 
de l ’Université de Gand, adresse ses plus vifs remer
ciements à Messieurs :

F .  CUMONT, professeur à l’Université de Gand ; 

D u p o n t , fils du regretté Sénateur D u p o n t ;

pour les dons généreux qu’ils lui ont fa it.



A  M e s s i e u r s

J. BIDEZ
P R O F E S S E U R  ORDINAIRE A LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE DE 

L’UN IVERSITÉ DE GAND

P. ERRERA
P r o f e s s e u r  a l a  f a c u l t é  d e  d r o i t  d e  l ’U n i v e r s i t é  L i b r e  

d e  B r u x e l l e s

L. FRANCK
M E M B R E  DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

C. LAM PENS
p r é s i d e n t  d ’H o n n e u r  d u  C .  u . «  l e s  C o l o n i e s  S c o l a i r e s  »

Les Étudiants L ibéraux de Gand.



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

Secrétaire :
J a c q u e s  P i r e n n e .

Secrétaire-Adjoint : 
E u g è n e  W a l t o n .  

Trésorier :
R i k . V a n  K e n h o v e .

Trésorier-Adjoint : 
A n t o o n .  

Membres :

H e n r i  R o l i n .

P .  C o l m a n t .

F. G a r l i n c k .

J .  L e m e n s .

A .  G o b b e .

M .  L e f e b v r e .

W .  S t e i n k h u l e r .

Membres Correspondants :
Bruxelles : R .  R u t t e a u .  

L iége : H .  H E U S E .

Mons : M. B O N T E .  

Gembloux : F .  R O T T E N B U R G .  

Anvers : A L E X A N D R E .  

Délégué de la Générale : 
H e n r i  R o l i n .



AVANT-PROPOS

Avant de livrer le 30° Almanach des Etudiants Libé
raux au public, nous tenons à remercier la population 
gantoise du bienveillant accueil qu’elle a fait jusqu’ici 
à l ’annuaire publié sous les auspices de la Société 
Générale des Etudiants Libéraux de notre Université. 
B ien des efforts y ont déjà été consacrés, d’autres, 
plus nombreux encore, espérons-le, seront faits dans 
les années à venir pour continuer l ’œuvre si heureu
sement conduite jusqu'à nous.

Les collaborations qui nous ont toujours été si géné
reusement octroyées par des personnalités en vue du 
monde scientifique, littéraire et artistique, nous ont 
permis d’offrir tous les ans au public et à nos camara
des, quelques pages inédites de littérateurs ou de 
savants de renom. Cette année encore M. E. Verhaeren 
a bien voulu nous envoyer un poème inédit : « Les 
Machines ». Nous lui adressons ici nos plus chaleureux 
remerciements, heureux de pouvoir associer à ce mo
deste petit volume le nom glorieux d ’un grand belge 
pour lequel notre admiration n ’a d’égale que notre 
respect et que notre sympathie. MM. Mahaim, Pécher, 
Errera, eux aussi ont répondu à notre appel, nous leur 
sommes profondément reconnaissant d’avoir accepté



—  VIII —

d'unir leurs efforts à ceux des étudiants libéraux, nous 
sentons tout l ’honneur et aussi tout l ’appui moral qu ’il 
y a pour nous à voir nos professeurs et nos députés 
nous tendre la main et ne pas dédaigner de nous soute
nir dans nos travaux. Enfin nous avons cru intéressant 
de publier les conférences superbes faites en 1913 
par MM. E. Vander Velde et E. Waxweiler au Cercle  
Littéraire des Etudiants Libéraux.

Les étudiants libéraux de toutes les universités et 
des instituts supérieurs du pays se sont joints à nous 
pour faire réussir ce 30° Almanach. Nous avons été 
heureux de constater que la collaboration estudiantine 
nous est venue particulièrement nombreuse cette 
année, et nous osons espérer que, s ’il présente un 
caractère plus estudiantin que l ’Almanach de 1913  —  
qui s ’honorait des collaborations de MM. Lamprecht 
(prof. à Leipzig), Seignobos (prof. à Paris), Huizinga 
(prof. à Groningen), Pirenne, Thomas (prof. à Gand), 
Hymans, Mechelynck et Devèze (députés) —  notre 
almanach de 1914  ne trouvera pas un accueil moins 
favorable auprès du public que son aîné d’un an.

La patronnage que M. J. B i d e z , professeur à l ’Uni
versité de Gand, P . E r r e r a , professeur à l ’Université 
de Bruxelles, L. F r a n c k , membre de la Chambre des 
représentants et C. L a m p e n s , président d’honneur de 
nos « Colonies Scolaires », ont bien voulu lui accorder 
nous tranquillise d’ailleurs à ce sujet. Nous leur 
adressons, en terminant, nos plus chaleureux remer
ciements pour l ’encouragement et l ’honneur qu’ils nous 
ont fait en acceptant la dédicace de ce petit volume, 
que nous plaçons sous leur protection.

J. P-



CALANDRIER

ESTUDIANTIN

ÉPHÉMÉRIDES

UNIVERSITAIRES



JA N V IER En vadrouille

1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V

10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M 
28 M 
29 J
30 V
31 S

1843.  Fondation de l’Académie de Delft.

1912. L'Appel voit le jou r !

1632. Fondation de l’Université d’Amsterdam.

1908. Fondation du C. U. « Les Corbeaux  ».
1912. Souper d’adieu de Charly à la Bohême.

1881. 1re fête internationale d’Etudiants libéraux.
1755. Fondation de l’Université de Moscou.
1881.  Fondation du Cercle des E. I.
1912. Départ de Charly au Katanga.
1883. Fêtes  des Et. Lib. de Gand offertes à leurs frères belges et

[étrangers .
1910. 15a anniversaires de notre maison.

1867.  Fête  de charité organisée par le Corps des Etudiants. 
1858-1913.  45e anniversaire de la Wallonne.
Fêtes du 35e anniversaire de la Gé.
1895.  Fondation du Cercle des Colonies Scolaires.
1887.  Fondation de la S. A. Histoire.
1882. Meeting universitaire organisé par le Cercle des Et.  pro

g r e s s i s te s  de Bruxelles.



F É V R I E R  R éb e llio n

1 D
2 L 1880.  Fondation du Cercle littéraire.
3 M 1878.  Concert de charité donné par le corps des Et.
4 M 1878. Fondation de l ’Union des Anciens.
5 J 1881. Fondation du Cercle des E lèves  conducteurs libéraux.
6 V
7 S 1882. Création d e là  fanfare des Et.  libéraux (1882-1884).
8 D 1575. Fondation de l ’Université de Leyde.
9 L 1913.  Les socialistes volent la grève générale pour le 14 avril.

10 M 1909.  Manifestation Massau.
11 M 1887.  Mort de François  Laurent.
12 J 1867. Création du Cercle Musical des Etudiants (1867-1880).
13 V 1909. Inauguration du drapeau des Corbeaux.
14 S
15 D
16 L
17 M 1910. Manifestation Cumont.
18 M
19 J
20 V
21 S 1852.  Fondation du ’t Zal Wel Gaan.
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S



MARS On suit les cours1 D 1885.  Fê tes  décennales de la Gé.2 L 1912.  Fondation à Gembloux de la F .  N. E .  L.
3 M
4 M
5 J6 V
7 S 1862. Grand Concert de Charité organisé par les Et.8 D 1890.  Consécration de l’Institut des Sc ien ces .
9 L10 M 1885. Grève des Etudiants Italiens.11 M12 J 1912. Fondation des « Corbeaux b la n c s » .

13 V
14 S 1886. Cavalcade organisée p a r  la S o c .  Gén. des Et. au profit de

[l ' « Avenir ».15 D
16 L 1891. Congrès universitaire libéral à Gand.
17 M
18 M 1852. Fondation de l’école des Arts et Manufactures.
1920 J

V
1911. Inauguration du corps des Tambours .21 S 1885. Publication du premier almanach.22 D

23 L
24 M
25 M
26 J 1636. Fondation de l ’Université d’Utrecht.
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M



A V RIL Printemps1 M2 J
3 V
4 S
5 D6 L
7 M8 M
9 J10 V11 S12 D PA QUES.

13 L 1877 . Le drapeau des Etudiants L iégeois se  voit refuser l ’entrée
14 M 1913 . La grève générale éclate. [de l’ég lise St-C h ristop he.
15 M
16 J 1883. P ose de la 1re pierre de l’Institut des S c ie n ce s .
17 V
18 S
19 D20 L21 M22 M 1913. L ’ordre du jour M asson  met fin à la grève g én érale .
23 J
24 V
25 S
26 D 1885. Apparition du 25° alm . du ’T Zal Wel Gaan.
27 L 1913. Ouvert, so lenn. d e  l’E x p o s. de Gand. Tonneau de whisky
28 M 1877. L es Etud. G antois décident [absinthe chez les C orbeaux, 

de ne plus assister en corps aux cérém onies du culte catho
lique.

2 9 M
30 J



M AI Tem ps d’é le c tio n s  : une ren co n tre

1 V
2 S
3 D
4 L
5 M 1870. Création de la Soc ie tas  P h i la d e lp h ie  Studiosorum Gan-
6
7

M
j

[davensium (+ ).

8 V 1910. Banquet du 27° annivers. de l’AImanach.
9 S 1857.  L ’interdit est  jeté  sur la publication « Noord en Zuid » du

10 D 1806.  Réorg . de l’Univ. de Paris (fond. 1200).  [ ’T Zal W e l  Gaan.
11 L
12 M 1912. Manifestation en l ’honneur du prof. Pirenne à Bruxelles .
13 M 1911.  Fêtes  sportives universitaires à Gand.
14 J
15 V 1883.  Réception de l ’Estudiantina Espanola.
16 S
17 D [Fram eries .
18 L 1879.  Concert par la G. pour les victimes de la catastrophe de
19 M 1913.  1er Congrès de la Fédération Nationale des Etud. Libéraux,
20 M 1876.  Lois sur l ’enseignement supérieur. [tenu à Gand.
21 J ASCENSION. 1911. Grandiose manifestation contre le bon scolaire.
22 V
23 S
2 4 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V 1910.  Gand triomphe deux fois de suite en huit (aviron) à Liége.
30 S
31 B PENTECOTE. 1888.  Mort de M. Boddaert, professeur ordinaire.

1913. Manifestation Rolin.



JU IN On b loq u e

1 L
2 M
3 M
4 J
5 V 1883.  Organisation de la Fédération des Etudiants libéraux.
6 S 1910. Fêtes  Massau.
7 D
8 L 1911.  Schollaert démissionne!
9 M [Cent et cinq francs pour un buson idéal]

10 M
11 J
12 V
13 S Banquet fatal aux Corbeaux !
14 D
15 L 1907. Manifestation Discailles.
16 M 1834.  Fondation de l’Université de Louvain. [avec... une buse.
17 M 1855. Les Etudiants Gantois reçoivent leurs amis qui reviennent des chorale de Lille
18 J 1884.  Suppression du Ministère de l’Instruction Publique.
19 V 1912. Les Corbeaux blancs crèvent !
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J Période de grand blocus !
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M



JU IL L E T  On passe

1 M Ouverture des sessions d’examen.
2 J
3 V Les étudiants étalent leur science !
4 S
5 D
6 L Tous les ans,  les étudiants libéraux gantois envoient 50  enfants à
7 M 1886.  L ’Université de Bruxelles brûle ! [la mer.
8 M 1860.  Léopold Ier visite les Etudiants Gantois.
9 J

10 V
11 S
12 D
13 L
14 M 1911. On quitte la Maison des Etudiants, rue du V .-Escaut .
15
16

M
j

1846.  Loi sur l ’enseignement supérieur.

17 V 1910. Ouverture de l'Hôtel de la Poste, succursale de la Bohêm e.
18 S
19 D
20 L 1831. Inauguration de Léopold Ier.
21 M Création d e  la Constitution.
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D Tous les ans : les 50  enfants regagnent leurs familles.
27 L 1912. Bal de Gala au profit des Colonies,  à Knocke-sur-Mer.
28 M
29 M
30 J
31 V



AOUT L a ballade sentimentale1 S2 D
3 L
4 M
5 M 1889. Fête  du centenaire de l ’Université de Paris.6 J
7 V 1814. Fondation de l'Université de Groningue.8 S
9 D10 L11 M12 M

13 J
14 V
15 S 1911. Manifestation monstre à Bruxelles pour le S .  U. et contre

[la loi scolaire.16 D
17 L
18 M
19 M20 J21 V22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L 1884.  Gand participe à la manifestation du parti libéral à Bruxelles . 

2



SEPTEM BR E Service intensif1 M2 M
3 J
4 V
5 S 1910. W o e s te et S c h o llaert se réconcil ient !6 D
7 L 1426.  Fondation de l’ancienne boîte de Louvain (+  1792).8 M
9 M10 J11 V12 S

13 D
14 L
15 M 1883. Mort de M. Plateau, professeur ordinaire.
16 M
17 J
18 V
19 S20 D21 L22 M 1884. Le Roi sanctionne la loi scolaire.
23 M
24 J
25 V 1816. Arrêté décidant la création des Universités de Gand et de

[L iége.26 S
27 D
28 L
29 M
30 M 1885. Création d’un cours de bactériologie et de policlinique

[interne.



OCTOBRE On rentre1 J 1838. Fondation de l’E co le  du Génie civil.2 V 1911. Les étudiants libéraux reprennent le Café Pierre, l’ancien
[local d’il y a 20  ans.3 S

4 B
5 L 1910.  République Portugaise.6 M
7 M8
Q Jv 1817. Fondation de l’Université de Gand.
y10 v

S 1826. Inauguration de son palais.

n D12 L
13 M 1909. Francisco Ferrer exécuté  à Barce lone.
14 M
15 J 1911. Les  cléricaux forcés de quitter les conseils  communaux.
16 V
17 S
18 D
19 L20 M21 M Ouverture de l ’année académique 1913-1914.22 J Amnistie générale des parents.
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M 1860.  Léopold Ier visite les Etudiants de Liége.
29 J
30 V
31 S



N O V E M B R E  On s ’in s c r it

1 D TOUSSAINT, congé légal.
2 L
3 M 1817. Fondation de l’Université de Liége.
4 M
5 J 1867.  Fêtes  du 50" ann. de la fondation de l’Université de Gand.
6 V 1815.  Reconstitution de l ’Université d’Utrecht.
7 S
8 D
9 L

10 M
11 M
12 J
13 V 1911.  La W allonn e renaît !
14 S 1871.  Reconstitution d u  'T Zal Wel Gaan.
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J 1910. 30 e anniversaire de la Littéraire. Meeting au Casino.
20 V 1834.  Fondation de l’Université libre de Bruxelles .
21 S 1884.  Fêtes  du 50 e anniversaire de l'Université de Bruxelles .
22 D
23 L
24 M
25 M 1911. Création de L’Appel.
26 J
27 V 1905. Reconstitution de la S .  A. H.
28 S 1868.  Fondation du Cercle des Etudiants W allons.
29 D
30 L



D ÉCEM BRE Au Bal1 M 1895. Fondation de la M aison des Etudiants libéraux de Gand.
2 M
3 J
4 V
5 S 1838. Prem ier souper du Génie !6 D 1882. La l re dem oiselle sur les bancs de l’U niversité.
7 L8 M
9 M 1877. M anifestation libérale en l’honneur de M . le prof. Laurent.10 J11 V 1891. A 4 heures du matin les « Caviars » naissent.12 S 1871. Fondation de la  S .  G. des Etudiants.

13 D 1904. On jou e Ces Messieurs. B ataille  au bleu de P ru sse .
14 L
15 M 1880. Fondation de la M édecine.
16 M
17 J 1875. Reconstitution de la S .  G. des Etudiants.
18 V
19 S2021 »

L
1863. C ongrès d’étudiants à Gand.22

23
M
M 1912. Fancy-fair des C olonies sco la ires à la Bou rse.

24 J
25 V NOËL, congé légal.
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J





PARTIE ACADÉMIQUE



UNIVERSITÉ DE GAND

I. -  ADMINISTRATION

R U E  D E S  F O U L O N S

R ecteu r p o u r  1914  : M. H. SCHOENTJES.  
A dm in istrateu r-In specteu r  : M. V a n d e r  L i n d e n .  
S ecré ta ire  du C on seil A cad ém iqu e  : M.  E .  E e m a n .  
C o llèg e  d es  as sesseu rs  : MM. A.  R o e r s c h ,  G.  V a n  

DEN BOSSCHE,  C.  WASTE ELS ,  O . VANDER L INDEN, 
E .  E e m a n .

R eceveur du C on seil A cadém iqu e et S ecré ta ire  de  
l ’A dm in istrateu r-In specteu r  : M. L .  H o m b r e c h t .

C on servateu r G én éra l d es  bâtim en ts et du m o b ilie r  : 
M.  A.  GEINGER.

C om m is-R édacteu rs  : MM. F .  B u y t a e r t ,  M. R a l e t .  
A ppariteu rs  : MM. J .  L a d o n  et S e q e r s .

B I B L I O T H È Q U E

B ib lio th éc a ir e  en C h e f  : M. W .  D e  V r e e s e .  
B ib lio th éc a ir e  : M. P .  BERGMANS.
B ib lio th éc a ir e  h o n o r a ir e  : M.  V a n  d e n  B e r g h e .
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II- -  P E R S O N N E L  EN SEIG NANT

F A C U L T É  D E  P H I L O S O P H I E  E T  L E T T R E S

Doyen : M. A. R o e r s c h .
Professeurs ordinaires : MM. B i d e z ,  B o u lev a rd  

L éo p old ,  5 2 ;  BLEY,  rue d’E g m o n t ,  8 ;  DE LA VALLÉE- 
POUSSIN, Avenue M olière .  150 ,  F o r e s t  ; FRÉDÉRICQ,  rue 
des B o u t iq u e s ,  7 ; H o f f m a n n ,  bo ulev ard  d es  H ospi
c e s ,  371 ; P i r e n n e ,  rue Neuve S t - P ie r r e ,  1 2 6 ;  T h o m a s ,  
rue P lateau ,  4 1 ;  ROERSCH, p lace  du Casino  1 6 ;  V a n  
B i e r v l i e t ,  rue M etdepenningen, 5 ;  V e r c o u l l i e ,  rue 
aux D ra p s ,  21 ; D e  V r e e s e ,  boulevard  d’A k k er g e m , 3 3 ;  
V a n  HOUTTE, quai des M oines,  51 .

Chargés de cours :  MM. B e r q m a n s ,  rue de la 
F o r g e ,  2 9 ;  COUNSON, rem part de la B ilo q u e ,  1 5 2 ;  
PREUDHOMME, rue N assau, 4 ;  VANDER H a e g h e n , rue 
de la Colline, 7 7 ;  V a n  PUYVELDE,  rue de l’E c o le ,  4 8 ,  
M ont-S t-A m and  ; GRAINDOR, boulevard  C h a rlem a gn e,  6 2 ,  
B r u x e l le s ;  S é v e r i n ,  G yzenzeele  par Gontrode.

F A C U L T É  D E  D R O IT

Doyen : M. G.  V a n  d e n  B o s s c h e .
Professeurs ordinaires :  MM. D a u g e ,  rue Guinard, 2 0 ;  

Dd BRABANDERE, rue Courte du M arais ,  22  ; D e  LANNOY, 
c h a u s sé e  de Courtrai ,  3 2 ;  D e  PELSMAEKER,  boulevard  
du P a r c ,  2 8 ;  HALLEUX, rue du P on t-M adou , 9 ;  OBRIE,  
rem p art  des C haudronniers ,  4 0 ,  V a n  W ET TE R ,  boulevard  
du Ja rd in  Z o o lo g iq u e ,  4 8 ,  V a n  DEN BOSSCHE,  rue 
B a s s e ,  2 2 .
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Professeurs extraordinaires : MM. E e c k h o u t ,  bo u le 
vard de la Citadelle ,  31 ; VERMEERSCH, rue D igue de 
B ra b a n t ,  7 1 ,  D e  V ISSCHER,  C ou pure,  8 6 .

Professeurs à l ’Ecole spéciale de Commerce : MM. J .  
CORNET, boulevard  D o lez ,  8 6 ,  M ons ; NlCOLAï, rue 
M a rie -T h érèse ,  8, B ru x e lle s  ; C a s t e r s ,  ch a u s sé e  de 
Courtrai ,  8 2 ;  LAUWICK, boulevard  L éop old ,  9 ;  GOF
FART, rue M a r ie -T h é rè se ,  8 ,  B ru x e lles .

Chargés de cours : MM. BÉATSE, rue Capouillet,  51 ,  
B r u x e l l e s ;  MULLER, rue L e  T étien ,  4 4 ,  B ru x e l le s ;  
D e  M e u le m e e s t e r,  rue D igue de B ra b a n t ,  2 ; D e  W i l 
DEMAN, rue des C on féd érés ,  7 9 2 ,  B r u x e l le s ;  VARLEZ, 
C o u p u r e ;  PERSYN, rue Van S c h o o n b e k e ,  19,  Anvers.

F A C U L T É  D E S  S C I E N C E S

Doyen : C. W ASTEELS.
Professeurs ordinaires : B o u l v i n ,  boul evard du 

Fo r t ,  1 8 ;  L.  CLOQUET, boul evard Léopol d I I ;  COLARD, 
boul evard de l’Hort iculture ; D e  BRUYNE, boul evard du 
Fo r t ,  1 9 ;  DELACCRE, boul evard du Fo rt ,  1 6 ;  DEMOULIN, 
rue Plat eau,  1 0 ;  FOULON, Coupure,  1 2 2 ;  HAERENS, 
c h a us s é e  de Courtrai ,  21 ; KEELHOFF,  rue Van M o n c k h o
v en,  6 ;  M a c  LÉOD, rue du Héron,  1 3 ;  RlCHALD, rue 
A rc hi mè de ,  6 9 ,  B r u x e l l e s ;  SCHOENTJES,  boul evard du 
F o r t ,  1 7 ;  SERVAIS,  boul evard des  Ho spi ce s,  1 4 4 ;  
S t a i n i e r ,  Coupur e,  2 7  ; S w a r t s ,  Avenue C l é m e n 
tine,  2 3 ;  VAN AUBEL,  c h a us sé e  de Courtrai ,  1 2 0 ;  
J .  VANDER L i n d e n ,  Cour  du P r i n ce ,  2 7 ;  V a n  d e  V y v e r ,  
boul evard de la Citadel le,  6 3 ;  V a n  OCTROY,  quai  des 
Moines ,  3 5 ;  V a n  RYSSELBERGHE,  rue de la S a u g e ,  3 4 ;  
WOLTERS ,  Avenue des  Moines ,  1 5 ;  M e r t e n ,  boulevard 
Albert ,  2 5 ;  Ge s CH É,  rue d’E g m o n t ,  20 .
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P ro fe s s eu r  à  l ’É co le  du G én ie C ivil : D e l a  R o y è re ,  
rue de la C o n c o r d e ,  6 5 .

P ro fe s s eu rs  ex tra o rd in a ir e s  : CORNET, boul evard
D ol e z ,  8 6 ,  Mons  ; F l a m a c h e , S q u a r e  G u t en be rg ,  16,  
B r u x e l l e s ;  LEBRUN, ave nue  Ve rt e ,  W o l u w e - S t - P i e r r e ;  
MEUWISSEN,  c h a us s é e  de Courtrai ,  1 7 6 ;  TAITSCH, rue 
de B o o m ,  72 ,  A n v e r s ;  WILLEM,  rue du J a r d i n ,  5 3 ,  
M e r l i n , rue d ’O st e n de ( 11 : S t u y v a e r t , rue des 
Ch ano in es ,  4 4 ;  RENAUD, quai  des  Moines ,  2 2 ;  D e  
C l e r c q , rue ne uve  S a in t - P i e r r e ,  3 4  ; COBBAERT,  rue 
Na ss au,  22  ; D e  MEULEMEESTER,  digne de B r ab a n t ,  2.

R épétiteu rs  : D e  V o l d e r e ,  boul evard du P a r c ,  1 5 ,  
S m e d t s ,  boul evard de la Citadel le,  5 8 ,  V a n  H y f t e ,  
boul evard du F or t ,  1 0 ;  V a n  DEN BERQHE,  boul evard 
des  Ho spi ce s ,  9  ; V a n  ENQELEN, rue de Courtrai ,  1 8 0  ; 
V a n  HOVE, quai  Te rpl ae ten ,  2 9  ; J .  CLOQUET, b o ul e 
vard de la Citadelle,  6 ;  T h i e r y ,  rue de la P u ce l l e ,  10.

C ondu cteurs d es  P on ts  et ch a u ssées  d é ta ch és  à  l ’E co le  
du G én ie Civil com m e m a îtres  d e to p o g r a p h ie  : MM. 
M a t ,  rue d’A ngle terre ,  1 1 ;  VERHEUGEN, Mt- S t-A m and .

M aîtres de dessin  : MM.  COBBAERT,  rue Nassau,  2 2  ; 
D e  C r a m e r ,  boul evard S t -L i é v i n ,  4 0 .

F A C U L T É  D E  M É D E C I N E

D oyen : O . V a n  d e r  L i n d e n .
P ro fe s s eu r s  o rd in a ir e s  : D e  C o c k ,  plaine S t - B a v o n ,  

12 ; EEMAN, quai  des  Ré col l et s  8  ; HEYMANS, boulevard 
de la Citadelle,  77  ; L a  HOUSSE,  S t - D e n i s - W e s t r e m  ; 
LEBOUCQ, Coupur e,  129  ; V a n  DER STRICHT,  m a r c h é  
au Lin 11 ; V a n  DUYSE,  rue b a s s e  des  C h amp s ,  6 5  ; 
V a n  ERMENGEM, c h a u s s é e  de Courtrai  137 ; V a n
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I M S C H O O T ,  rue de la M onnaie , 3  ; V E R S T R A E T E N ,  p lace  
Van A rteveld e,  15 ; D e  S T E L L A ,  rue R o y ale ,  16 ; O . V an 
D E R  L INDEN,  p la ce  Van A rtevelde,  16.

Professeurs extraordinaires : MM. V a n  D u rm e , quai 
des Tonneliers, ; D a e ls  (F é lix ),  rue Van de Velde, 34 .

Chargé de Cours : D a e ls  ( P . ) ,  rue neu ve S a in t-  
P ie rre ,  101 .

Professeurs à l’Institut supérieur d ’éducation physi
que : D e  NOBELE,  rue des Chaudronniers ,  4 3  ; GOM
MAERTS,  rue des F o u lo n s ,  17 ; F .  DAELS,  rue Van de 
V elde ,  3 4  ; D e  V o s , rue S a v a e n ,  5.

Professeurs émérites : C a l l i e r ,  c h a u s sé e  de C ou r
trai, 8 2  ; DISCAILLES,  avenue L o u ise ,  4 9 2 ,  B ru x e lle s  ; 
M o n t i g n y ,  rue J o s e p h  P lateau ,  2 0  ; V a n  B a m b e k e ,  rue 
Haute, 5 ;  W OL TE RS ,  rue de l’Avenir ,  21 ; D e  CEULE
NEER, rue de la Confrérie ,  5 ; D e  R IDDER, C oupure,  64  ; 
R o l i n ,  O u d -S c h e v e n in g s c h e w e g ,  7 2 a ,  L a  H aye ; M a n 
s i o n ,  quai des D om inica in s ,  2 ;  DUSAUSOY,  c h a u s sé e  de 
Courtrai ,  107 ; ROTTIER,  rue des B a g u et te s ,  52 .

P O P U L A T IO N

L e n o m b re  des étudiants inscri ts  est  de 1 2 5 9 .  Ce 
n o m b re  est  supérieur du 2 8  à celui de l ’ann ée  p r é c é 
dente. Il e s t  aussi le plus é lev é  que l ’U niversité  ait 
atteint depuis sa fondation.

L e s  inscriptions  se  rép artissent  c o m m e  suit entre  les 
d iv erses  facu ltés  et é c o le s  :

Ph ilo so p hie  et le ttres  : 91 ; Droit  et E c o le  sp é c ia le  de 
c o m m e r c e  : 2 0 0  ; F a c u lté  des S c i e n c e s  : 1 0 9  ; M édecine  
et Institut d’éducation physique : 1 6 2 ;  E c o le s  du Génie 
Civil ,  Arts  et M anufactures  : 701 .
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955 sont nés en Belgique ; et se répartissent de la 
manière suivante : Flandre Orientale : 405  ; Flandre 
Occidentale : 198 ; Hainaut : 135 ; Anvers : 65 ; B ra 
bant : 4 3  ; Luxembourg : 34 ; Namur : 34 ; Liége : 2 9 ;  
Limbourg : 13.

2 9 8  sont étrangers : Russes : 1 0 7 ;  Hollandais: 1 3 ;  
Bulgares : 3 7 ;  T u rq u e s :  2 6 ;  P o r tu g a is :  2 4 ;  Rou
mains : 8  ; S erbes  : 3  ; Brésiliens : 11 ; Egyptiens : 4  ; 
Chiliens : 9 ;  Grecs : 18 ; Français : 11 ; Boliviens : 4  ; 
Espagnols : 3 ; Africains du S .  : 1 ; Italiens : 2 ; 
Panama : 2 ; Luxembourgeois : 1, et d’autres pays qui 
ne sont représentés que par un étudiant.

EXA M ENS

Pendant les sessions d’octobre 1912 et de juillet 1913, 
687  inscriptions ont été prises, 659  étudiants se sont 
présentés, 28 ont fait défaut ou ont été em pêchés pour 
motifs légitimes.

Le nombre des admissions aux grades dépasse 66 % . 
Ce résultat présente une différence de 1 %  avec celui de 
l’année derrière qui donnait 65 % .

B O U R S E S  DE VOYAGE

L es  épreuves pour les bourses  de v o y a g e  ont été 
subies ave c  s u c c è s  par MM. D e  B e u k e l a e r e  A d i l e , de 
Handzaeme (phil. et lettres) et V an DURME MODESTE, 
de Baelegem  (m édecine).

Une bourse a été attribuée aussi à V an E e c h a u t e  
C a r l o s  (phil. et lettres).
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CONCOURS PO U R L E S  P L A C E S  D ’INGÉNIEURS 

DE L ’ÉTAT

Administration des Ponts et Chaussées : 4  emplois, 
8  candidats, Gand obtient 3 places.

Service  des voies et travaux de l’administration des 
Chemins de fer de l’Etat : 5 emplois.. Les élèves de nos 
écoles obtiennent 2 places.

Concours d’admission à l’emploi d’ingénieur au service 
des constructions au ministère de la marine, postes et 
télégraphes : 2 emplois, Gand en obtient 1.

CON COURS U N IV E R SITA IR ES

J E A N  P E R S Y N ,  du Lokeren, est proclamé 1er en philo
logie classique avec 89 points sur 100. J A C O B  A N T O 
NIN, de Boom , 1er en philologie germanique avec 89 
sur 100.

PRIX ET FONDATIONS

La Fondation CUMONT est attribuée par la faculté de 
phil. et lettres, pour 3 5 0  francs à A. D e  BEUKELAERE 
pour faire reproduire des manuscrits de Théodose le 
Lecteur, et pour 1 5 0  fr. à G. HUYDTS pour faire des 
recherches historiques aux archives de Lille.

Le Prix D e R ID D E R ,  pour 1908-1911 a été attribué à 
M. E. R O N S E  pour son travail sur « L ’Emigration 
Saisonnière Belge ».

Le Prix B O D D A E R T  est attribué pour 1907-1910  à 
M. E .  G ILD EM Y N  pour son travail « Voor de werking 
van thromboplatische stoffen of proefondervindelijke 
gezwellen ».
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D O C TO R A TS SP É C IA U X

Le docteur J .  D e  D e c k e r ,  de Zeveren, est proclamé 
docteur spécial en philologie classique avec son travail : 
« Juvenalis Declamans », (leçon : Le rôle de la 
2 d sophistique dans l’histoire m orale de l ’empire 
romain).

E d .  T y d g a t ,  de Buggenhout, docteur spécial en 
médecine, (leçon : L’Etat actuel de la chirurgie pulm o
naire).

P. D e B e u l e , docteur spécial en médecine (leçon : 
La chirurgie du Cœur).

H. L a m s , de Bruges, diplôme scientifique de docteur 
en médecine (leçon : Les causes déterminantes du sexe).

D ISTIN CTION S S C IE N T IF IQ U E S

Le 12 novembre 1913 l’Académie Royale de Bavière a 
nommé M. H. P IR E N N E ,  membre étranger. Au cours de 
l’année 1913, M. le professeur P i r e n n e  (faculté de 
philosophie) a été nommé des sociétés scientifiques : 
« Utrechtsche Genootschap voor Kunsten en W eten
schappen » et « Royal Historical Society » en qualité de 
membre étranger.

Par arrêté du 2 janvier 1913, M. E. DAUGE (Droit) et 
M. E. EEMAN (Médecine) sont nommés membres du 
Conseil de Perfectionnement de l’Enseignement supé
rieur pour la période 1913-16.

M. BO U L V IN  (Sc ien ces)  a été élu membre correspon
dant de l’Académie des S c ien ces  de l’Institut de France, 
pour la section de la mécanique en remplacement de 
M. A m s l e r  (Suisse) décédé.
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Le 13 juin 1913, l’Institut de France, a nommé M. Fr. 
CUMONT, professeur honoraire à la faculté de philoso
phie, membre associé  de l’Académie des Inscriptions et 
B elles  lettres.

Le 3  juillet 1 9 1 3 ,  M. F .  B e r g m a n s  a été élu m em bre  
corresp on d ant de l’A cadém ie Royale de Belgique, c lasse  
des lettres.

Par arrêté du 12 juillet 1913, la démission honorable 
de M. F  C UMONT comme conservateur délégué des 
musées royaux du Cinquantenaire est acceptée. Il est 
autorisé à porter le titre de ses fonctions.

*
* *

Nous adressons à  MM. P i r e n n e , C u m o n t , B o ulvin  
et B e r g m a n s  nos plus sincères félicitations pour les 
hautes distinctions scientifiques dont ils viennent 
d'être l ’objet. Nous sommes d ’autant plus heureux de 
pouvoir leur transmettre à cette occasion, l ’assurance 
de notre admiration et de notre plus haute estime, 
qu'ils comptent tous parm i les membres protecteurs de 
la Fédération des Etudiants Libéraux.



C E R C L E S  U N IV E R S IT A IR E S

Fédération nationale des Etudiants libéraux

Fondée le 2 mars 1912

Jeune encore notre fédération a déjà la raison d’une 
personne majeure et quand, avec le concours des gan
tois, elle organise un congrès à Gand, elle prouve 
qu’elle est utile malgré son jeune âge.

Résumer ici le X V  congrès des Etudiants libéraux 
serait faire un effort superflu : Qui n ’en n ’a pas encore 
le compte rendu complet et gratis?

J e  crois d ’ailleurs me souvenir qu ’un camarade à 
Gand en parlera dans cet Almanach. Permettez moi 
d ’ajouter un détail à son récit, détail que sa modestie 
lui défendra d’écrire.

« Bravo ! les Gantois, vous nous avez chiquement 
reçus. Pour votre bon accueil encore une fois merci 
et de tout cœur ».

Depuis ces inoubliables journées de Mai le comité 
fédéral s ’est réuni plusieurs fois, à ces séances nous 
avons fait de la bonne besogne en préparant le congrès 
de L iége.

Je  n ’en dis pas davantage, notre travail préliminaire 
ne vous intéresse guère. Il vaut d ’ailleurs mieux que

3
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vous voyez ses effets et pour cela, Etudiants gueux, 
soyez tous au Congrès de Liége, en Février prochain.

H . H a c h e .

L e  C o m i t é  : Président : H . H e u s e ;  V ice-Président : 
l e  P r é s i d e n t  d e  l a  S o c i é t é  d e s  E t u d i a n t s  
L i b é r a u x  d e  G e m b l o u x ;  S ecrétaire-A m bassadeur : 
R .  P o u r e t  [ 2 8 ,  ru e  d ’A r c h is ,  L i è g e ]  ; Ministre des  
Finances : P .  W a l l e .

N om bre de m em bres : 1 2 0 0 .
Sections à Liège, Gand, Bruxelles, Anvers, Mons, 

Gembloux.
Journaux affiliés : L ’Echo des Etudiants (Bru x.) ,  

La Vie Universitaire (Bru x.) ,  L ’Appel (Gand), L ’Etu
diant Libéral (Liège), L ’Assaut (Mons), Le Flux 
(Anvers).



GAND

Société Générale des Étudiants Libéraux

Fondée le 14 décembre 1875

COM ITÉ PO U R 1913-1914 

Président : H. Rolin.
Vice-Président politique : G. Preudhomme. 
Vice-Président des fêtes  : A. Gobbe. 
Vice-Président des « Ecoles  » : M. Goffint. 
Secrétaire : J .  Lemens.
Secrétaires-adjoints : Haus et Van Aken. 
Trésorier : R. Van Kenhove.
Trésorier-adjoint : P. Colmant. 
Bibliothécaire : P. W aelbroeck. 
Bibliothécaire-adjoint : L. Hanoteau. 
Porte-drapeau  : Antoon.
Commissaire : Garlinck.

F É D É R A T I O N  D E S  E. L.

Président : J .  Pirenne.
Econome : S .  Paternotte.
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M E M B R E S D ’HONNEUR

MM.

Adam, L . ,  médecin. 
Biddaer, E . ,  ingédieur. 
Berger ,  M., ingénieur. 
Beyaert, P . ,  ingénieur. 
Boddaert, H., avocat. 
Bolle, H.,  avocat. 
Bruneel, L . ,  ingénieur. 
Callier, A ., prof, émérite 

à l’Université.
Carmen, L . ,  lieut. d’art. 
Claus, A., médecin. 
Crombé, A ., avocat.
De Bast, C .,  sénateur.
De Geynst, M., ingénieur. 
De Ridder, prof, émérite 
De Saegher, R .,  avocat. 
Discailles, E . ,  prof. émér. 
Dupureux, A., médecin. 
Delepaulle, H., ingénieur. 
Faimaigne, E . ,  ingénieur. 
Février,  E . ,  ingénieur. 
Ficaia, Paris.
Gaspard, J . ,  ingénieur. 
Gevaert,  H., industriel.

MM.

Heyvaert, avocat.
Haillez, ingénieur. 
Herquelle, C.
Lamborelle, P . ,  médecin. 
Lancosme, Paris. 
Limbourg, G .,  ingénieur. 
Marinus, E . ,  ingénieur. 
Monifort, artiste lyrique. 
Neelemans, L . ,  médecin. 
Poissonnier, A.,  médecin. 
Réveillaud, anc. président 

de l’Associat.  d e s  étud. 
de Paris.

Roque de Pinho, Al., 
ingénieur.

Ruwet, M., chef de station 
Soum, M., artiste lyrique. 
Seutens, V .,  ingénieur. 
Thooris, A ., avocat.
Van Wetter, P . ,  prof, à 

l’Université. 
Waxweiller, E . ,  directeur 

de l ’Institut Solvay.

Le titre de membre d’Honneur sera conféré sur la 
proposition du comité par l’assemblée de la générale, 
aux personnes qui ont bien mérité de la Socié té . Le nom 
des membres d’Honneur sera inscrit sur un tableau 
spécial affiché au local. (Section III, art. 12 des statuts.)
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Société Générale des Etudiants Libéraux

M algré la défaite  libérale du  2  juin 1 9 1 2  un fort 
contingent de bleus se  présenta  à la G é n é r a le  au début 
de l 'an n ée  1 9 1 2 - 1 9 1 3 .  D ès  la S é a n c e  de R e n trée  on 
sentait  tous les esprits  su rex c ités  dans l ’attente des 
é v én em en ts  politiques, car on s ’attendait à des mani
festations, certa ins  à des changem ents  dans la d irec
tion de la politique du parti au pouvoir, les  plus exaltés  
vivaient dans l ’espoir d ’une révolution. C o m b ien  de 
fois des discussions surgirent-elles  au local v ers  midi, 
au m om ent ou après les  cours les  étudiants se  ren
contrent. L e s  uns, enthousiastes  prêchaient  l ’ardeur, 
l ’action, rédigeaient des artic les  parfois  violents  pour 
« l 'Appel », d ’autres  plus rassis,  haussaient  les épau
les, riaient des espoirs de leurs  cam arades,  s ’avouaient 
v aincus et se plongaient dans la lecture  des journaux 
ou se  lançaient éperdum ent dans les in term inables  par
ties de bridge.

L es  débats de la C h a m b re  sur le S . U. vinrent 
attiser encore  l 'énerv em en t : on ne parlait que G r è v e  
G é n é r a le ,  Suffrage  U niversel .

La G é n é r a le  connut à ce  m om ent une période de
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grande activité, on préparait le C o n grès  des Etudiants  
L ib é ra u x  organisé  à Gand par la F. N. E. L. L e s  con
fé re n c e s  de M. D e v è z e  à la  G é n é r a le  sur « le S y n 
dicalisme », de M. W a xw eile r  à la L ittéra ire  intitu lée : 
(( Au devant de la D ém ocratie  », du pasteur R ey  à la 
G é n é r a le  sur : « Religion et Religion », puis le re je t  
de prise en considération de la révision constitution
nelle  le 7 février ,  le retrait  de la G r è v e  G é n é r a le  
(6  m ars)  suivie du refus  opposé par de B ro q uev il le  
à la proposition H ym ans  de c ré e r  une C om m ission  
pour l ’étude du S . U . : tous c es  é v én em en ts  contri
b uèrent largem ent à in téresser ,  à passionner les  m em 
b re s  aux questions politiques. C e  fut à ce  m om ent que 
E .  V an der V elde  vint nous exposer  devant une salle  
archi com ble  "  Pourquoi il n ’était  pas libéral  ».

C e r te s  il ne  fit pas de nous des socia lis tes  mais  son 
é loquence,  la sév é r i té  avec  laquelle  il jugeait  devant 
nous le m anque d ’action du parti l ibéral pendant de 
trop longues années ,  les apperçus sais issants  de la 
s ituation politique et sociale ,  réveil lèrent  tous ceux qui 
ju squ e  là é taient re s tés  sceptiques. P lu s  que jam ais  la 
G é n é r a le  fut l ibéra le  démocratique, hardim ent progres
siste. Peu t-ê tre  m êm e allait-elle s ’engager  trop loin : 
e lle  avait  résolu d ’organiser un grand m eeting au cours 
de la G r è v e  G é n ér a le ,  mais voulant être  sûre  de ne 
point faire m auvaise  b esogne elle  fit dem ander conseil  
à M. P. H ym ans qui nous dissuada de nos projets.

A ce m om ent la G r è v e  G é n é r a le  éclatait .  La  G é n é 
rale  votait un ordre du jour que nous reproduisons ici :

« L a  Fédération des Etudiants libéraux gantois, 
 réunie  mardi soir,  9  avril 1 9 1 3  en séa n ce  extraor

dinaire a longuem ent discuté la situation politique 
« du pays et l ’attitude du parti libéral.

« E lle  maintient quand au fond toutes ses  décisions
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« antérieures  re la t ives  à sa sympathie pour les gré
vistes. E l le  croit q u ’il n ’est  pas illogique de re g re t
ter,  m êm e de désapprouver la grève  e t  de soutenir 

"  les  grévistes .  T outes  les  propositions transactionnelles  
"  p ré se n té e s  par les l ibéraux ont é té  adoptées par les 
« socialistes ,  rep o u ssées  par les  c léricaux.  L e  conflit 
« actuel que le gou vernem ent a provoqué ne peut plus 
"  être  év ité ;  si le m ou vem ent échoue,  il n ’y aura quoi 
« q u ’en disent certa ins  de nos organes, q u ’un seul 
"  vainqueur, le parti au pouvoir;  il sem b le  donc tout 
« à fait souhaitable que les  l ibéraux n ’épargnent rien  
"  pour son heu reu x  aboutissem ent. D ans  la lutte p ré

sente ,  nous som m es les  alliés des soc ia lis tes ;  leur 
« défaite  sera  la nô tre ;  nous pouvions d ifférer d ’avis 

 sur l ’opportunité de l ’action, mais  il sera it  tout à fait 
« regrettab le  que nous les  laissions é c r a se r  sans  avoir 
« fait le geste  qui seul peut leur donner des ch a n ces  
« du succès .  D ’un autre côté ,  si m êm e la défaite  parait 
« inévitable,  il convient de prouver l ’admiration e t  la 
« sym pathie  que témoignait  M . Paul H ym ans pour la 
« c lasse  ouvrière  autrem ent que par des paroles. L a  
« bourgeoisie  dém ocratique qui ne  peut faire la grève  
« doit toutefois soulager le  peuple d ’une partie  des 
« sacrif ices  q u ’il s ’impose, pour la conquête  d ’un idéal 
« q u ’elle  approuve.

« Enfin nous estim ons pour notre hu m ble  part, que 
 la nature du m ouvem ent dépendra en grande partie 

« de l ’opinion libérale .  D epuis  plusieurs mois déjà 
« M. V andervelde et le « P eu p le  » se  sont tournés 
« v ers  nous. S an s  doute, le m ouvem ent qui est  par sa 

 nature un m ouvem ent de c lasse  sera  de plus un 
« m ouvem ent socialiste  exclusivem ent,  et un m ouve
« m ent de gu erre  de c la sses  s ’il n ’y a que les  socialis tes  

qui m archent.  S i  les  d ém ocrates  bourgeois  collabo-
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« rent, ce sera un mouvement uniquement démocra
tique. Dans ce cas-ci aussi le mouvement sera cer
tainement pacifique, ce qu ’il ne sera peut-être pas 

« si la classe ouvrière exaspérée constate que les par
tisans du S. U .  de la gauche se retranchent pour ne 

« pas agir, derrière le subtil prétexte que le mouve
 ment est inutile ou qu’il ne peut pas réussir.

« P ou r  toutes c e s  raisons, les  étudiants l ibéraux de 
« G and ém ettent  le souhait de voir évoluer v ers  une 
« attitude plus g én éreu se  et plus vraim ent dém ocrati

que la m asse  de la bourgeoisie  l ibéra le  du pays. 
« S e m b la b le  tendance paraît du reste  se  faire  jour ;  

 et c ’est  ce  que nous répondrions si l ’on invoquait 
 contre nous le mot d ’ordre du parti libéral.  Q u e  nos 

« députés ne bougent pas, cela  est  juste et cela  est  
« n é ce ssa ire  ! M ais  les  m andataires  sont l iés  e t  les  
« é lec te u rs  sont libres.  Q u ’on lise ce  qui s ’est  passé  
« à C harlero i,  Namur, B ru g e s ,  que l ’on veuille  bien 
« songer au geste  de W a ro cq u é ,  Solvay, B o ë l  et 
« d ’anonym es dont les  nom s étonneraient plus encore ,  
« e t  l ’on crit iquera moins notre attitude.

« E n  conclusion, les  étudiants l ibéraux de G and, 
« désireux de m an ifester  ouvertem ent et en pleine 

 indépendance leurs  sympathies  pour les  grév istes  du 
 S . U .  décident d ’organiser une souscription pure

m ent estudiantine en leur faveur et d ’en env o yer le 
"  montant au C o m ité  Centra l  de la G r è v e  à B ru x e l le e .»

E n  m êm e temps une souscription ouverte  parmi la 
jeu n esse  univers itaire  rapportait en quelques  jours plus 
de 5 0 0  francs que nous versions  aux ouvriers  grévistes  
non syndiqués, les moins soutenus. U ne séa n ce  plé
nière  du C e r c le  des Colonies  Sco la ires  avait lieu aus
sitôt après dans laquelle  il était  décidé à l ’unanimité 
que le C e rc le  fournirait à ses  frais pendant toute la
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durée de la G r è v e  G é n é r a le  le repas de midi à cent  
enfants  de grévistes .

Notre conduite, hardie peut-être,  mais d és in téressée  
et s in cère ,  nous valut de v iolentes critiques de la part 
de journaux de notre parti —  nous répondîm es par 
l ’interm édiaire  du journal « L ’Appel » qui publiait un 
num éro spécial à cette  occasion.

La fin de la G r è v e  G é n é r a le  am ena une désillusion 
parmi nous. M ais  notre activité  fut à ce  m om ent absor
b ée  par l ’organisation du C o n g rè s  auquel nous voulions 
im prim er un ca ra ctère  de politique soc ia le  (voir plus 
loin le compte rendu détaillé  du C on grès) .

Enfin l ’année se termina par une brillante c o n fé re n c e  
qui vint nous faire M. H enneb icq ,  sur « L a  M arine 
B e lg e  » et par un tonneau offert par le président sor
tant, le cam arade J .  P iren n e ,  qui se  prolongea bien 
avant dans la nuit e t oui, par les nom breux incidents 
policiers  et autres  q u ’il suscita,  vint nous rappeler ces  
joyeux tonneaux dont nous avons tant entendu parler 
par les anciens.

J e  ne puis finir ce  compte-rendu sans  m entionner 
la séa n ce  du café-cognac offert aux anc iens  étudiants 
le 17 N ovem bre, et le tonneau des P ro fe ss e u r s  qui 
nous fournit l ’occasion de faire à MM. les professeu rs  
D e Ridder et Rolin, arr ivés  à l ’ém érita t ,  une m an ifes 
tation intime. Nous v îm es avec  un plaisir considérable  
une quinzaine de p rofesseu rs  assister  à cette  m anifesta
tion. L e  discours que prononça M. le professeur D e  
Ridder (M . Rolin avait  é té  em p êché  d ’assister au T on
neau) fut de la plus belle  tenue littéraire et de la plus 
grande élévation de pensée.

En terminant j ’ad resse  de cordiaux re m erc ie m e n ts  
aux soc ié tés  « L e s  C o rb e a u x  », » L a  M édecin e  », la 
« W allonne », les « Etudiants  libéraux B ra ss e u rs  »,
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pour les tonneaux qu 'e l le s  ont bien voulu offrir à nos 
m em b res  et au « C e r c le  L ittéraire  » pour les sup erbes  
c o n fé re n ces  auxquelles  il nous convia.

C om ité  pour l 'année  1 9 1 3 - 1 4  : Président : H. R o l i n ;  
V ice-Président politique : G. Preudhomme;  Vice- 
Président des fê te s  A. Gobbe;  V ice-Président 
d es  « E co les  » : M. G o f f i n t ;  S ecréta ire : J .  Le
mens;  T résorier  R. Van Kenhove;  S ecréta ires-  
adjoints : Van Aken, Haus;  B ib lio thécaire : P. 
W a e l b r o e c k ;  Trésorier-adjoint : J. C o l m a n t ;  Com 
m issaires:  G a r l i n c k ,  * * * ;  Porte-drapeau-, Antoon.

J. P-
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1er Congrès de la Fédération Nationale 
des étudiants libéraux

D i m a n c h e  18 mai

D im anche  18 mai, à 10 heures,  eut lieu la séa n ce  
g én éra le  d 'ouverture. P arm i les p ersonnalités  : 
M M . M e ch e lynck, député, C. D e  B a st, sénateur,  
B u y sse ,  député, P .  Lippens, député suppléant, H. B od
daert, con sei l ler  provincial, M. M ahaim, p rofesseu r à 
l ’U nivers ité  de Liége.

M. G aston  Van de W ie le  re m e rc ie  les personnalités  
p résentes  et explique brièvem ent  l 'organisation et le 
plan du congrès.

M. le député M ech ely n ck  prend ensuite  la parole. 
Il exprim e sa satisfaction de voir un noyau de forces  
jeu n es  s ’occup er de politique, et félic ite  les étudiants 
gantois de leur initiative. C ’est  la constatation que, 
malgré notre défaite, due à la m auvaise  foi des c lé r i 
caux, personne n ’a faibli.

E t  maintenant, que voyons-nous : les c lé r icau x  se  
sont mis ?. appliquer le program m e q u ’ils nous ont 
dérobé. L e  S. U. est  en m arch e,  car le go u vernem ent 
a bien dû reconnaître  que la com m ission du suffrage 
s ’occup erait  aussi de la form e des é lec t ion s  législatives.  
La lutte sera  dure, mais il faut q u ’en 1 9 1 4  la révision 
soit au program m e de la bataille é lectorale.

C e c i  ne sont cependant que des contingences.  C e  
qui reste,  ce  sont nos principes, ceux qui seront dis
cutés  dans les sections, et qui ont perm is au parti 
libéral de subsis ter  pendant trente ans dans l ’opposi
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tion, sans jam ais rien donner, sans  jam ais  rien pro
mettre.

A côté  de la lutte pour la l iberté et la to lérance, 
nous luttons aussi pour l 'éga l ité  dans tous les domaines.

D ans cette  lutte le l ibéra lism e n ’a négligé, quoi q u ’on 
dise, aucune c lasse  de la soc ié té  : c ’est  ce  que F rè re -  
O rban  a ju stem ent re le v é  dans son livre :« La  R évi
sion ».

L e  développem ent de l ’en se ig n em en t  primaire et 
tech nique  a toujours é té  le principal des soucis  de 
notre parti et c ’est pour lui qu'il  s ’est  sacrifié. M. M e
ch e ly nck  esquisse  brièvem ent  la lutte que depuis le 
lendem ain de notre indépendance le l ibéra lism e a m e
n ée  pour affranchir de toute contrainte les hum bles  et 
les  pauvres. E n  finissant l ’honorable  député fé lic ite  les 
organisateurs  du congrès  et ceux qui en ont conçu le 
plan : il les  convie  à m en er  s ans défail lance le bon 
com bat (Applaudissem ents prolongés).

L e  président Van de W ie le  rem erc ie  l ’orateur et 
déclare  le  congrès  ouvert,  en donnant la parole au 
cam arade J .  P iren ne ,  pour la lecture  de son rapport : 
"  L ’unité de principe dans le programm e libéral ».

M. J .  P iren n e  com m ence  par déc larer  que le prin
c ipe d irecteur oour chaque section doit ê tre  : « C o m 
m ent garantir à tous la l iberté  indiv iduelle?  » Il doit 
ê tre  à la base  de toute l ’action du parti libéral pour 
lui donner de l ’unité d ’action et lui fournir la solution 
des problèm es économ iques, sociaux, polit iques et re li
gieux. C e  crédo nous sép are  profondément des autres  
partis polit iques belges.

C e t te  l iberté  individuelle que nous poursuivons doit 
tendre à placer chaque hom m e dans une situation telle 
que le l ibre  développement de sa personnalité  puisse 
s ’accomplir sans  être  arrêté  par des obstacles  de quel-
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que ordre soient-ils . La l iberté  absolue est  irréa l isab le  
et n ’ex iste  que dans les rê v e s  de cer ta ins  anarchistes .  
La doctrine l ibérale  admet parfa item ent l ’intervention 
de l ’E tat dans les  grands conflits qui divisent la socié té  
moderne et la sollicitent.

Son action bienfa isante  peut ainsi s ’étendre  sur les 
travailleurs des v il les  et sur les agriculteurs,  sur tou
tes les c lasses  de la société.

L e s  deux conceptions avec  lesqu elles  le l ibéra lism e 
doit lutter en sont le contre-pied exact.

Se u le m e n t  jusqu 'ic i  le parti l ibéra!  a hésité  à pren
dre position nettem ent ;  et la l iberté  individuelle a subi 
dans notre pays de graves  a tteintes .

L e  parti l ibéral n ’a, sur le terrain social,  formulé 
aucun program m e. L ’activité  socia le  s ’est  e x e r c é e  un 
peu au hasard sans  doctrine ne ttem ent a rrêtée .  C e t te  
attitude est  dangereuse  et des hom m es de haute valeur 
ont senti la n écess ité  d ’é laborer  un program m e social.

Nous voulons arr iv er  à l ibérer  l ’ouvrier,  le paysan, 
les  petits bourgeois  des en trav es  qui gên en t son indé
pendance. C a r  pour ém anciper  l ’hom me, il ne faut pas 
seu lem ent lui donner des droits e t  des l ib ertés  politi
ques, lui apprendre à p enser  en l ’instruisant rationnel
lement. Il faut en co re  et avant tout le m ettre  à l ’abri 
des cau ses  qui l ’em p êchent d ’e x e r c e r  c e s  prérogatives.

D ans ce  but, les œ u vres  socia les  sont tout indiquées.
M ais  que s ’est-il p a s s é ?  L ’œ u vre  sociale,  que nous 

avons vu se  développer, a pris un ca ra ctère  nettem ent 
politique.

Nous devons em p êcher  que pareil sys tèm e se  per
pétue et, dans cet  esprit,  l ’orateur indique à chaque 
section la ligne à suivre.

La section de l ’ense ig nem ent doit surtout s ’occuper 
de l ’ense ignem ent primaire et technique.



—  X L V I  —

L a  section de l ’impôt doit s ’occup er de lui re c h e r 
c h e r  une base  dém ocratique et équitable.

Le  temps n ’est  plus où une politique d ’opportunisme 
e st  e n co re  possible.  La  je u n e sse  l ibérale  a soif d ’action. 
L a  lutte est  en trée  dans une phase décisive : pour com 
battre il nous faut la foi et la confiance. L e  principe, 
développé tantôt nous fournit la foi;  la confiance, nous 
devons la trouver dans un program m e solidem ent éta
bli, logique, répondant à la fois à nos aspirations et 
aux nécess ités  inéluctables  du moment. (Applaudisse
m ents  prolongés.)

L e  cam arade Rolin prend ensuite  la parole.
D ans un discours éloquent,  un vrai réquisitoire ,  il 

démolit la loi é lectorale  inique qui nous régit  pour le 
m om ent. Dans une form e é lég ante  et cla ire ,  il nous 
condense  tous les  argum ents  qui ont é té  présentés  
contre  le S . P . et pour le S .  U. Il en vient ainsi à 
dém ontrer v ic torieusem ent que le capacitariat tel q u ’il 
est  organisé  ac tuellem ent est  plutôt le règne  de l ’inca
pacité  é lectora le ,  et que le rég im e du cen s  que l ’on 
applique n ’aboutit q u ’à l 'oppression des v illes par les 
campagnes. Il démontre que le vote des fem m es que 
l ’on veut nous je te r  entre  les ja m b e s  est  chose vaine.  
L e  pays p resque tout entier,  celui qui pense et qui 
raisonne, a soif d 'égalité  : les  récen ts  év én em ents  l ’ont 
b ien fait voir. D evant un m ouvem ent d ’opinion si puis
sant, étant donné q u ’il existe  dans le  pays et dans le 
P a r lem e n t  une m ajorité  nettem ent favorable  à la rév i
sion, celle -ci  doit se  faire et nous donnera le  S . U. 
A nos m andataires  d ’en déterm iner les  modalités, s ’il 
faut en admettre.

L ’ordre du jour suivant fut proposé au congrès  par 
le cam arade Rolin et adopté après quelques  modifica
tions :
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"  La  Fédération  nationale des étudiants libéraux, 
réunie  en congrès  à Gand, affirme plus que jam ais  ses  
sym p athies  pour le suffrage un iversel  pur et s im ple 
des hom m es à 21 ans.

» S e  déclare  prête  à accep ter  toute form ule trans
actionnelle  com m e le vote à 2 5  ans et le vote supplé
m entaire  du père de famille , qui hâterait  la suppres
sion des votes capacitaires  et cen sita ires  et établirait  
l ’égalité.

» E xprim e sa confiance dans les  députés libéraux 
pour la conquête  à b re f  délai de l ’égalité  politique.

» E m e t  le vœu que la com m ission m ixte  qui va ê tre  
nom m ée pour l ’étude du problèm e électoral  ne s ’e m b ar
rasse  par des préoccupations savantes  de la rep résen 
tation des intérêts  et médite l ’insu ccès  de l ’exp é r ie n ce  
de l ’am endem ent H elleputte  sur la loi sur l ’é lectorat  
com m u nal ;  q u ’elle  fasse  avant tout œ u vre  pratique et 
prom pte;  q u ’e lle  réponde à l ’attente du peuple et lui 
rende sa confiance dans la légitim ité du pouvoir en  pro
posant la suppression des votes capacita ires  et cen s i 
taires ».

L ’après-midi

Réunion à 2  h. 1/2 au local de l ’Association l ibéra le .
M. M ahaim, p rofesseu r à l ’U nivers ité  de L ièg e ,  

prend la parole pour exprim er la satisfaction q u ’il 
re sse n t  de se  trouver au milieu des jeu n es ,  après  les 
h eu res  som b res  de l ’ann ée  dernière . L e  sym pathique 
p rofesseu r veut indiquer la voie à suivre  dans l ’œ uvre 
sociale.

Il est  d ’avis que la mission du parti  l ibéral  est  non 
seu lem ent  de fonder la l iberté  individuelle, cho se  
abstraite ,  mais b ien une l iberté  con crète  et tangible. 
S i  l ’on peut découvrir dans le passé  du parti l ibéral
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des élans g én éreu x  v ers  une telle l iberté  il y a eu 
aussi des personnes  qui s ’y sont opposées au nom 
m êm e de la l iberté individuelle.

Q ue l ’on regarde l ’A ngleterre  où des libéraux n ’ont 
pas craint de faire  des ré fo rm es  au nom de la l iberté,  
ré fo rm es  que leurs p réd écesseu rs  n 'eu ssen t  jam ais  osé 
rêver.

D ans  le parti l ibéral on a pensé  un m om ent que
« l iberté » était opposé à : « intervention de la loi ».
Il faut cette  intervention, il faut la contrainte,  il faut 
des prohibitions pour faire rég ner la liberté ,  la vraie. 
S an s  ces  m e su res  l ’anarchie  règne  : celle-ci  n ’est  que 
la négation de la liberté.

L ’art. 1 8 7 0  du code civil a déclaré  que l ’on ne peut
eng ager  s es  serv ic es  à vie. O n a crit iqué cela  au nom
de la vraie liberté. T outes  les lois réglant le travail 
qui en découlent sont cependant des lois libératr ices.  
M ais  la tyrannie syndicale,  d irez-v ous?  L ’orateur nous 
cite  un exem ple  typique d ’un ouvrier anglais venu à 
L i é ge pour m onter une linotype. Affilié à un syndicat, 
il refusait  de travailler un samedi après-midi à L ié ge 
p arce  que celui-ci le défendait.  Un pareil hom m e est 
infiniment supérieur aux nôtres  pour discuter ses  inté
rêts  avec  s es  chefs.

E t  notre pays,  av ec  une constitution libérale ,  est 
habité par un peuple qui vit dans une dépendance 
quasi-complète.

La  liberté,  dit M. Mahaim, en guise de conclusion, 
est  souvent rep résen tée  par une grosse  fem m e assise,  
brisant les chaînes  d ’un esc lave  : je  l ’aime m ieux 
com m e on l ’a rep résen tée  en A m érique  : debout,
éclairant le monde. (Longs applaudissements.)

M. Pêcher félicite d’abord les organisateurs du con
grès pour la méthode excellente q u ’ils ont suivie. La
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vois  des œ u vres  socia les  est  la bonne. Nous devons 
nous y engager résolument.  Toute  la législation sociale  
réa l isée  par le parti catholique est  a re fa ire  pour ré in
tégrer  l ’E tat dans ses  droits dont l ’initiative privée 
catholique l 'a  dépossédé.

D ans ce sens  il veut exam in er  en le crit iquant le 
projet de loi déposé le 12 d écem b re  1 9 1 2  par le gou
vernem ent.  Ju s q u ’à l ’année  p assée  on s ’est  p réoccupé 
essent ie llem ent  des pensions de v ieil lesse .  L e  nouveau 
projet comprend l ’assu rance  contre  l ’invalidité, v ie i l
lesse  et maladie. C ’était  un subterfuge  pour assurer 
au moyen d ’une m auvaise  loi tout le bénéfice  d ’une 
ré fo rm e n écessa ire  au parti confess ionnel au pouvoir.

C ’est  cependant un pas en avant car  la p rem ière  fois 
on voit apparaître l ’obligation. La  l iberté  subsidiée  mal
gré  le nom bre d ’hom m es d ’œ uvre c lé r icau x  n ’avait 
rien donné.

C e  qui avait é té  organisé l ’était  dans un but nette
ment confessionnel et politique. La l iberté  subsidiée 
fut destructive de la l iberté  véritable  au m oyen de 
p erpétrer toutes sortes  d ’infâmies et de les couvrir.

Le  taux de l ’ancienne pension était insuffisant. L e  
nom bre de l ivrets abandonnés allait en augmentant 
d ’une façon inquiétante. L e s  assu rances  ne profitaient 
g én éra lem en t  au a des gens  qui en m ajorité  (51  % )  
n ’é taient pas ouvriers.  L e s  ouvriers  considèrent cette  
pension com m e une aumône.

Pas  de plan d 'en sem b le  : des expédients.
L e  principe du nouveau pro jet  du gou v ernem ent est 

l ’assu rance  obligatoire, principe exce llen t .  S e u le m e n t  
les c lér icaux pervertissent  les m eilleurs  principes aux
quels  ils touchent. L 'association  régionale,  organism e 
officiel, est  organisée  pour ceu x  qui ne sont d ’aucune 
mutualité.

4
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C e c i  est gros de m e n a ce s  pour le parti libéral. L es  
mutualités l ibres  n ’accepteront que les m eil leu rs  ris
q u e s ;  les malades, les  vieux, les tarés seront re fu sés  
et ils iront au conseil  régional, sorte  de cour des mira
cles. Il faudra donc, a-t-on dit à droite, payer plus cher  
et toucher moins. E t ce  seront nos amis qui en pâtiront. 
C e la  révolte le sentim ent de justice.

Le second inconvénient c ’est la fragilité des bases. 
Maintenant les mutualités ne vivent que par des sub
sides. C ’est une situation qui ne peut perdurer.

A près soixante-cinq ans les travailleurs pensionnés 
ne reço ivent plus de soins médicaux.

La  cotisation est trop grande pour l ’ouvrier,  6  fr. ; 
trop m inime pour le patron, 4  francs.

L e  serv ice  médical est  mal organisé ;  l 'invalidité n ’est 
pas exactem ent  définie : cela  donnera lieu à des diffi
cultés  multiples.  C o m m ent  vivra cette  mutualité 
régionale : e lle  n ’a pas de statuts. L ’ex isten ce  de 
m utualités  l ibérales ,  socialistes  ou neutres est  rendue 
impossible.

La loi veut en som m e obliger nos amis à s ’affilier 
aux organism es c lér icaux  des campagnes.

U ne com mission mixte avait  été constituée pour 
l ’amender, e lle  était  inamendable. M. P ê c h e r  a été 
am en é ainsi à substituer un nouveau projet de loi à 
celui q u ’avaient é laboré  les bureaux ministériels.

L e s  ouvriers ,  com m e on l ’a vu, courent de grands 
risques  sans  nue jam ais  on ait fait grand ' chose  pour 
eux. O n tue ainsi leur valeur productive. La mutualité 
e st  venue alors, sans cependant apporter rien de bien 
effectif  car  e lle  ne fait que protéger des travailleurs 
qui le sont déjà en quelque sorte. Il faut couvrir  non 
pas un risque mais tous. Il en résulterait  un bien-être  
plus grand pour tout le pays, donc une augmentation
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de la productivité : c ’est  la justification de la ré form e.
C o m m en t réa liser  ce  program m e : la base  en doit 

être  la solidarité. D ans ce  sen s  la portée de la loi 
actuelle  a é té  trop restreinte.

L e s  principes sont : 1. Il ne faut pas de p riv ilèges ;
2. Ch acu n  doit avoir le maxim um de sécur ité  possible .
3. L ib e rté  d ’idées polit iques et libre choix de l ’orga
nism e assureur.

Q u elles  sont les  personnes  qui tom bent sous l ’appli
cation de la loi : tous les  travailleurs de l ’industrie. 
C ’est  trop restre in t  : ce  doivent ê tre  les  individus des 
deux sex e s ,  âgés de 16 ans au moins, soumis à un 
ch e f  de travail. N ’y sont pas soumis : ceu x  qui ont plus 
de 6 5  ans ou gagnent 2 , 4 0 0  francs  et plus; les travail
leurs  irréguliers  et ceux sans  contrat;  les  travailleurs 
à dom icile ;  les  marins e t  p êcheurs  et les  m ineurs  b é n é 
ficiant d ’une loi spéciale .

O n peut toutefois admettre les travailleurs à domi
c ile  et tous ceux non obligatoirem ent soumis, payant 
un impôt obligatoire de 2 5  francs  par an.

Quel est  l ’ob jet  de l ’assu rance  : prestation gratuite  
de soins pharm aceutiques  et médicaux.

M. P ê c h e r  développe alors les  d ifférentes critiques 
q u ’il peut ad resser  au projet de loi en  opposant chaque 
fois le moyen q u ’il cro it  utile pour pouvoir p arer à 
l ’inconvénient.

A près l ’exposé lum ineux de cette  loi si touffue, 
exposé souligné de longs aplaudissements,  une discus
sion approfondie s ’engage.

M. Cnudde, instituteur en ch e f  à S yngem , fait plu
s ieurs  observations  pratiques d ictées par sa longue 
exp ér ien ce  d ’organisateur de mutualités  et prie M. le  
député d ’y songer pour rendre le  pro jet  enco re  plus 
adéquat au but q u ’on se  propose d ’obtenir ; l ’absolue 
l iberté  pour tous.
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M. Cnudde craint que le pro jet  de M. P ê c h e r  ne 
p erm ette  aux c lér icau x  de m ieux m ettre  la main sur 
les  comitts centraux : dans les  com ités  cen traux  les  
délégués régionaux sero nt  des v icaires.  P ou r y obvier 
il faudra ré ta b l is se m e n t  de fédérations.  Il y a là un 
écueil,  reconnaît  M. P ê c h e r ,  q u ’il sera  p re s q u ’impos
s ib le  d ’év iter  dans la situation présente .

L e  cam arade Rolin fa it  rem a rq u er  que les  conditions 
de salaire  ne sont pas les  m ê m es  dans tout le pays.  Ne 
faut-il pas fixer le  taux à payer proportionnellem ent au 
salaire  g a g n é ?

M. P ê c h e r  reconnaît  que la rem arq ue  est fondée, 
mais perd beaucoup de son im portance à cause  du 
montant minim e exigé  des ouvriers.

( Voir le rapport de M. P êch er  publié dans ce n°).

S E C T I O N  D E  L ’E N S E I G N E M E N T .

M . Cnudde p résente  son rapport sur l ’ense ig nem ent 
primaire. Il esq u isse  la lutte qui se  poursuit  autour de 
l ’école.

L e  program m e libéral veut l ’e nse ig nem ent  laïque 
organisé  com m e serv ice  public par l ’Etat. T outes  les 
con sc ien ces  doivent pouvoir y  trouver place. C e tte  
conception de l ’éco le  est  parfa item ent concil iable  avec  
l ’idéal l ibéral de liberté  individuelle.

L e  program m e clérica l  en constitue le  contre-pied en 
ce  sen s  q u ’il veut asserv ir  à l ’E g lise  les  esprits  q u ’il 
prétend instruire.  Insen sib lem ent l ’E g lise  se  rev êt  de 
la défroque de l ’Etat,  détruit insen sib lem ent l ’instruc
tion officielle  e t  s ’y établit  là où e lle  subs is te .  Tout 
cela  est  attesté  par des chiffres  incontestables .  Il c ite  
quantité de subterfuges  et de trucs em ployés  par les  
c lé r icau x  pour saper l ’ense ig nem ent public.  Au 31 dé-
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cem b re  dernier il y avait'  dans les éco les  com m unales  
6 . 3 3 5  relig ieux, dont 2 . 4 4 0  non diplômés.

L ’orateur nous lit quelques  échantillons de l ’e n se i
gn em ent donné dans les  éco le s  catholiques. (R ire s . )

A près  avoir c ité  des ch iffres  suggestifs  et édifiants, 
il conclut q u ’il faudra lutter av ec  ardeur contre  la 
nouvelle  loi que l ’on prépare, au moins pour y intro
duire les am endem ents  destinés à maintenir l ’indé
pendance com plète  du père  de famille et lui donner la 
faculté de faire  instruire ses  enfants  par des personnes  
laïques.

L e  cam arade G om bault  rend hom m age à M . Cnudde 
pour l ’activité  q u ’il n ’a c e s s é  de développer sur le  ter
rain sco la ire  libéral.

M. C nudde propose les  vœ ux suivants  adoptés à 
l ’unanimité :

1. Il est  urgent d ’organiser  dans tout le pays et par 
tous les  m oyens légaux une énerg iqu e  d éfen se  de l ’en
se ig n em en t  public ;  à cet  effet  les  étudiants l ibéraux 
s ’engagent à collaborer aux com ités  de d éfen se  scolaire  
organisés  par la L igue de l ’ense ignem ent.

2. L e  projet  W o e s te  sur le  vestia ire  et la soupe sco
laire  doit ê tre  combattu p arce  q u ’il est  destructif  de 
l ’autonomie com m unale  et q u ’il est  dirigé contre  l ’e n se i 
gnem ent public.

3. L e  projet  de B ro q u ev il le -P o u lle t  doit être  aussi 
énerg iq u em ent combattu parce  q u ’il tend à placer,  au 
point de vue des subsides,  sur un pied d ’égalité  les 
éco les  p rivées  e t  les  éco le s  publiques.

Le Banquet

A 8  heu res,  les  1 3 0  con gressis tes  se  re trou vèren t 
autour de la table du banquet.

A la table d ’honneur nous rem arquons M. D e  Rid-
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der, président de l ’Association l ibérale ,  qui le  p rés ide;  
M. le député D e v è z e ;  M. P . L ippens, député suppléant;  
M. M. L ippens, con se i l le r  provincial ;  M M . les  pro
fe sse u rs  M ahaim, de L i é ge, Van W etter ,  Rolin , D auge,  
P iren ne ,  B ley ,  Fredericq ,  B id ez  de Gand.

MM. le re c teu r  S ch o en t jes ,  indisposé, les députés 
H ym ans,  B raun , M asson, M ech elynck ,  B u y sse ,  P ê c h e r ,  
les  p rofesseu rs  Thom as,  D e la cre ,  Keelhoff,  em p êchés  
s ’excusent.

L a  sér ie  des toasts est ouverte  par le président J .  Van 
de W ie le  : il adresse  un hom m age ému à la m ém oire  
de P . Janson, H . P erga m en i et H. D enis.  Nous l ’hono
reron s  en défendant avec  le m êm e a ttachem ent q u ’eux 
les  idées qui leur furent chères.

Voilà un an que la Fédération nationale a é té  fon
dée au congrès  de G e m b lo u x ;  elle  a pris un esso r  ines
p éré  et compte déjà plus de mille  m em b res .  P lu sieu rs  
des v œ ux qui y furent ém is  sont en voie de réalisation : 
le conseil  du parti, le S . U .,  la suppression des com pa
gnies un ivers ita ires .

Il se  fé lic ite  des résultats  déjà acquis. Il rem ercie  
les  autorités polit iques et scientifiques présentes,  et 
principalem ent M. M ahaim , et l ’administration com m u
nale de Gand pour son accueil ,  et form e des vœ ux pour 
le prompt av ènem ent  d ’une vie  m eil leu re  présidée par 
un gouvernem ent attaché à nos principes.

M. D e  Ridder adresse  les  re m erc îm e n ts  de l ’A sso
ciation l ibéra le  aux prom oteurs du congrès  : celui-ci 
constitue la preuve que l ’enthousiasm e n ’est  pas éteint 
au sein  de la jeu n esse ,  com m e on se  plaît à le répéter.  
C e  congrès  sera  une exce llen te  préparation pour l ’e x é 
cution des œ u vres  sociales .

L e  parti l ibéral n ’est  pas un parti bo u rgeo is, mais 
un parti de bourgeois,  auxquels  on prête trop volon
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t iers  des préoccupations essentie llem ent égoïstes.  C ’est 
un parti moyen sans  c esse  tiraillé de droite et de gau
c h e ;  il doit se  m a n t e n i r , entre  les  deux. Inspirons-nous 
du rôle historique de la bourgoisie  anglaise,  tenant la 
ba lance  entre  la royauté  et l ’aristocratie  pour fo rm er 
dans le P a r lem e n t  l ’organism e prépondérant. C e  rôle 
peut ê tre  celui du parti libéral : c ’est  celui q u ’il a joué 
dans les  d ernières  c r ise s  que notre pays a traversées .  
Nous pouvons être  fiers de ce  parti.

L e  parti catholique défend le principe d ’autorité ;  le 
l ibéra lism e celui du l ibre exam en conduisant à la tolé
rance.

L ’orateur nous engage à être  longtemps les bons et 
fidèles serviteurs  de la cause  l ibérale  et c ’est  dans 
ce t  espoir q u ’il boit à la santé de tous.

M. D e v è z e  dit que c ’est  avec  un sentim ent d ’émotion 
q u ’il s ’adresse  aux étudiants, en se  souvenant du con
grès  de 1 9 0 0 ,  dont il fît partie. Il se fé lic ite  de trouver 
dans les  un ivers ités  des jeu n es  gens  anim és d ’assez  
d ’idéalism e pour sacrifier  à leurs  aspirations polit iques 
les  avantages que pourrait procurer une prudente 
abstention. La  lutte pour le suffrage universel  est  une 
tâche  noble.

L ’orgueil du l ibéra lism e est  de n ’avoir jam ais  agi 
par é lec toral ism e et de s ’ê tre  sacrifié  sans  h é s ite r  pour 
le bien public.

L e  parti l ibéral n ’est  pas un parti de c la s se ;  nous 
voulons réa l iser  pour tous le m axim um  de justice.  Nous 
ne formons pas une secte .  P a s  de dogme, pas d ’into
léran ce  ; nous ne voulons pas, en  portant la lutte sur 
le  terrain confessionnel,  détruire la conviction de nos 
adversaires,  mais seu lem ent  nous d éfendre contre  des 
attaques malhonnêtes.

Nous som m es un parti constitutionnel : le seul peut-
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être. Nous sommes aussi un parti d’ordre : le seul. 
La responsabilité des déordres incombe surtout à ceux 
que leur intransigeance rend sourds à tous les senti
ments de justice.

Nous sommes un parti de gouvernement, en repré
sentant cette moyenne des possibilités immédiates, seuls 
principes de gouvernement. Nous avons une puissante 
tradition derrière nous. C’est notre parti qui a formé 
le pays. Les hommes d’Etat qui l’ont représenté au 
pouvoir furent tous de grands exemples d’intégrité et 
de sincérité politique.

C ’est en son sein qu’est né le mouvement vers 
l’égalité qui anime encore la partie éclairée de la nation.

Qu’apportez-vous à ce parti? Vous lui donnerez 
cette vitalité qui le fera le contemporain de demain 
comme il est le contemporain d’aujourd’hui. Les heu
res meilleures viendront. Il faut que cela finisse. Si la 
victoire fut aux cléricaux au 2 juin, quelle victoire 
ramassée dans la boue ! !

Demain notre parti aura donné la preuve de sa 
grandeur politique en mettant fin à une des crises les 
plus terribles que notre pays ait traversées. (Applau
dissements prolongés.)

M. Mahaim ne veut plus parler de politique. C’est 
comme professeur qu’il veut nous donner ses conseils. 
Les anciens congrès, dit-il, étaient des parlotes où la 
flamme des improvisations l’emportait sur la solidité 
du fond. Si le libéralisme a connu des jours sombres, 
c’est que la jeunesse l’a abandonné. Il salue en M. De 
Ridder un des précurseurs de la législation du travail.

Vous avez choisi la bonne méthode; la méthode 
réaliste. Persévérez-y et le parti libéral aura de vous 
tout ce qu’il en attend.

M. le prof. Van Wetter félicite les étudiants qui ont
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organisé  ce  congrès  qui répondait à une nécess ité .  L a  
cléricalisation de l ’ense ig nem ent univers itaire  a fait de 
celle -ci  un fief de l ’U nivers ité  de Louvain. M. V an  
W e t te r  se  demande s ’il ne convient pas de c r é e r  des 
leçons  polit iques sur les  m atières  ense ig n é e s  à l ’U ni
v ers ité  pour faire contrepoids à l ’influence néfas te  des 
c lé r icaux .  Il boit à la bonne réu ssite  de nos voeux.

M. D e W e e r t ,  échevin  de la ville, rep résentant les 
autorités  com m unales,  excu se  M. le bourgm estre .  I l 
salue cette  je u n e sse  à qui appartient l ’avenir.  R e s tez  
les d éfen seurs  irréductibles  de la l iberté  qui seu le  
é lè v e  et ennoblit l ’hom me. E l le  n ’a pas ca lm é toutes les 
douleurs, réa l isé  tous les  espoirs. C e  n ’est  pas une 
raison pour dresser  des autels à la tyrannie  passée. Il 
lève son v erre  en l ’honneur de la je u n e sse  libérale.

P lu sieurs  étudiants des d ifférentes délégations pren
nent enco re  la parole pour re m er c ie r  les  organisateurs 
et le banquet finit dans le  plus grand enthousiasm e. 
C ’est  dans cette  exce llen te  disposition d ’esprit que l ’on 
se  rendit au bal, organisé  par nos vaillants « C o r
b eaux », qui dura ju sque fort tard dans la nuit.

Lundi 19 mai

Séance des sections à l’Association Libérale 

S E C T IO N  M ILITA IRE

L e  rapporteur, M. H euse ,  lit un article  paru dans 
l ’Almanach des Etudiants libéraux de Gand de 1 9 1 3 .  Il 
y développe un parallèle  in téressant entre  les charges  
q u ’impose le serv ice  militaire aux je u n e s  bourgeois  et 
aux fils d ’ouvriers.  Il veut la suppression com plète  des 
com pagnies universitaires .  Il demande que les  étudiants 
soient soumis à un serv ice  com plet d ’un an, q u ’ils
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entrent dans les cadres  de réserv e .  L e s  étudiants ingé
nieurs devraient ê tre  incorporés dans l 'arti llerie ,  où 
ils peuvent rendre des ser v ic es  grâce  à leurs  connais
sa n ces  m athém atiques  et balistiques.

Il faudrait un volontariat d ’un an auquel donnerait 
a ccè s  un exa m en  préalable,  a ccess ib le  à tout le  m onde. 
C e t  exam en  porterait égalem ent sur les aptitudes phy
s iques du candidat. C e u x  qui auraient reçu  une prépa
ration p rérég im enta ire  convenable  jouiraient d ’une 
réduction de service .  O n  devrait égalem ent les  auto
r iser  à prendre serv ice  au m om ent ou cela  leur con
vient le mieux.

L e  rapporteur dépose alors des vœux qui sont admis 
après une courte discussion.

SE C T IO N  A G R IC O L E  

Présidence : M. BUYSSE, député

L e  cam arade S im on, de G em blou x ,  p résente  un rap
port très  étudié sur les principes qui doivent guider 
les libéraux dans la fondation d ’œ u vres  agricoles .  Il 
fait une critique s e r ré e  des coop ératives  catholiques. 
Il rappelle  les  c lau ses  inconstitutionnelles  et l ’appré
ciation du D r J .  Host, un Allemand, placé en dehors 
de nos luttes polit iques, sur le fonctionnem ent des lai
te r ies  coopératives catholiques.

Il voudrait que la question soit portée devant le con
seil général  du parti. Son  rapport est  publié dans le 
rapport du C o n g rè s  ( 1 9 1 3 ) .

SE C T IO N  D E S  IM P O T S  

Présidence : M. MECHELYNCK

Rapporteur J .  P iren n e  : Il est superflu d ’insister 
sur le fait que notre organisation fiscale est inique : il



—  L IX  —

y a assez  longtemps q u ’on l ’a établi .  D e s  ca lcu ls  faits 
sur  des b ases  i rré fragables  ont dém ontré q u ’e lle  favo
rise  m an ifes tem ent  les  c lasses  possédantes.  A c e  point 
de vue, l ’impôt communal est  bien plus équitable.

L e  but du l ibéralism e doit ê tre  de p erm ettre  à 
l ’hom m e de se  développer l ibrem ent en lui assurant 
de quoi vivre  décem m ent.  C e la  s ’obtient en lui faisant 
gagner davantage et en le faisant payer moins : le 
d ég rèv em ent de l ’impôt indirect favoriserait  donc con
s id érablem ent les  c la sses  hum bles.

Il faudrait en som m e organiser l ’impôt progressif
sur le  revenu.

'-.tt

S E C T IO N  D E LA P E T I T E  B O U R G E O I S I E

Rapporteur M. Rom  : D ans  un rapport bourré  de
faits,  il nous expose les difficultés dans lesquelles
cet te  c lasse  de la population, qui form e le fond de 
notre parti, se  débat et propose différents m oyens d ’y 
rem édier.

E n s e ig n e m e n t  s u p é r ie u r

O n entendit enco re  la lecture  du rapport de M. le 
p rofesseu r T hom as sur la ré fo rm e des facultés  de philo
sophie et le ttres  des univers ités  belges.  M. T ho m as  
critiqua av ec  un soin m inutieux e t  une grande com pé
tence  les  défauts du systèm e des exa m en s  et des pro
gram m es  et exposa un systèm e de ré fo rm es  à appor
ter.  C e  rapport a é té  publié in extenso  dans l ’a lmanach 
de 1 9 1 3 .
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C l é r i c a l i s a t i o n  d e  l ’A d m i n i s t r a t i o n

Le camarade P eeters de B ruxelles fait l ’exposé de 
la cléricalisation systém atique de l ’administration, de 
la justice, de l ’arm ée, de l ’enseignem ent. C e rapport 
très documenté a été publié par la F. N. E. L. dans le 
Rapport du Congrès.

M. P . Henen, étant absent, ne put nous faire le 
rapport annoncé sur l ’Enseignem ent moyen des jeunes 
filles en Belgique. Il nous envoya le m anuscrit qui fut 
publié par la F. N. E. L.



NOS FÊTES

Ve A n n iv e r s a i r e  d u  C. U . L .  “  L e s  C o r b e a u x  „
C o m m e  tout congrès  qui se  respecte ,  le  l ar C o n grès  

de la F. N. E. L a  é té  accom p agné de fê tes  nom 
b reu ses .

L e  Sam edi 17 mai à 5  h eu res  les  étudiants gantois  
offraient le vin d ’honneur aux délégations v enu es  nom
breu ses ,  et drapeaux en tête, de B ru x e lle s ,  L ié ge, 
M ons, A nvers,  G em b lo u x ,  V e rv ie rs  e t  L ille.  P ré c é d é s  
de leur vail lant corps de tam bours,  les  étudiants enva
hissaient les salons de l ’Hôtel V ictoria  où le cam arade 
J .  P ir en n e  prononçait le sp eech  de b ienvenue.  A près 
que les anc iens  copins se  fussent re trou vés  et que l ’on 
eut fait la connaissance  des nouveaux venus —  la 
g ro sse  partie des é trangers  était form ée par les  cam a
rades du C e r c le  des S c ie n c e s  de B ru x e lle s ,  a rr iv és  à 
une trentaine —  on se  sép ara  pour se  re trouver le soir, 
au théâtre  Néerlandais  à la grande

Revue en 3 actes montées par « Les Corbeaux»

Jam ais ,  de m ém oire  d ’étudiant, on ne vit  une aussi 
b e lle  revue. L ’esprit,  l ’entrain des acteurs,  la m ise  en 
scèn e ,  la multitude des chansons b ien nourries,  en 
firent un s u c cè s  qui eut é té  digne d ’un plus nom breux  
public.



—  L X I I  —

C e tte  m ém orable  revue racontait les tribulations de 
notre bon cam arade H erquelle .  Au 1er acte  : « A 
l ’Hôtel de la B o h ê m e  », C h arly  fait ses  adieux à ses  
am is réunis  pour lui s e r re r  la main une d ernière  fois 
avant son départ pour le Congo, et voilà que tous les 
souvenirs  de la v ie estudiantine qui va finir pour lui, 
sont évoqu és  en de spirituels couplets (nous repro
duisons dans le  présent almanach au titre : la C h a n 
son estudiantine, un bon nom bre de c e s  charm antes  
chansonettes)  ; le 2° nous le montre « Au Congo » 
vivant au pays quand arr ivent en dirigable s es  copins 
accom p agnés  de personnalités  polit iques de tous partis, 
qui v iennent y  faire une enqu ête  sur le S .  U. —  et 
voilà le défilé qui com m e n ce  aussitôt de tous les  ridi
cules,  de tous les petits travers ,  et aussi de graves  
erreu rs  flétries par le com père  Ja c q u e s  van A rtevelde, 
descendu de son socle  pour la c irconstance.  Enfin le 
3° acte  : « Au Paradis  » est  le clou de la revue. L e s  
corbeaux viennent in terview er les dieux pour connaître  
leur opinion sur le S . U. T ous sont favorables ,  tous 
sont l ibéraux, sauf le  C h rist  qui est  socialiste .

E t  voilà q u ’au mom ent où les  cho ses  s é r ie u se s  com 
m en cen t  à fatiguer nos copins, B a ch u s  survient à point 
pour leur offrir le plus m erveil leux  tonneau que l ’on 
puisse rêv er ,  tandis que les A nges  du ciel dansent un 
gracieux  ballet  pour charm er les  dieux et les  étudiants.

L e  D im anche,  jour d ’ouverture  du C o n grès  fut o ccu
pé par les travaux politiques. L e  Grand Bal-Triple 
Punch d es  C orbeaux  vint cependant je te r  la note gaie 
à la fin de la journée et perm ettre  aux é trang ers  de 
faire  plus intim em ent connaissance  avec  la partie  la 
plus gracieuse  de la population G a n to is e !

E t le Lundi tandis que les  politiciens discutaient, 
les sportsm en se  livraient au football.  Gand disputait
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la v ictoire à L il le  et l ’emportait.  L e  soir  tout le monde 
se  retrouvait  à la

Fête de Nuit  à l’Exposition

L e s  longs m onom es se  faufilaient dans la foule, se 
faisant ap percevoir  de loin par les  cordons lum ineux 
que faisaient les lanternes  vénitiennes  au dessus d ’eux. 
O !  l ’exce llen t  souper à la H aute  B a v i è r e !  où plus de 
cen t  convives  banqu etèrent dém ocratiquem ent au milieu 
du plus effarant tapage !

Il n ’est  pas possib le  de décrire  la folle rendonnée 
que firent c es  joyeux con gress is tes  au champ des  
attractions. H en u se  d ir igeait :  c ’est  tout dire. A près la 
rev u e  des troupes qui se  passa dans l ’ordre le  plus 
parfait, la Roue Jo y e u se  fut envahie  et le monde y 
fut tel à ce  m om ent q u ’on pu cro ire  q u ’e lle  allait 
échapper à la lam entable  faill ite qui la guettait .

B ien  avant dans la nuit le W aterch u te ,  le Tobogan, 
la Maison H antée,  les restaurants  furent pris d ’assaut 
par la bande jo yeu se  et lorsque toutes les  lum ières  se 
furent éte ints  à l 'exposition on vit  enco re  un groupe de 
fantôm es se  p rom ener gravem ent en réc itant des v e r 
sets  de la B ib le  et en discutant de façon chanoiresque  
sur les  destinées futures de l ’âme hu m aine !

L e  Mardi,  dernier jour de fêtes,  un d é jeu ner à la



V ieille Flandre réunit pour l'adieu tous les camarades 
qui allaient se séparer bientôt. Les camarades de Lille 
s ’y distinguèrent d’une façon toute spéciale par leurs 
nombreux talents et par le choix, de leurs chansons. 
Le déjeuner com m encé à 1 heure se termina dans les 
cafés de la V ieille Flandre bien tard dans la nuit et 
chacun s ’en retourna, plein de la douce gaieté que 
donnent ces multiples tournés bues en commun mais 
avec un grain de mélancolie de songer que les m eil
leures heures de la vie passent avec une aussi verti
gneuse célérité.

X.

- L X IV  -
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F a n c y  F a i r  d e s  C o lo n ie s  S c o la i r e s
les Dimanche 22 et Lundi 23  Décembre 1912

Avant de donner le compte-rendu de notre fancy- 
fair q u ’il nous soit perm is  de re m erc ie r  tout sp écia le 
ment M esd am es  E. B ra u n  et H . S ch o en t je s  qui ont 
b ien voulu a ccep ter  la prés idence  d ’honneur de notre 
Noël Estudiantin . Tous nos re m erc ie m e n ts  aussi à 
M adam e H. P iren ne ,  présidente  e ffective,  à M esd am es  
C . D e  Bast,  A. M ech ely n ck ,  M. L ipp ens,  E. C opp ie
ters ,  S . F re d e r ica ,  C .  Lam pens,  et à M adem oiselle  
H. Fredericq ,  qui ont accep té  de faire partie de notre 
com ité  de Patronage.

E n  pénétrant dans la p rem ière  salle  de la B ourse ,  
l ’échoppe des fleurs est  la p rem ière  qui s ’impose à 
l ’attention ; la gaieté  de sa décoration et de son éc la i
rage, en font une des m ieux réu ss ies  de notre fancy- 
fair (M elles D elacre ,  Langlois,  D e  B ru y ker ,  H a ll ie r ) ;  à 
gau che  la C on fiserie  (M elles de S ch r i jn m a k e rs ,  V an 
A ck er,  D e  B e e r )  offre sa luxueuse  décoration et l ’éclat  
de son éc la irage  bril lant;  à droite, le magasin de la 
poterie artistique (M elles K eelhof,  Van L a n ck er ,  D e l
croix) est  un bijou du m eilleur goût, tout paré  de grap
pes de g lycines  et de cytises  form ant une sym phonie

5
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charm ante  de jaune et de m au v e;  nuis c ’est  la librairie  
(M elles Boddaert,  S e re s ia ,  Delgobe, Van H euversw ijn )  
avec  s es  fr ises  de pierrots d'argent. Tout le fond de la 
p rem ière  salle  est  occupé par le quartier Latin dispa
raissant sous une multitude de guirlandes d'où ém erg e  
une quantité innom brable de lampes vénitiennes  ; 
mais nous y reviendrons : passons dans la seconde 
salle. Ici  c ’est  l ’arbre  de Noël qui attire tout d'abord 
nos regards par la multitude des lampes é lec tr iques  
qui le décorent.  Tout autour sont ran gées  les petites 
échoppes où des jeux de vogelpic, des tirs eu rek a  et 
d ’autres  attractions sont installées (M elles M ech ely n ck ,  
Rolin, W aelbro eck ,  Cocpm an, Catu lle ,  Story).

E n  face, le T h é  (M elles M ech elynck ,  De M eulew aeter ,  
Thom as,  De B e e r ,  M ees,  W a e lb r o ec k ) ,  offre le plus 
joli aspect av ec  sa parure de bluets et de coquelicots .

E t  puis c ’est  la fruiterie (M elles Van de Putte ,  T h o 
m as, V ers traete ,  Roland) avec  son salon de consom 
m ation; l ’échoppe de c igares  ( Melles Lebrun, Nowé, 
D elcro ix )  d ’allure orienta le ;  la loterie  de montres 
(M M es C oppieters ,  Lam pens, Melles De D ryver ,  D e  
Sm e t)  sous sa profusion de m o u ss e l in e s ; la parfum erie  
(Mad. S .  Fredericq ,  Melles D elgobe,  Van M eeraeghe ,  
Rem oucham ps) avec  sa délicate parure de gui.

E t  entre  ces  d ifférentes échoppes c ’est  un va et 
vient continuel des toilettes c la ires  des je u n e s  filles 
qui c ircu lent  pour vendre les  cartes  d ’en trée  de nos 
multiples attractions estudiantines (Melles Van den Bulke ,  
F ié v é ,  Nowé, Delmotte,  D e  Vriend).  Mais voici une 
idée bien originale : au milieu d ’un amas de palmiers  
et de fougères un m arché  d ’animaux vivants : lapins, 
souris  b lanches,  poissons rouges, perruches,  que sais- 
j e ?  (tenu par Melles Rinskoff, Tytgat).

Enfin citons la baraque de la ch irom ancienne
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(M elle P e ls e n e e r )  qui ravit ses  c lients  tant par son 
esprit  que par l ’à propos de ses  prédictions.

C o m m e on peut s ’en rendre com pte par ce  trop 
bref  aperçu, tout le monde avait  eu à cœ ur de donner 
à notre foire, l ’aspect  le plus attrayant.

L e s  étudiants eux aussi avaient mis tous leurs  talents 
en œ u vre  pour faire du quartier  Latin une des princi
pales attractions. Tout d ’abord voici la « M agic C ity  » 
avec  son imposante entrée ,  où un étonnant prestidi
gitateur, opérant sous les regards attentifs  du m aestro  
E. W alton, ne c esse  d ’ahurir  le public par s es  tours 
aussi originaux que bien réussis .  Puis  la « R e v u e  
estudiantine » due au cl' J .  P iren ne ,  dont l ’Appel a 
publié les chansons : le local fut trop petit pour conte
nir les spectateurs,  et les acteurs  (H . Rolin, M. Van 
N ieuw enhuyse, H. Rom, J .  Pflieger,  P .  W a e lb r o eck ,  
W .  S te inkhü ler ,  J .  B a er tso en )  furent plusieurs fois obli
g és  de re jo u er  la revue aussitôt après l’avoir te rm in é e ;  
en face  entrons au m u sée  organisé  par les cam arades
G . P reud 'hom m e et R. Van K enhove : nous y trouvons 
à côté  de caricatures  amusantes,  de nom b reuses  parti
cipations envoyées  par les autorités. M. Braun , notam
ment avait  tenu à s ’y faire rep résen ter  par un délicieux 
m orceau de « Z oeteko ek  », M. le p rofesseu r E ec k o u t  
par un bonnet de nuit, M. D e B ra b a n d e re  par un pot 
de miel.

La baraque des danses (D ucham ps,  Van K enhoven, 
Haus, G o b b e ,  Allard) attira éga lem ent un nom breux 
public.  Ailleurs le c. G e e r s e n s  donnait de savou reuses  
représentations  de Guignol.

Enfin le clou du Q uartier  Latin : "  L e  C h at  Noir » 
d écoré  av ec  un propos et un esprit  très  am usant;  
citons en passant son amusante enseigne  et la frise de 
s e s  fantastiques chats  noirs dus au c. P .  P iren ne .  L e
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ca b a re t  du C h a t  Noir ne  désemplit pas, le serv ice  
d ’ailleurs y était  particulièrem ent bien fait par les 
c. D e  Roover, S te ink hü ler ,  G e e r s e n s ,  D jum m , Maron. 
S e s  représentations,  ordonnées par les c .  G .  Huydts. 
et P. Ja cq u a rt  obtinrent le plus vif s u c cè s  : citons les 
m onologues et les  chansons des c. M. Thom as,  S . P ater -  
note, et surtout E .  Fredericq  qui fut fréq u em m en t 
b issé  e t  qui enthousiasm a l ’assistance  par sa « S e re n a ta  
E spagnola  ». M ais  c e  fut surtout la très  spirituelle  
revue ,  com posée par les c. Huydts e t  Jacq uart ,  qui 
recueill i t  les applaudissements ( jouée  par M adam e 
Stacquet,  du G rand théâtre ,  ies  c .  Huydts, Jacq uart ,  
Thom as,  Fredericq ,  Paternoté) .

O n com prend fac ilem ent que grâce  à c e s  nom breu
ses  baraques,  l ’animation et la gaieté  ne c e s s è r e n t  de 
régner.  Il nous res te  pour a ch e v e r  le compte-rendu des 
fest iv ités  de l ’après-midi à signaler le s u c cè s  que re m 
porta le c. L. D elm otte  av ec  sa sym phonie  de « bala
la ïkistes  » ;  le triomphe que rem porta  notre sympathi
que géant (2  m. 15)  H e u s e ;  la be lle  rece tte  faite par 
le  c. Nahas, marchand de nougat, et les  e x e rc ice s  sen 
sationnels  de l ’ours (Colmant) exh ib é  par le c. D .  
R uscart.

Il convient aussi de fé lic iter  le  c. A llard pour les 
no m b reu ses  photographies q u ’il prit au cours de c e s  
deux journées.

A peine le visiteur avait-il  le temps de faire  le  tour 
de toutes les échoppes et baraques  : déjà l ’h eu re  du 
souper avait sonné.

Aussitôt la porte (faite pour la c irconstance)  s ’ouvre 
en tre  la B o u rs e  et l ’Hôtel de la P oste ,  et plus de trois 
cents  personnes  v iennent prendre place dans les  salons, 
si bien am én agés  par M. C lém ent.  L ’entrain et la bonne 
hum eur furent d ’autant plus vifs pendant le souper que
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nos organisateurs avaient eu l ’heu reu se  idée de grou
per les je u n e s  filles e t  les je u n e s  gens  et étudiants aux 
m ê m e s  tables.

C e  fut le c .  J .  P ir en n e  qui ouvrit la sér ie  des toast 
et des bans, en prononçant les  quelques  mots que nous 
reproduisons ici :

T O A S T .

C am arad es ,  G a is  escholiers,
Qui avez  la bonne fortune 
E t  la ch an ce  si peu com mune 
D ’ètre  ce  soir à souper 
A vec  ces  gentes  dem oiselles ,
V ê tu es  de soie et de satin 
P a ré e s  de bijoux, de dentelles,
E co u tez  donc : Foin des bouquins 
C a r  aujourd'hui c ’est  jour de fê te ;
Foin  du travail et fo in des cours :
C ’est  le règne  des chansonnettes.
M ais  moi je  ne sais pas chanter,
J e  ne connais point l ’art de plaire 
En  modulant des sons perlés,
E t  pourtant je  ne puis m e taire,
E t  tous je  veux vous convier,
D ebout et tenant haut vos v erres  
A vous unir à mon parler.
E t  c ’est  pour vous que je  veux faire 

A c es  dames et dem oiselles  
Un toast pour les  rem ercier .
C a r  nous avons trouvé chez  e lles  
U n e  telle  amabilité  
A répondre à notre requête ,
Q ue vraim ent je  ne puis trouver 
—  J ’ai beau m e c re u se r  la tête —
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Un mot qui rendit ma pensée.
Mais si la parole est  rebelle  
E t  trahit celui qui l ’emploie,
L e  souvenir res te  fidèle.
A ssis  au cours,  o ! b ien des fois,
Nous penserons  à cette  fête 
A vec  reconnaissance  et jo ie ;
Nous la rep asseron s  com plète 
E n  notre esprit.  E h  bien ! voilà :
Q ue cette  coupe, M esd em oise l les ,
S e  vide d ’un seul trait pour v o u s !
Q u ’un jour, ce  soir se  renouvelle  
Q ue vous rev en iez  parmi nous 
Q ue la jo ie  enco re  rayonne,
Quel vœ ux peut nous ê tre  plus c h e r ?
E h donc!  amis, que l ’on nous donne 
D e  ce  cham pagne plein nos v erres  
E t  pour finir, je  le  réc lam e,
B u v o n s  à la Santé  des dames

C e  fut a lors  une suite in interrom pue de bans, triples 
bans, bans m ahomet, bans colonel et autres,  que ter
mina le toast prononcé par les  c. E .  W alton  et S .  P a te r 
note e t  l ’« Appel » bril lam m ent chanté  par le  c .  P .  
W a e lb ro eck .

L e  souper te rm iné  le public se  répandit dans le 
Hall,  où des enfants  des éco le s  com m unales  e x é c u 
tèrent  av ec  une grâce  et un ensem b le  étonnants,  des 
danses hollandaises qui obtinrent tout le s u c cè s  q u ’e l les  
m éritaient.

L ’O m broram a retint encore  le monde pendant une 
dem i-heure à l ’Hôtel de la P oste  (om bres  de M. S e y s ) ,  
puis on se  rendit de nouveau dans les  locaux de la 
B o u rse ,  où le  Punch  devait être  exécu té  av ec  toutes 
les  c érém o n ies  de rigueur.
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Le moment solennel a sonné, toutes les lum ières 
s ’éteignent. Le cortège estudiantin fait son entrée pré
cédé d’une fanfare jouant la m arche funèbre de Chopin. 
V ient ensuite le grand chef punchiste Djumm revêtu 
de ses insignes, suivi de ces acolytes portant respec
tueusem ent la marmite du breuvage précieux, puis 
les drapeaux, les présidents de cercles, enfin les étu
diants. Le feu est mis au Punch ! L es chants tradition
nels sont entonnés; puis la lum ière reparaît et la divine 
liqueur est offerte au public, qui jamais n ’avait goûté 
à une aussi exquise ambroisie.

E t le Punch bu, le Chat Noir rouvrit ses portes; la 
salle est trop petite, on renverse une cloison pour per
m ettre au public de se caser. L es bouchons de cham
pagne sautent continuellem ent faisant un très amusant 
accom pagnement aux chanteurs qui s ’époumonnent là 
bas sur la scène.

E t tout naturellem ent, on se mit à danser; et ce 
fut un spectacle charm ant que ce bal improvisé au 
milieu du joli décor de notre fancy-fair. On dansa, on 
dansa longtemps, notre bon c. Heuse, président des 
étudiants libéraux Liégeois, organisa des cramignons 
et des farandoles.

E t lorsque le Lundi soir on s ’aperçut que ces deux 
jours de fête étaient passés, chacun s ’en retourna chez 
soi, enchanté des heures délicieuses qui venaient de 
s ’écouler et regrettant de ne pouvoir en prolonger 
encore quelque peu le nombre.

*

*  *

Ajoutons que notre Noël a permis au C ercle  des 
Colonies Scolaires d’ajouter au capital de 1 7 ,0 0 0  frs 
qu’il tient en réserve, le joli bénéfice net de 7 0 0 0  frs.

*
* *
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Tous nos rem erciem ents encore, à toutes les dames 
et jeunes filles qui nous ont si généreusem ent prêté 
leur concours; aux étudiants qui se sont dévoués à la 
réussite de l ’oeuvre; aux personnes nom breuses qui 
nous ont fait parvenir des dons; et surtout au c. Victor 
V erm ast, président du C ercle  des Colonies Scolaires, 
et qui a dirigé toute l ’organisation de ces brillantes 
journées de fête.
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Cercle Littéraire des Etudiants Libéraux

Au moment où notre vaillant cercle  entre dans la 
trente quatrième année de son existence, il convient 
de jeter un coup d’œil sur l ’année ciui vient de prendre 
fin.

Plusieurs « nouveaux » ont été admis, portant le 
chiffre des m em bres à trente, ce qui nous sem ble un 
maximum. II faut, à la vérité, reconnaître que les 
séances d’admission ne furent guères brillantes: les 
c. Tytgat, Ed. Fredericq, Thomas, Preudhomm e, B aert
soen, Steinkühler ont gardé, l ’année passée, un regret
table silence et n ’ont pas suivi l ’exem ple de leurs cama
rades nouveau venu, P ierre P irenne, qui, fidèle à ses 
engagem ents, nous parla m agistralem ent du poète 
lakiste Coleridge. Espérons que les bleus de l ’année 
nouvelle ne suivront pas l ’exemple de leurs trop pares
seux prédécesseurs, et que ces derniers répareront 
bientôt leur coupable paresse.

L es anciens, heureusem ent, ont suffi à la tâche et 
rarem ent une année abonda autant en causeries, dans 
les domaines les plus divers. L e cam. D elbeke ouvrit 
brillam ment la série  par sa magistrale causerie sur 
Eugène C arrière, que l ’Almanach de 1913  publia in 
extenso; le camarade W aelbrouck nous lut une con
senscieuse étude sur W agner; enfin, des causeries sur
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divers écrivains nous furent faites par les camarades 
Van Nieuwenhuyse (M arcel Boulanger), H aessaert 
(quelques littérateurs flamands contem porains), J. 
P irenne (E. V erhaeren), L. Frederica (O scar W ilde), 
P ierre  Pirenne (Coleridge etc).

Mais l ’innovation de l ’année fut la reprise d ’une tra
dition injustem ent tombée en disuétude : le cercle  a 
substitué à la Bibliothèque, mal fournie et jam ais con
sultée, un service de librairie qui a pour résultat de 
mettre les m em bres au courant des dernières œ uvres 
rem arquables parues dans le courant de la saison. A 
cet effet un trium virat de lecture (D elbeke, Van Nieu
wenhuyse et Huyats) a été instauré : sous leur direc
tion, divers volumes furent achetés, résum és et com
m entés. Nous connûmes ainsi :

L es F illes de la P luie, d ’André Savignon (J. P iren n e);
L ’Ordination, de Julien Benda (H. R olin);
L es Dieux ont soif, d’Anatole France (G . Huydts);
Manuel des G ens comme il faut, de M arcel Boulen

ger (M. Van N ieuw enhuyse);
Enquête sur la Jeunesse Française, d’Agathon (D el

b ek e);
La Mort, de Maurice M aeterlinck (G . Huydts).
Depuis la rentrée la série  a été reprise et il nous fut 

rendu compte déjà du dernier recueil de poëmes de 
M me de N oailles: L es Vivants et les Morts, et du roman, 
récem m ent réédite d’O ctave Mirbeau, Sébastien Roch 
(Huydts et H aesaert).

Enfin, trois rem arquables conférences furent faites 
sur des sujets de sociologie, science en honneur parmi 
les m em bres du C ercle  présent ; le camarade Ja c 
ques P irenne nous apprit ce qu’est « l ’Evolution des 
Partis aux Etats-U nis » d’après le livre O strogorski; 
ce furent ensuite les deux admirables soirées où nos 
m em bres, augm entés d’ailleurs de nombreux invités,
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eurent la bonne fortune de réentendre leur ancien 
président, M. le professeur W axw eiler qui prit comme 
texte de sa conférence : « Au devant de la
D ém ocratie » ; puis M. le Député Vander Velde, 
qui, aux heures graves qui précédèrent la G rève 
G énérale, nous fit l'honneur de distraire de son temps, 
alors inappréciablem ent précieux, quelques heures de 
causerie et aussi de chaude et entraînante éloquence : 
« Pourquoi je  ne suis pas libéral ! » fut le titre de 
cette improvisation très applaudie. Donnée dans la salle 
de la G énérale, absolument com ble, cette m émorable 
soirée fut rehaussée par la présence de la plupart des 
professeurs, amis des Etudiants Libéraux, ainsi que de 
celle de M. le député A nseele, dont la signature 
s ’incrivit, en notre livre d’or, avec celle du grand leader 
bruxellois.

Comme on peut le voir, notre cercle  ne chôma guère 
cette année; ajoutons qu ’il prit une part considérable 
et fructueuse au « Noël Estudiantin » organisé par 
les Colonies Scolaires, où, entre autres, la Revue et le 
Chat Noir furent un triomphe pour les auteurs et les 
interprêtes.

Enfin le 29  janvier 1913 , le traditionnel souper réu
nit la plupart des m em bres dans notre agréable local 
du Ganda : j ’ai sous les yeux le menu de ce festin, 
menu dont la composition fut influencée par l ’action 
du camarade Van Nieuwenhuyse, qui d ’ailleurs l'a  
annoté d’un « très bon » bref et sincère.

A l ’heure où nous écrivons ces lignes l ’activité du 
cercle  a repris déjà et tout fait prévoir que 1 913 -14  
ne sera pas moins brillant que le passé.

POLICHE.
C o m ité  pour 1 9 1 3 -1 4  : L e s  P r é s i d e n t  (J. P i r e n n e )  et

V i c e - P r é s i d e n t  (H . R o l i n )  co n se r v e n t  leur  mandat;
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le camarade Eug. Cougnet, quittant la vie estudian
tine, est rem placé dans ses fonctions par le camarade 
S i m o n  P a t e r n o t t e ; le camarade G. Huydts aban
donne pour le même motif ses fonctions de secrétaire, 
qui sont reprises par les camarades W a e l b r o u c k  
et H a e s a e r t ; le secrétaire-adjoint a été abrogé.

P.
15-X I-13.
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Société des Etudiants libéraux en Droit

S o u s  la p rés id ence  d’H o n n e u r  de 

M onsieur le P ro fe sse u r  V an W e t t e r

Vous vous rappelez, du moins ceux qui y assistèrent,  
le banquet du 3  avril 1 9 1 3  où d ’une façon touchante 
et unanime des hom m ages furent rendus à M ess ieu rs  
les  p rofesseu rs  De Ridder et Rolin qui ont eu à cœ ur 
de continuer ju s q u ’au dernier jour où la loi le p erm et
tait leur mission importante de form er des juristes.

Vous vous souvenez  des paroles  touchantes de ces  
deux p rofesseu rs  qui jeu n es  encore  m 3lgré leurs 
soixante  dix ans regretta ient  de devoir c e s s e r  une 
ca rr iè re  à laquelle  ils avaient noblem ent voué une 
partie de leur existence .

Nous tenons en co re  à les  re m erc ie r  dans c e  rapport 
non seu lem ent parce  q u ’ils m éritent  la reco n n aissan ce  
de tous leurs  é lè v e s  anciens  et actuels  qui leur doivent 
tout mais surtout parce  q u ’ils ont toujours g é n ére u se 
m ent et largem ent soutenu notre soc ié té ,  et c e  qui 
nous a ravi le plus, jam ais  une réunion ne s ’est  tenue 
sans  q u ’ils n ’aient payé de leur personne toujours 
jo y e u se s  et inlassable .
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C ’est  avec  reg re t  q ue notre c erc le  voit diminuer 
d ’année  en année  le nom bre  des p rofesseu rs  l ibéraux 
en droit, mais M. le p rofesseu r C a l l ie r  nous a prouvé 
que m algré  q u ’ils se  soient  re t irés  de leur chaire ,  nos 
p rofesseu rs  res ten t  dévoués à notre c e r c le  tant que la 
présidence  en sera  confiée à cet  hom m e vaillant, g é n é 
reu x  et sympathique q u ’est M onsieur Van W e tte r .

L ’activité  de notre cerc le ,  cette  année, se  résu m e 
en c es  te rm e s  « P auca  sed bona ». O n  ne peut guère  
présenter  un m eilleur c o n fé re n c ie r  à s es  auditeurs que 
M onsieu r Paul E r re r a  qui nous a fait com prendre à 
nous qui ne  le savions pas pour n ’avoir pu l ’apprécier 
de quelle  façon il convient d ’ense ig ner  le Droit  Public .

Nous tenons ici à re m erc ie r  de son dévouem ent le 
cam arade président C ar lo s  Van E eck h a u te ,  qui absorbé 
par la manifestation académ ique Rolin dont il fut pré
sident n ’en a pas moins dirigé dignem ent et de tout 
cœ ur notre cerc le .

L e  C o m i t é .

L e  C om ité  pour l ’année  1 9 1 3 - 1 4  est  constitué com m e 
suit : P résident : H e r m a n  R o m ;  V ice-Président : 
H e n r i  R o l i n ;  S ecréta ire : J e a n  H a e s a e r t .
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Cercle des Etudiants Wallons Libéraux

(Fondé le 2 8  Novembre 1868)

E n  c e s  d ernières  années ,  trop confiante peut être  
en sa destinée, g r isée  par des souvenirs  de glorieux 
passé, la W allonne ,  lentement,  s ’était assoupie . O n  
eût pu cro ire  qu 'e lle  s ’en était a l lée au pays des cho
s es  mortes,  finies à ja m a is . . .  Mais le coq  wallon chanta, 
la W allonne revint à la vie  : e lle  n ’était q u ’endormie. 
P a r  un soir de novem bre  1 9 1 1 ,  en la « S a lle  L yriq u e  » 
rue longue des Violettes ,  12 cam arades  s ’é taient réu
nis. Autonr d ’une modeste table de bois blanc, gagnés 
par l ’enthousiasm e du cam arade L eq u eu x ,  ils se  pro
mirent de rév e il le r  une soc ié té  qui, jusque  là, s ’était 
faite la gardienne fidèle des traditions wallonnes. Huit 
jours après,  grâce  aux p ièces  de cent  sous q u ’on sut 
extra ire  du fond des goussets,  en un tonneau m ém o
rable  à la « F le u r  de B lé  », on évoqua un heu reux  
passé , on souhaita un glorieux avenir,  nom breux on 
f r a t e r n is a . . . ;  la W allonne  renaissa it  à la v ie !

P uis  vint 1 9 1 3 !  O h jo ie ,  la W allonne  fêtait  son
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4 5 e anniversaire  et le C om ité ,  dirigé par le dévoué 
cam arade G o b b e ,  voulut des fêtes  dignes de notre 
v ie il le  société .  C e s  jours de fest iv ités  resteront inou
bliables  pour ceu x  qui y assistèrent.  Ah non, la gaieté, 
l ’entrain, l ’esprit  wallons n ’é taient pas éteints.  Part is  
l ’e sc a rc e l le  vide, en véritab les  escholiers ,  nous parvîn
m es  à réunir plus de deux mille  francs et nous eû m es  
la satisfaction, après avoir soldé b o urgeoisem ent les 
créan c iers ,  de pouvoir v e rse r  dans la ca isse  des << Sa n s  
nom mais  non sans  cœ ur » une som m e respectab le .  
C a r  les  fêtes  s ’é taient organ isées  au profit de la C h a 
rité et le public gantois , grâce  à la haute reco m m an
dation de M onsieur le  S é n a te u r  D e B ast ,  réserv a  bon 
accueil  à nos listes.

D e  l ’avis de tous, la soirée  théâtrale  fut adm irable
m ent ré u ss ie ;  le c erc le  des X  de S c h a e r b e e k  se  surpassa 
dans « L e s  -Ames ennem ies  », la cé lè b re  p ièce  à thèse  
de M r L o yson ;  la revue ,  q u ’avait m ontée M r Van S e y 
m ortier  avec  son talent habituel,  fut en le v é e  avec  brio 
et si les sp ectateurs  ne partirent pas eux aussi « En 
Vadrouille  » à la fin de la soirée ,  c ’est  q u ’il se  faisait 
très  t a r d . . .  près  d ’une heu re  du m a t in . . .  et q u ’on est 
bourgeois  avant t o u t ! . . .

Q uant au bal, il fut m agnifiquement réussi.  Dans 
la coquette  salle  du Minard, hér is sé e  de girandoles, 
agré m e n té e  de palmiers ,  va lses ,  mazurkas, faran
doles se  s u ccéd èren t  follement.  L e  cadre était  unique, 
le s  dam es provoquantes,  les  étudiants flamboyants, le 
triple punch eut le tort exquis  d ’être  d é l ic ie u x . . .  des 
têtes  to u r n è re n t . . .  A h !  si les  loges pouvaient p a r le r !

L ’activité  du C om ité  s ’était con centrée  sur  c es  fê te s ;  
aussi, les  tonneaux furent peu nom breux quoique tou
jo urs très  réussis .

U n nouveau cyc le  co m m e n ce ;  nous profitons de la
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publication de l ’alm anach pour faire  appel aux cam ara
des libéraux wallons : Q u ’ils n ’oublient pas que la 
W allonn ie  est  m e n a cé e  dans ce  q u ’elle  a de plus c h e r  : 
dans sa langue et dans s es  droits !  Q u ’ils v iennent à 
notre  vieille  soc ié té  affirmer leur amour pour la terre  
natale ,  q u ’ils y v iennent chanter  les  Cram ignon s  de 
D e f r ê cheux, les  re fra ins  de B osqu étia  et de tant 
d ’autres. Q u ’ils com p rennent toute la douceur, toute 
l ’attirante bonne hum eur de l ’âm e w allonne et q u ’ils 
répondent à notre appel. Nous ne voulons pas faire 
œ u vre  de discorde et de h a în e ;  nous avons partagé 
avec  le peuple flamand trop de longs s iè c le s  de douleur 
et d ’oppression. nous avons avec  lui é té  m eurtris  par 
trop de jougs, avec  lui nous avons trop souffert  pour 
la L ib e r té  ! M ais  nous nous révoltons contre  des m e n ée s  
in to lérantes;  nous nous dressons contre  les  e x c è s  fla
mingants et si le coq wallon a lancé  sur les  te rres  de 
M euse ,  sur les  r ives  de Sam b re ,  au pays des « Chonq 
C lo t iers  », son clair appel, c ’es t  q u ’auparavant, au 
pays des te rres  b asses ,  le lion de F land re  avait  rugi, 
trop provoquant.

A vous donc, cam arades,  à faire votre  devoir d ’en
fant de la W allonnie  en m êm e temps q u ’à rem plir  votre 
devoir de libéral. Notre coq chante  au clair soleil des 
G u e u x !  E co u te z  son appel!

D ’ailleurs vous pouvez être  optim istes .  L ’année 
1 9 1 3 - 1 4  s ’annonce p ro sp ère ;  le tonneau de ren trée  fut 
un des plus beaux, un des plus anim és que  nous ayons 
v écu s  !

C hansonnettes ,  guindaille en règ le  à la Dortmund, 
absorption « à l ’œil » de cham pagne (D e lb eck ,  s ’il 
vous plaît ;  oui, m a c h è r e ! )  au G anda, vadrouille en 
v i l l e . . .  r ien ne manqua et tout fut parfait.

Q ue les  jeun es  donc se  décident, nous leur promet

6
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tons moultes jo ies  dans les  agapes futures.  Q u i ’ls v ien
nent rép éter  avec  nous le  triple cri d ’espoir qui n ’est 
q u ’un cri du cœ ur :

W allon malgré tout!
W allon quand m êm e !
W allon tou jours !

L e  C o m i t é .

L e  C o m i t é  c o n s t i t u é  p o u r  l ’a n n é e  1 9 1 3 - 1 9 1 4 ,  e s t  c o m 

p o s é  c o m m e  s u i t  : Président : A .  G o b b e ;  Vice- 
Président : M. R u s t i n ;  S ecrétaire : E .  L e f e b v r e ;  

T résorier : M. B r a b a n t ;  Pom pier : V i e r s e t ;  C om 
m issaires : R .  N o u l ,  A .  J u n g e r s ,  J .  Q u e n s o n .
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Les Corbeaux

C roak! C roak!

L e s  corbeaux sont déjà très  vieux : ils ont c inq ans 
d ’existence .

Mais  ils veulent res ter  je u n e s  e t  surtout gais, parce  
que le  rire  est  la particularité des m entalités  vivantes,  
originales,  p r im e s a u t iè r e s . .. Ainsi le pithécantrophe 
(type du clérical  amorphe) ne rit pas, non plus que 
M. W oeste .

L ’année  1 9 1 3  avait  la issé  entrevoir  le  plus brillant 
avenir.
L e  chiffre  13 indiquait en effet  une ann ée  exception
nelle ,  une année  vraim ent corbeauphilique. Tous sans  
exception s ’étaient arm és  de courage et de dévouem ent 
pour atteindre la réu ssite  des tonneaux et des fê te s  
intimes.

R endons à cette  occasion hom m age à tous nos m em 
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bres d ’honneurs  qui grâce  à leur secours  pécunier  
contribuèrent largem ent au su ccès  de c e s  réunions 
amicales.

Adressons aussi un chaleureux m erci  aux cam arades 
B a u te rs  et L eo n t je  qui n ’ont pas hés ité  à se  la isser 
com pter désorm ais  parmi nos m e m b re s  d ’honneur. 
P ou rra is - je  passer  sous s ilence  c e s  fins banquets  à 
l ’Hôtel de la B o h è m e ,  ces  soupers dém ocratiques  offerts 
par nos cam arades  le Baron,  B a u te rs  et L eon t je ,  nos 
tonneaux suivis d ’une vadrouille funam bulesque dans 
le  monde oléagineux  et copurchicouybalisateur.

J e  ne vous détaillerai pas ces  b e lles  so iré e s  que 
nous avons p assées ,  attablés devant de l ’exce llen te  
b ière ,  écoutant de folles chansons, toujours accu eil l ies  
par des cris  délirants et des bans aussi nom breux que 
variés ,  je  ne vous citerai pas c es  réunions m ém orables  
où le ca ra c tère  jovial bon viveur du vrai corbeau n ’a 
c e s s é  de rég ner un seul instant.

Q uels  gais lurons que ces  o iseaux !
Qui ne se  rappelle c es  guindailles épiques com m an

dées  de main de maître, ces  pantagruéliques ripailles, 
c e s  b eu v eries  gargantuesques, ces  discours. O n ne 
saurait  parler de c e s  banquets  sans évoquer la per
sonne du cam. Antoon dont parlent les  journaux et qui 
stupe fia tout le  monde par son é loq u ence  grave e t  
ponctuée.

E t  que dire de la fê te  de L il le  où quelques  copains 
D jum , K iek e ,  C h am b erla in  et B izarre  furent si cor
d ialem ent reçu s  par notre ami André Dufour.

L ’année  1 9 1 3  fut m arq uée  aussi par le départ du 
m aître  B iz a r re .

L e  besoin de se  c ré e r  une situation sociale  dans les 
hautes  industries de Z eeb rug ge ,  le força à quitter notre 
ce r c le  et à transm ettre  la direction à notre vaillant 
K iek e .  G r â c e  à l ’activité  inlassable de ce  dernier.  les
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C o rb eau x  purent m e n er  leur fêtes  du V e anniversaire  
à bien.

E t  nous som m es h eu reux  de pouvoir sa is ir  cette  
belle  occasion, pour tém oigner enco re  toute notre  
reco nnaissance  à ce  noble cœ ur, sur qui dans les  mo
m ents  difficiles nous n ’avons jam ais  compté en vain. 
Q u ’il veuille  bien recevo ir  les  fé licitations et les  
re m erc im e n ts  auxquels  il a droit.

M alh eu reu sem en t  quelques  cam arades  à tout le 
m oins m o n trèrent  trop d ’indifférence à ce t te  occasion, 
à tel point que le cam. K iek e  s ’est  trouvé p resque 
isolé  dans son travail.

T outefo is  cette  nonchalance  fut largem ent com pen
s é e  par le p récieux concours qui nous fut porté par 
cer ta ins  cam arades  dévoués h la cause estudiantine. 
Nous félicitons c h a leu reu sem en t  c es  quelques  amis 
qui euren t à cœ ur de voir réu ss ir  c es  festivités.

R e m e r c io n s  sp écia lem ent les cam arades  J .  P iren n e ,  
Fr .  S te inkühler ,  G arlynck ,  M ar Thom as,  P r e u d ’hom m e, 
H aus et Van Kenhove.

A vous aussi cam arade D ubois  un cordial m erci  !
Q uiconque aura assisté  à cette  revue  aura cer tes  

goûté la v erv e  de votre s ty le !  V ous aussi,  vous avez 
contribué au su ccès  de cette  so irée  en une large p art .

Faut-il  parler du grand bal funam bulesque et pul
m o n a ir e ?  Il fut plein de péripéties  jo y e u se s  et de 
franche  et débordante gaieté.

Jo y e u se  aussi fut la fête  cham p être  organisée  dans 
les  parcs  de l ’Hôtel de la B o h è m e .  R écep tion  intime 
offerte  aux cam arades  qui avaient offert leur concours  
lors des festivités.

J ’entrera is  bien dans quelques  détails, mais je  crains  
d ’e ffaroucher la pudeur des m alheu reux  lec teu rs  de 
l ’almanach qui, par le plus fâcheux des hasards, se  
sera ien t  pourvoyés dans mon rapport.
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E n  terminant,  il faut que je  rende un ultime hom 
m age —  je  le  ré s e rv e  pour le bouquet e t  tant pis pour 
sa modestie  —  à K iek e ,  ce  bon K iek e ,  bras  droit de 
notre cerc le ,  toujours sur la b r ê ch e  et jam ais  aux 
h o n n e u rs !  M ais  il lui en sera  tenu compte là haut au 
paradis, où il jouira cer tes  des béatitudes é te rn e l le s  !

Q uant aux corbeaux, ils continueront,  com m e le 
nègre , à assass iner  à coups d ’épingles  cette  vieille  
calotte et s e s  calottins, pour la raison bien s im ple que 
ceux-ci,  avec  notre argent font politiquement la guerre  
à tout ce  que nous aimons.

Et,  avec  Vandervelde, nous crions :

A bas la c a lo t t e ! . . .

L es  V énérables : B idenzinc , D jum , Ch am berla in ,
K iek e ,  B iz a r re ;  L e  Maître : D ju m ; L es  O iseaux : 
L e  Sanglier ,  le C h a sse u r ,  le P oète ,  Antoon, le  V éso le ,  
le C o u sin ;  L es  Postulants .- Kwik, Skating, Z äut; 
L es  A m bassadeu rs: Ro P acha,  le Rapide, le P uceau .

N. B. —  Avis aux am ateurs  .- P ou r rassu rer  les 
créan c iers ,  on a fait l ’acquisition d ’un poêle de 13 frs. 
C eu x-c i  peuvent venir  se  chauffer  gratuitem ent à la 
B o h è m e ,  tous les  jours de la sem aine  entre  1 et 
4  h eu res  du matin.
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Société des Etudiants Brasseurs libéraux

Fondée en 1894

S o u s  la P ré s id e n ce  d ’H onneur de M. LÉON Ha l l e t

Toujours  joyeux, toujours fidèles, tant à leurs  con
victions fe rm e s  q u ’à leurs principes de cam araderie ,  
les  chevaliers  de la P in te !

Aussi de nom breux cam arades  l ibéraux sont-ils accou
rus vider chacun de leurs tonneaux, aussi multiples 
q u ’inépuisables  et où régna la folle, légendaire  gaieté 
des B ra ss e u r s  !

A près une séa n ce  sér ieu se  co n sa cré e  à la politique 
et où, souvent de dévoués orateurs et c o n fé re n c ie rs  
sont venus apporter la bonne parole, la partie devenait 
rigolatoire et ingurgitatoire. O h c o m b ien !  c e  qui pro
voquait à la sortie  de m ou v em entés  « loopings » et 
d escen tes  en « plané » av ec  abandon de lest, f réq u em 
ment, dans l ’esca l ie r  monum ental(  !) e t . . .  parfum é du 
local de la P la c e  d ’A rm es.

Fa it  à noter, plus q u ’ailleurs encore ,  c ’est  l ’aspect 
m il i ta ire . . .  b ien que si peu discipliné, des guindailles ;  
tant de fervents  étant devenus « pioupious » !

Qui n ’a souvenance  notam m ent de la sortie  précip itée  
de sept b rasseu rs  m ilitaires  quittant la fête,  un soir,  
à l ’approche des dix heu res,  em portant moultes  bou
teil les  de G u e u z e  dont l ’arôm e irrés is t ib le  allait triom
pher de la consigne inflexible du serg e n t  de garde et 
perm ettre  bientôt la re n trée  triomphale de la théorie  
en uniforme, avec  sur les  v isages, l ’express ion  h eu 
reu se  de prisonniers  l ib érés  !
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Il est  vrai qu'ils  avaient sous les yeux un édifiant 
exem p le  ! L eu r  président,  le camarade C ou vreur,  en 
effet, servait  la p a tr ie . . .  et c o m m e n t ! regagnant régu
liè rem ent son s iège  gouvernem ental  aux h eu res  les 
plus estudiantines.  C ’est, cédant à un accueil cha leu
reux, q u ’il s ’était  rem is ,  à la rentrée ,  à la tête  du 
C om ité  —  dont il dût, hélas,  cum uler toutes les fonc
tions —  les  b rasseu rs ,  joyeux drilles,  ayant horreur, 
en général,  des cho ses  administratives.

U n su ccès  ahurissant,  ce  fut le grand concours  de 
chant doté de prix r ich es  ! dont le goût le plus raffiné 
et le plus délicat avait  guidé l ’a c h a t ! !

D e s  « anciens  » étaient rev enus  parmi nous, tenant 
à se  m e su rer  avec  les « bleus » D ans  cette  joute paci
fique où triompha ce  vieux rossard d ’esprit  gaulois dans 
le réperto ire ,  tout estudiantin, e t . . .  ce  délicieux petit 
pourceau qui a nom Cognioul ! !

U ne réception grandiose leur fut faite à la g a r e !  
Q uel enthousiasm e, q u e l . . .  o s t r a c is m e ! !  L e  « G o r e t  » 
sentit l ’émotion lui étreindre la gorge et, portant, son 
magistral discours resta  au fond des demis q u ’il avala 
pour se  rem ettre .

B ie n  tard on vida les v erres ,  puis on alla 
ingurgiter des boissons plus ou moins aphrodisiaques au 
M erry -G ri l l  et autres  endroits  luxurieux.

C a r  le ca ra c tère  des bonnes et franches  vadrouilles 
a changé avec  l ’aspect nouveau de la vieille  c ité  calm e 
que la « W o r ld ’s Fa ir  » a éveil lé  un b r in !  Alors que 
jadis d ’impressionnants  m onôm es se  déroulaient sous 
les voûtes som bres,  funèbres  p resque du R aths  main
tenant les c h è re s  casquettes  cra sse u se s  re lu isent  é ton
nam ent sous le feu des lustres  du M a xim ’s où plus 
d ’une fois un « vulgaire » étudiant fit tourner sous des 
b loucles  trop blondes, des yeux audacieusem ent bril
lants, au grand dam d'insignifiants b o urgeois !
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Quel vil pékin, aussi,  peut se vanter d ’e n . . .  b rasser  
com m e n o u s ? ?

Pour term iner ,  formulons le souhait ardent que la 
v ieil le  L ibéra le ,  fière de son passé, puisse suivre  dans 
l ’avenir  son drapeau flottant, joyeux, dans une atmos
phère  plus l ibre où souffle  un vent de justice  et 
d ’égalité.

J e a n  B r a s s ’.
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L ’Appel

Jo u rn a l des Etudiants Libéraux de G and  

Affilié à  la  F .  N. E .  L .

F id è le  à son program m e l ’Appel est re s té , pendant 
ce tte  second e an n ée, un journal estudiantin  e t libéral.

E n tièrem e n t dû à la plum e d ’étudiants lib érau x , il 
s ’e st  affirm é en m ain tes c irco n sta n ces  l ’organe des 
en th o u siastes  e t des jeu n es, pour qui le  beau nom de 
lib éra l garde toute sa  v aleu r étym ologiqu e de lib re  et 
qui ne cra ig n en t pas d ’exp rim er lib rem en t leu r rép ro 
bation , lorsqu e, m êm e dans leur propre parti, te lle  
attitude sa tis fa it mal les  asp irations g én ére u ses  de leu rs 
vingt ans.

D e  m êm e que la p rem ière  an n ée, l ’A ppel a pris 
con gé de c e s  lecteu rs  par un num éro sp écia l, co n sacré , 
ce tte  fois, à la G rè v e  G é n é ra le  : im prim é en peu de 
jou rs, et dû p resq u e tout en tier à la g én éreu es  fougue 
de l ’un des n ôtres, ce  num éro re flè te  b ien  fidèlem ent 
l ’attitude des E tud ian ts L ib érau x  vis-à-v is des é v én e 
m ents d ’A vril dernier.

L e s  in té rê ts  des étudiants lib érau x  furent, ce tte
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année  encore ,  attentivem ent d iscernés  e t  défendus : 
nos cam arad es  militaires,  entre  autres,  le  reconnaîtront.

F idèle  à une tradition, jeu n e  il est  vrai mais  vivante, 
l ’Appel a publié un second feuilleton fantasis te  à : 
« l ’A proche de la P o r te  de la Coll ine  » a succéd é  à 
« la F e m m e  qui vend l ’e a u . . .  » de funam bulesque 
m é m o ire  : cette  nouvelle  galerie  de notoriétés  estu 
diantines, due à un am ateur à qui nulle form e d ’art 
n ’est  étrangère ,  fut « interrom pue en plein s u c cè s  » 
par l ’approche inexorable  du B lor,  qui mit fin à la 
publication de notre camarade.

L e s  « nouveaux » qui l ’an dernier s ’é taient joints 
aux fondateurs sont à leur tour passés  au rang 
d ’anc ien s  et ont re cru té  parmi les  nom breux  jeu n es  
de cette  année  de dévoués « collaborateurs  :

« tout cu irassés  d ’indépendance et de franchise  » 
L ’Appel poursuivra a l l é g e m e n t  sa ro u te ;  œ uvre 

d ’étudiants l ibéraux appartenant à toutes les  d iverses 
F a cu ltés ,  il re p résen te  tous les  étudiants l ibéraux et 
a su év iter  le danger, que nous lui s ignalions l ’an der
nier,  de n ’ê tre  que le journal d ’un groupe.

P o l i c h e .



C ER C LES NON-FÉDÉRÉS

Société Académique d'Histoire

Fondée le 12 janvier 1887 

P résid en t  d’honneur : M. le P rof .  H. P IR E N N E

L o c a l  : « A la  P orte  R o u g e  » ,  Petite  Turquie

L ’année 1 9 1 2 - 1 9 1 3  ?. fourni ? la S . A. d 'H isto ire  
l ’occasion de tom ber dans le travers  des soc ié tés  estu 
diantines de second rang : après un début très  brillant 
est  survenu e une période de lam entable  décadence et 
de com plet engourdissem ent.

L ’an n é e, selon l ’e x c e l le n t ;  coutume du C e r c l e , fut 
inaugurée par un plantureux souper à la Porte  Rouge. 
Au dessert,  les huit m e m b res  présents  procédèrent à 
l ’é lect ion  com ité peur l 'année  académ ique com m en
c é e ;  à l ’unanimité, ils désignèrent pour m en er la bar
que, les cam arades  C a m i l l e  B a u t e r s  (président), 
H e n r i  L a h a i s e  (secréta ire), et R i c h a r d  V a n  K e n 
h o v e  (trésorier). L ’unique recrue  de la société ,  le 
cam arade U nger ,  hollandais arr ivé chez  nous pour 
un sem estre ,  fut soumis aux ép reu ves  et cérém o nies  
du baptêm e traditionnel, et surmonta très  honorable
m en t  les difficultés de l 'exam en  d ’admission.

Le 14 novem bre ,  une réunion plénière , où l ’assis 
tance vint très  nom breuse,  perm it de bien augurer de 
l ’activité  de la S o c ié té  pour l ’année  : nos m em b res  
d ’honneurs, MM. les professeu rs  de philosophie et let-
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très, nous assu rèren t  leur appui toujours p ré c ie u x ;  
p lusieurs m e m b re s  prom irent des co n fé re n c e s  et cau
ser ies ,  on s ’engagea  à dépouiller sys tém atiqu em ent les 
rev u es  : b ref ,  le program m e sem blait  prévoir du tra
vail pour tous et pour toute l ’année .

E t  de fait, la S o c ié té  déploya pendant quelques  
mois une activité rem arquable  : les  cam arades  U n g e r  
et L ahaise  donnèrent la cau ser ie  prom ise ;  le cam arade 
J .  P iren n e  s e  dévoua beaucoup et nous décrivit  en une 
sér ie  de c o n fé re n ces  le résultat de s es  re c h e rc h e s  sur 
la Polit ique des ducs de Bo urg o gne  e n v e rs  les  villes.

L e  C e r c le  ne négligeait  d ’ailleurs pas les  petites 
digressions hors du domaine purem ent scientifique. L e  
18 d écem bre,  il avait  organisé  un souper des plus 
réussi  en l ’honneur de deux anc iens  m em b res ,  les 
cam arades  H .-E .  P iren n e  e t  B lo m m aert ,  tous deux 
rev en u s  de l ’é trang er  pour quelques  sem aines.  E n  
février ,  l ’ex-président C ar lo s  Van E ec k h a u te  nous 
quitta,  appelé par le gou vernem ent à donner des leçons 
d ’histoire aux jeun es  « n èg res  » d ’Ixelles .  L e  comité 
considéra com m e un devoir de rem ettre  à ce  m em bre ,  
souvent trop bruyant, mais toujours dévoué, un sou
venir de son passage parmi nous, et fit g ra v er  pour 
lui une médaille  com m ém orative.

A près février ,  la soc ié té  tomba tout-à-coup dans cet  
état de léthargie dont e lle  ne devait plus se  re lever ,  
et q u ’une foule de c irconstances  aggravèrent s u cce ss i 
vement.

A ce  m om ent parut enfin le fam eux bulletin, préparé  
depuis plus d'un an, en cours de publication pendant 
des mois, et oui accaparait  absolum ent toute l ’activité 
du cam arade Van K enhove : travail d ’ailleurs très 
ingrat et très  méritoire,  mais qui, m alheu reu sem ent  lui 
servait  d ’e xcu se  pour re fu ser  toute autre collaboration
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à la bonne m arche de la Société. L e président, boule
versant toutes ses habitudes (un des titres à son é lec
tion avait été sa rem arquable assiduité aux séances du 
cercle), disparut soudainement de la circulation et ne 
donna plus signe de vie. L es m embres, non seulem ent 
ne firent pas les causeries promises, mais désertèrent 
m ême les séances. D es difficultés au sujet du local 
nous forcèrent à changer à deux reprises l ’endroit de 
nos réunions.

B ref, la Société  était tombée dans le plus indescrip
tible gâchis. On en vint même au point de manquer 
à une des coutumes les plus recomm andables : le 
portrait annuel ne put être tiré, quatre m em bres seu
lement ayant répondu à l ’appel du secrétaire.

Tel est le bilan, plutôt piètre, de la S. A. d’Histoire. 
Term inons en disant qu ’elle sem ble résolue à ne plus 
végéter aussi tristem ent, et qu’e lle  a élu pour l ’année 
1 9 1 3 -1 9 1 4  le com ité suivant : Président (et secrétaire 
f. f .) : H e n r i  L a h a i s e ; Trésorier : R i c h a r d  V a n  

K e n h o v e .

H .  L a h a i s e .

T .  S. K. ’T  Zal Wel Gaan

De klimmende rol van het leger in ’t leven der 
Belgen heeft ook haren invloed op de studentenkrin
gen : dat jaar waren er bizonder veel leden bij het 
leger, zoodat er dikwijls in onze zittingen eene groote 
leem te was na hun vertrek. Niettegenstaande dit verlies 
aan goede krachten, werd er heel wat behoorlijk werk 
verricht; aan de taalkwestie in ’t leger b leef het 
« ’t Zal » niet vreem d; aan het 4 ° Groot-Nederlandsch 
Studentencongres te Amsterdam nam het ijverig deel;
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de strijd voor het Algemeen Stemrecht hield ons 
genootschap ook niet onledig. Van de behoorlijkheid 
onzer zittingen getuige slechts de naamlijst der voor
naamste sprekers : achtereenvolgens hoorden we
D r J. Vercoullie. Ingenieur Paul Raes, M. Minnaert, 
H. Meert,  Ing. Defauw, D r V. Fris, Professor J. Ver
coullie, Ing. Rob. De Man, D r M. Basse  en Prof. 
P. Frederico. Onnoodig te zeggen dat de zittingen 
even plezierig waren als interessant en dat vooral door 
het wekelijksche verschijnen van Deftige Gazetten, 
’t zij van de soldaten, van ’t Vee of van de burger
studenten.

Het nieuw bestuur voor 1 9 1 3 -1 9 1 4  werd samen
gesteld als volgt :

Voorzitter : J a n  D e  B r a e y ; Ondervoorzitter : P .  D e  

K e y s e r ; Ie Schrijver : P o l  R e y n a e r s ; Schatbe
waarder : S w a r t e n b r o e c k x ; 2 °  Schrijver : A.
N o r r o  ; Boekbewaarder : H e y m a n n ; Vaandrig : 
S o o r s .



LiÉGE

Fédération des Etudiants libéraux unis

L o c a l  p e rm a n e n t  : 4 ,  PLACE DU THÉÂTRE

P o u r  la 18 e fois,  il faut q u ’un com itard  tâche  de 
rendre  compte, d ’une façon plus ou moins originale,  
de l ’activité  de la F:  E.  L. U .  pendant la défunte 
ann ée  académ ique 1 9 1 2 - 1 9 1 3 .

J e  m ’exécu te  donc. U n !  D e u x !  T r o i s !  J e  com m e n ce .
Notre association fut aussi vivante et aussi jeune  

en cet  an de grâ ces  que pendant le règne  de ses  pré
décesseurs.

Notre drapeau vieillit peut-être,  mais notre soc ié té  
jouit d ’un privilège —  ce  n ’est  pas à la générosité  du 
gou v ernem ent q u ’elle  le doit —  elle  garde l ’enthou
s iasm e de s e s  2 0  ans q u ’elle  n ’a pas encore . C am arad es  
gantois, venez  vérifier  cet  axiome en accourant nom
breux,  en F é v r ie r  prochain, au C o n grès  des Etudiants  
l ibérau x  et  à l ’inauguration de notre nouvel étendard. 
V ou s s ere z  reçu s  peut-être moins luxueusem ent que 
nous lorsque nous allons chez  vous mais nous tâche
rons de vous accueil lir  av ec  autant de cordialité et de 
gaieté.
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J e  parle de l ’avenir  et néglige l e  passé  : T outes  m es 
e xc u s e s  !

D onc nous avons eu le plaisir de convoquer nos 
m e m b re s  à 10 c on féren ces .  P arm i les personnes  qui 
voulurent b ien répondre à notre appel c in q  sont pro
fe sse u rs  de leur état, trois sont sp écia lisées  en sc ie n ces  
politiques et les  deux autres  défendent la v eu v e  et 
l ’orphelin à moins que ce  ne soient les  p êch eu rs  à la 
ligne, n ’est-ce  pas C o l l ig n o n ?

D e  quoi c es  M ess ieu rs  ont-ils p a r l é ?  D e  bien des 
choses .  M. W axw eiler  de la D ém ocratie  e t  com m ent 
il faut a ller au devant d ’e l le ;  M. P . E r r e r a  du l ivre que 
M . B a r th é lém y  a con sacré  à notre rég im e  é lec to ra l ;  
M. M. W ilm otte  d ’influence fran ça ise  et d ’influence 
a l lem and e;  M. Chauvin  des légendes  c lér ica les  et, pour 
m ettre  tout le monde d ’accord, M. M ahaim  s ’es t  fait, 
une fois de plus, l ’apôtre du P acif ism e.

M. D e v è z e  nous présenta  S .  M. le  syndicalism e, 
après lui M. G . H eupgen parla du rôle de l ’E n e rg ie  
dans le  progrès soc ia l ;  M. Van H oegaerd en exposa la 
question de la d éfen se  nationale.

Voilà les  su jets  sociaux et politiques développés 
devant nous.

Plus  particuliers  furent ceu x  qui nous valurent le 
plaisir d ’entendre M M . J - B .  R en ier  et T. Collignon : 
le prem ier  re traça l ’histoire du m ou vem ent wallon, 
tandis que le second abandonnant son réquisito ire  per
pétuel contre  les  impôts indirects  p référa it  nous dire 
la v ie et les m oyens de propagande du parti l ibéral.

Un bon point et des re m erc îm e n ts  au cam arade qui 
aura lu les lignes précédentes.

Un conseil  d ’ancien : Q u ’il v ienne à L ié ge lors  de 
nos fêtes  de F é v r ie r  1 9 1 4 ,  les  étudiants l ibéraux de 
la vieille  ville wallonne le recevron t en ami.

7



—  X C V II I  —

Un souhait : R épondez nom breux à cette  invitation. 
V ivent les  G u e u x  !

H .  H a c h e .

L e  C om ité  pour 1 9 1 3 - 1 9 1 4  : Président : H .  H e u s e ;  

V ice-Présidents : R .  P o u r e t  et P .  G u i l l o t  ( F ê t e s ) ;  
S ecréta ire  .- P. W a l l e ;  Secrétaires-adjoints : le R .  P .  
D u c h e s n e  e t  E .  R a i c k ;  Trésorier  .- C .  V i r o u x ;  

Trésorier-adjoint : L .  G u i l l o t  (le 3° du tr io ) ;  B i
b liothécaire : L .  G o b ;  Porte-drapeau : P .  T h o m a s ;  

C om m issaires : F i n c œ u r ,  V a n  d e  P u t t e  (traduc
teur officiel de la correspondance flamande);  
M a h a i m ,  L a m a r c h e  et L e y h .

L ’Etudiant libéral Liégeois

Journal politique et littéraire hebdom adaire

R é d a ct io n  : 2 8 ,  RUE DARCHIS 

Adm inistra t ion  : 10 ,  RUE DE L’ACADÉMIE 

I X e A n n é e

Etat de serv ice  de cet  illustre canard :
N ombre de cam pagnes : neuf.
B le s su re s  : en donne mais n ’en reçoit point.
A ctions d ’éclat : une tous les jeudis.
T itre  de gloire : a servi de modèle à son jeu n e  f rère  

« L ’Appel ». C ’est tout dire.

R édacteu rs: F r a n z  E n e r , A c h i l l e , N a n i , H .  H a c h e , 

V i b l o n d , C l i g u o t t e , J e a n  d e  L o r r a i n e  et la tri
plette V i v i e r .



BRUXELLES

Activité du Cercle des Etudiants Libéraux de 
l’Université Libre de Bruxelles 1912-13

D ès la rep r ise  des cours et m algré  la défaite  é le c 
torale du 2  juin 1 9 1 2  le cerc le  des E .  L. se  rem etta it  
à l ’œ uvre.  S e  trouvait alors à la présid ence  le vaillant 
cam arade Gaston Van de W ie le ,  aidé dans sa tache  
par quelques  dévoués parmi lesqu els  nous citons 
W . D evetter ,  R. Schoenfeld ,  A. Dons, R. P ee te rs .

La séa n ce  solennelle  de ren trée  eut un grand re ten 
tissement. E lle  fut honorée de la p ré se n ce  de M M . Paul 
H ym ans et P aul-E m ile  Janson, qui prirent la parole 
à notre tribune avec  le talent que nous leur connais
sons.

A l ’occasion de la S t  V e rh a e g e n  le c e r c le  organisait 
un grand m eting public à la « G rand e  H arm on ie  » et 
nous eû m es  le plaisir d ’entendre M. Louis  Fra n ck ,  
député et M. H ubert  Bruvard, sén ateur suppléant.

P eu  après, un étudiant de la candidature en droit 
fut reconnu coupable de faire  partie s im ultaném ent 
de notre C e r c le  et de la So c ié té  G é n é r a le  des Etudiants 
catholiques ;  il fut exclu  de notre association et la ju ste  
indignation de nos cam arades s ’étant m an ifestée  à 
l ’U nivers ité ,  nous obtenions du C onseil  d 'A dministra-
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lion une sanction exem p la ire .  L e  calotin en question 
fut prié de ne plus se  re p rése n te r  à l ’U nivers ité .  Un 
second, qui s ’était cru perm is de traiter de « voyoux » 
les  étudiants de l ’U nivesrité  de B ru x e lles ,  fut exclu, 
non sans avoir é té  l ’ob jet  d ’une bruyante  manifestation 
de sympathie.

Nous eû m es  plusieurs c o n fé re n ces  ainsi que des 
réunions contradictoires  avec  les étudiants socia lis tes .

L e  C e rc le  fut rep résenté  aux différents congres  poli
t iques : au congrès  du 1r d écem bre,  à celui des Je u n e s  
G a rd es  l ibérale  de l ’arrondissem ent, au congrès  pro
gress is te  enfin au X V e C o n grès  des Etudiants  L ib é 
raux à Gand.

C ’est encore  au début de cette  année  que fut c réé  
notre Bulletin o fficiel qui eut l ’honneur d ’avoir la col
laboration de MM. D ev èze ,  Monville, F é l ic ien  Catt ier  
et de nom bre de nos m em bres.

D ’autre part, croyant qu'il ne  fallait pas restreindre 
notre activité  au terrain politique, groupant dans un 
cer c le  les  Etudiants L ib érau x  de notre U nivers ité ,  nous 
avons c réé  une oeuvre philanthropique dont le  but est 
de venir  en aide aux enfants  sortant des hôpitaux 
civils  de l ’agglomération.

E n  mai dernier les  élections portaient à la prés i
dence le cam arade W . D ev etter  e t  le com ité était com 
posé com m e suit : v ice-présidents  : S ch oen feld ,  B u r 
notte ;  secré ta ire  : Rutteau ;  trésor ier  : A. D o n s ;  m e m 
b re s  : U lens ,  G authier ,  Josson,  Bartholéis ,  V incent.

A la séa n ce  solennelle  de rentrée  en octobre  1 9 1 3  
M. Paul H ym ans et M. A lbert  D e v è z e  se  firent acc la 
m er  par une a s sem b lée  fort nom breuse.

L e s  c o n fé re n c es  reco m m en cèren t  au cercle .  C itons 
cel le  de M . l ’avocat Corduant sur la politique française  
au 19e s ièc le  et celle  de M. Buyl,  député, sur l ’enquête  
scolaire.
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Enfin le 15 d écem b re  dernier le C e r c le  organisait 
une représentation de gala au théâtre  Royal du P a r c ;  
il fut interprété « L ’hom m e qui assassina » de 
M. Frondail .  L e  s u c cè s  com plet de cette  so iré e  est  
a ssu rém ent  une preuve  évidente  de la vitalité et de 
l ’activité  du C e rc le .

L e  S ecréta ire  
R .  R u t t e a u

Association Générale des Etudiants

Section Commerciale

L e  C om ité  1 9 1 3 - 1 4  est  com posé com m e suit : Prési
dent  G h i l a i n ; V ice-Présidents : D a n l y , M o n d e z ; 

S ecréta ire : L e f è v r e ; T résorier : T o n n e a u ; S ecré 
taire adjoint : J a n s o n .

L ’année  1 9 1 3 - 1 4 ,  par s es  heu reu x  débuts, nous 
promet d ’ê tre  tout aussi brillante que les  ann ées  p ré c é 
dentes.  L ’e x e rc ice  1 9 1 2 - 1 3  s ’était term iné  par 2  jour
né e s  m ém o rab les  ; L ’expédition à L u n a -P a rk  et le 
voyage à Gand. J e  ne  parlerai pas de c es  jours g lorieux ;  
ils sont entrés  dans l ’H is to ire !

J ’arr ive  tout de suite à la séa n ce  de ren trée  de cette  
année  ; L e  baptême se  montra dans toute sa splendeur 
éducative. O n vit b ien là com m ent les  b leus les  moins 
doués se  rév è len t  tout-à-coup sous la férule  b ienveil
lante des a n c ie n s !  D ’aucuns p assèren t avec  la plus 
grande distinction du rôle de potache m orveux à celui 
d ’Etudiant de p rem ière  année,  titre glorieux s ’il en 
fut. L e  jury de dépoirification fonctionna au milieu des 
acclamations. Nous renonçons à dépeindre la stupeur 
du C om ité  au m om ent ou l ’énorm e tonneau cria  m isé



—  C I l —

ricorde au plein milieu de la séa n ce  : O n proclama la 
patrie  en danger et un com ité  de la So if  P ub liq u e  prit 
aussitôt les m e su res  n écessa ires .  La séa n ce  put con
tinuer, et les chanteurs,  après s ’être  longuem ent fait 
prier,  ainsi q u ’il sied aux gens  de rée l  talent et de 
grande modestie ,  charm èrent  l ’assem blée .  M erc i  aux 
cam arad es  Ghilain ,  G h in ,  L ebou tte  et surtout Van 
C au ter ,  qui grâce  à une de ses  compositions parvint à 
fa ire  à la fois, pâlir le patron et rougir la serveu se .  
C e  beau résultat  montre b ien tout le  mérite' du jeune 
et talentueux Van Cauter.  L a  séa n ce  s ’ach eva  au milieu 
de l ’agitation générale .  D e s  copains charitables  réco n
fo rtèrent  les b leus  effondrés au m oyen de b ières  
anglaises  : L e  résultat fut grandiose.

L a  nuit se  term ina par la traditionelle  ballade en 
vil le. L e  lendem ain matin on pouvait com p arer  le 
d ésert  de l ’auditoire à celui du Sahara. Q uelques  profs 
dans l ’un et quelques cham eau x dans l ’autre, achevaient  
la r e s s e m b la n c e . . .

C e  beau début nous donne de légitim es esp éran ces .  
L a  section prépare  des guindailles, des con férences ,  
des v is ites  d ’usines, et enfin, le clou de l ’année,  un 
v oyage en Angleterre .

L ’activité  estudiantine des m e m b res  est  une sûre 
garantie  de la réu ssite  de c es  projets.

D é t r i c a n d .



ANVERS

Société Générale des Etudiants Libéraux

C o m i t é  1 9 1 3 - 1 9 1 4  : Président : W . A lexand er ;  Vice- 
P résident : S .  C h i g e r o d i t c h ; S ecréta ire  C h . 

D e h e m ; Secrétaire-adjoint : R. V a n d e n b e r g h  ;

T résorier : L. J a a n s ; Trésorier-adjoint  .- L .  F r e u d 
b e r g ; Com m issaire en c h e f : R. S i b e t h ; Porte- 
drapeau  : G .  D U R I E U X .

P re sq u 'e xc lu s iv e m e n t  com posé de « je u n e s  » le 
com ité 1 9 1 3 - 1 9 1 4  su, g râ ce  à son activité ,  c ré e r  dès 
le prem ier  jour  un m ouvem ent général  de sym pathie  
en faveur de la « L ib é ra le  » à A nvers.  E t  ainsi ses  
listes  d ’inscription purent se  clôturer par ce  rem ar
quable total : 165  m e m b re s  sur 2 9 0  étudiants que 
compte l ’Institut;  résultat d ’autant plus brillant que 
la « C ath o  » de sin istre  m ém oire  en com pte à peine 
2 5 .  M iserere!

N oblesse  oblige, dit-on; aussi le com ité  décida-t-il 
un plan com plet de réform es ,  et d ’innovations.

La  plus capitale fut cer te  la création du « F lu x  », 
organe officiel b i-mensuel.

Depuis  longtemps l ’on carressa it  ce  rêv e  à Anvers,  
mais  la réalisation était  difficile. Toutefo is,  pris  d ’un



beau cou rage un com ité  se  constitua, com posé des 
cam arad es : C h . D eh em , réd acteu r en c h e f ; R . S ib e th , 
ad m in istrateu r; W . A lexan d er, s e c ré ta ire ; C h igerod itch , 
Ja a n s , So u lie , M onefeld , m em b res.

L e  8  novem bre 1 9 1 3  p araissait le 1er num éro du 
« F lu x  ». M algré  son form at m odeste, se s  m ultiples 
im p erfections, il reçu t un accu eil en th ou siaste  à la 
« b o îte  ». L e  « baby » é ta it né v iab le  e t m algré  la 
sou rnoise et m ép risante cam pagne m en ée  con tre  lui 
par les calottins il devait p ro sp érer. M oins estudiantin 
p eut-être  que certa in s  de nos co n frè re s, il a un c a ra c 
tè re  n ettem en t politique et porte parm i nos étudiants 
e t au dehors la bonne parole, dans la lutte con tre  la 
réactio n  co n serv a trice  et c lé rica le .

Là ne devait pas s ’a rrê te r  l ’activ ité  de la S . G . E . L.
E lle  prit une part activ e  à la propagande con tre 

l'incon stitu tionnel p ro jet P ou lle t. —  Q ue D ieu ait son 
âm e ! —  Non seu lem en t e lle  fut de tous les  m eetings 
organ isés à A nvers, m ais en co re  e lle  provoqua par des 
so rties  aux flam beaux accom p agnées de m usique, ca r
te ls , « poulet » a llég oriq u e, etc. une sa lu ta ire  agitation 
parm i le  public.

B re f , la « L ib é ra le  » vit, m algré les  em b û ch es m ul
tip les q u ’on lui tend, cou rag eu sem en t sa  vie. R e s se r
rant les liens qui l ’u n issen t aux au tres groupem ents 
estu diantins an ticléricau x , par l ’envoi de d élégations 
n o m b reu ses aux m an ifestations u n iv ersita ires  des au tres 
v illes, e lle  a cœ ur de vouloir jo u er son rô le dans la 
lutte com m une. ,

A tous e lle  dit : « C om ptez sur moi, quelque grave 
que soit le danger, dem ain com m e au jou rd ’hui, com m e 
h ier ».

— - CIV  —



MONS

La Société des Etudiants Libéraux de l’Ecole 
des Mines

C o m m e  jam ais  onques ne vit, le C e r c le  recruta  cette  
année,  m algré  le flot incessant de calotins envahissant 
notre éco le ,  un nom bre  de m e m b re s  très  important. 
Peu t-ê tre  sont-ce les fêtes  du 7 5 ° oui décidèrent sur
tout les b leus à se  grouper sous notre drapeau. T o u 
jours est-il  que le nom bre de copains aux fê tes  fût plus 
grand et celles-ci  prirent, cela  va de soi, un caractère  
plus animé.

L a p rem ière  fê te  —  tonneau offert aux b leu s  —  
réu ss it  p le inem ent.  O n  leur fit ju rer  fidélité au dra
peau, et à certains qui mettaient un peut trop d ’apprêt 
à leurs discours, il leur fut adjugé quelques  demis. O n  
y goûta très  fort les  modulations faites par les  deux 
insép arables  Dodol et F lam ing sur « Ne v en ez  pas 
av ec  vos longues ongres escafo tez  au trô dem c . . .  »

La  fête  de S a in te -B a rb e ,  appelée aussi k e r m e ss e  
aux boudins, eut lieu —  cela  fut-il du à un ancien 
béguin présidentiel —  au C en tra l .  Boudins, frites, 
from ages allèrent se  noyer dans une exqu ise  gauloise. 
N om breuses  furent les chansons estudiantines qui ani
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m èren t ce tte  gu indaille et, —  peu t-être  est-ce  pour 
nous « fa c ilite r  » la d igestion, —  le cam arade M acaura 
nous réc ita  le brin  de C u esm es, e t les  deux insé
p arab les de tantôt d onnèrent une in terp rétation  vrai
m ent in téressan te  des « C lo ch e s  de C o rn ev ille  ».

L a  L ib é ra le  en tra  en su ite  dans une période de tra
vail. L e s  fê te s  du 7 5 ° ap prochaient e t les  rép étitio n s 
pour la rep résen tation  —  non plus, ce tte  fois, des 
"  C lo ch e s  de C o rn ev ille  » —  m ais des « V ieu x  ont 
so if », se  su ccéd èren t rapidem ent. C e tte  p ièce , dont 
le  b én éfice  fut v e rsé  au profit du d en ier des éco les , 
obtint un su ccè s  m on stre. L e s  seco n d es loges reg or
g ea ien t d ’étudiants à tel point que l ’on se  dem andait 
si on avait, lors de la construction  du th éâtre  prévu 
un co effic ien t de ré s is ta n ce  assez  é lev é  pour supporter 
une p are ille  charge.

B re f , il y eut une anim ation vraim ent extraord inaire. 
M lle H u b ert —  A lb ertin e pour les  hom m es —  in ter
p réta  av ec un natu rel v raim ent rem arq u ab le  le rôle 
de la com m ère d ésireu se  de prendre une inscription 
à l ’éco le . L e  cam arad e M ale en gros rep résen ta  si bien 
le  d irecteu r, non seu lem en t au physique m ais aussi 
au m oral, par se s  grand es idées e t son exu b éran te  
é loq u en ce. L e  B izu th , à la m ine tou jours sou riante, 
in terp réta  à la façon de l ’a rtiste  q u ’il est, le prof 
A lleud , dont il possédait, il e st vrai, trè s  peu la b a rb e . 
E t  le grand C h a rles , donc ! Il é ta it sur la scè n e  tout 
aussi à son a ise  que ch ez  Ju lie tte . L a  chanson sur M ire
land et son lab o rato ire  lui valut un bravo g é n éra l. Il 
e s t  vrai q u ’il le m éritait, car vous pouvez cro ire  que 
ce  m alheu reu x a b ien  eu à trim er pour a rr iv er à m ettre  
tout au point.

Q uant au B aro n , son organe c la ir e t sa  m im ique 
e xp ressiv e  firent rigo ler toute la sa lle  te llem en t il sem -
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blait  léger  e t  animé quand il parlait de m onter  en aéro
plane.

Beau cou p  de cam arades  encore  reh a u ssèren t  la fête  
par leur concours. M ort-aux-Vaches  fit exce l le n te  m ine 
dans C ranon et B r i l le z ;  le Turc,  dans son ballet,  et 
Bosquètia ,  enfin, le M arcu dans « L ’E c lo p é  ».

M ais  ce  qui provoqua parmi le public une 
vive impression c e  fut l ’en trée  en scè n e  en tutus 
roses  et verts  des profs exécutant un balle t  qui, par 
son exactitude, aurait rendu ja louses  les  danseuses  de 
la M onnaie.

E t  tous ceux qui avaient joué  dans cette  pièce ,  con
tents  de la réu ss ite  et désireux de voir l ’exterm ination 
des calotins, chantèrent  en cœ ur le  re fra in  final :

Air : L es  Tournaisiens sont là!

I.

Oui, l ’h eu re  est  som bre ,  e t  contre  notre école  
S ’appesantit la haine des cagots.
Aux calottins, il faut que l ’on immole 
L ’é c o l ’haïe  et c rainte  des bigots.
Il faut dompter cette  province altière 
Oui devant eux jam ais  ne s ’inclina.
Allons, W allons, défendons la lum ière  
S e rro n s  les  rangs, les  calottins sont là (ter).

II.

P ortant  au loin la c la ire  renom m ée 
D e  notre éco le  e t  de ses  professeu rs  
D e s  Ingénieurs,  la légion sacrée  
A proclam é au monde sa valeur.
P ou r protéger l ’héritage de gloire 
Q ue le travail des a ïeux vous légua,
E t  pour m e n er  l ’E co le  à la victoire,
O n peut m arch er ,  les  l ibéraux sont là ! (ter)
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D e partout re ten tiren t des acclam ations et des bra
vos, e t tandis que, aux seco n d es loges, la  foule estu 
d iantine rep ren ait ce  re fra in , l ’é lém en t bou rgeois év a
cuait len tem ent la salle .

Enfin , la fê te  de clô tu re  fu t le banqu et annuel de 
fin d ’an n ée, qui, com m e les  p récéd en ts , obtint un rée l 
su ccè s . C ’est là que les  cam arad es qui, q u elq u es jou rs 
plus tard, a lla ien t ê tre  in gén ieu rs, nous d irent adieu, 
nous recom m andant d ’ê tre  à la fo is de bons lib érau x 
e t de bonnes vadrouilles.

E sp éro n s que les  fê te s  de cette  ann ée sero n t aussi 
b rillan tes  e t que notre p résid ent y  apportera autant du 
s ien  que l ’a fait p récéd em m ent son grand am i e t copain 
C h a rle s .

L e  C o m ité  1 9 1 2 -1 9 1 3  était con stitu é com m e su it :

P résident  : H a n n e c a r t  (P a c h a ) ; V ice-Président : V a n  

d e  L e m p u t ; S ecréta ire : H e n r y ; T résorier : S p i 
n o i t ; C om m issaires : G h i n  (B a ro n ), B r a n d  (D od ol), 
C a r l i e r , F r a n e a u , L e g r a n d ; B ib lio thécaire : 
S c h m i d t  ; Porte-D rapeau : H o b é .

La Générale

P en d an t l ’ann ée éco u lée , la G é n é ra le  a con tin ué à 
m in ifester sa v italité  de m ultip les façon s, Sou s l ’e x ce l
len te  im pulsion du C o m ité  V an der E ls t  rem p laçant 
le C o m ité  Sp rin g er d ébarqué dans les  conditions que 
l ’on sait, la so c ié té  continua à fa ire  p ro sp érer la F a n 
fa re  qui donnait d ’une façon ép atan te . C e lle -c i se  paya 
m êm e le luxe de fa ire  le d ép lacem ent au C arnaval de 
M orlanw elz e t y rem porta une prim e de 75 fr. c e  qui



—  CIX —

eut le don d ’e xc iter  s ingulièrem ent le  zèle  des m usi
ciens. Ils  ne parlaient rien moins que de faire des ré p é 
titions tous les jours  pour partic iper au concours  
d ’harm onie  de l ’Exposition de Gand.

Quand la G r è v e  G é n é r a le  éclata, la G é n é r a le  aida 
d ’une façon pécunia ire  (la m eil leu re  en cette  occasion) 
le  prolétariat.

Au 3° tr im estre  un banquet d ’adieux fut offert aux 
étudiants de dernière  ann ée  Qui allait b ientôt piquer 
une tête  dans la vie  bourgeoise.  C e  boulot réunissait  
la plus grande partie  des m e m b re s  de la soc ié té  qui 
s ’am u sèren t  tous très  bien, m an gèrent et burent à 
s ’en  craq uer la panse et aux toasts ils p leurèren t d ’at
tend rissem ent en écoutant le  cam arade G i l le s  faire 
un speech  socio  et vagu em ent estudiantin au nom des 
é lèv e s  de la d ernière  anneé.

La fê te  fut très  bien réu ss ie  et on ne peut que féli
c iter  le C o m ité  d ’avoir rétabli ces  agapes antiques que 
les  com ités  précédents  avaient abandonnés.

Ensuite  eut l ieu la revue  « O n n ’es t  pas des 
C h ’vals », c ré é e  par le  c erc le  des T h o m a ïsèn es  et 
jo u ée  à l ’E d e n -B o u rse  avec  le concours  de la G é n ér a le .  
L a  R e v u e  avait  une allure tout à fait estudiantine qui 
amusa beaucoup le public et rapporta une coquette  
som m e à la Villa  P ierrard .  D om m age q u ’elle  avait  
l ieu à une saison déjà trop av ancée  pour ce  gen re  de 
fêtes.

L e  13  juin 1 9 1 3  le C om ité  dém issionnait  pour per
m ettre  au nouveau qui le rem placerait  d ’avoir déjà un 
peu l ’habitude de ses  fonctions pour le com m en cem en t  
de l ’année  académ ique 1 9 1 3 - 1 9 1 4 .

A près les é lections  com m e toujours on entendit les 
sousp rèteurs  dirent : O quel comité,  pas à la hauteur, 
m oche ,  il sera  coulé à la 1re fête  q u ’il voudra entre
prendre.
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Le com ité  ne répondit rien, mais  se  mit à l 'œ uv re  
immédiatement.

Pour la ren trée  d ’octobre il connaissait  tous les 
rouages de la soc ié té  et aussitôt on organisa le bap
tême. Il eut lieu le 5  novembre.

D ès  7 heu res  la Fan fare  dont on avait  réunies  tous 
les débris faisaient entendre les sons les plus assour
dissants sur la G r a n d ’-P la c e .  B ientôt  tous les étudiants 
étaient réunis  d errière  elle  et drapeaux en tête  on se  
mit en m arche,  dansant, criant et chantant à qui mieux 
m ieux.

A 8  heu res  l ’entrée  en monôm e au local de l 'U nion 
O u v rière  où avait lieu la fête s ’opérait au milieu d ’un 
chahut bientôt ca lm é par la voix de stentor du vice- 
président.

Après l ’allocution d 'usage du cam arade P résid en t la 
fête com m ença.  En cinq secs ,  les gosiers  se  dessalè 
rent et les tonneaux furent év en trés  en moins de temps 
q u ’il n ’en faut pour l ’écr ire .  L e s  pompiers n ’en re v e 
naient pas. L ’un d ’eux  m e confia m êm e q u ’il soup
çonnait quelques  cam arades  d ’avoir apporté des outres 
q u ’ils avaient p lacées  sur leur panse et q u ’ils rem 
plissaient au moyen d ’un entonnoir dissimulé. Mais 
m algré  une surveillance très  active on ne découvrit 
rien. Il paraît  que la plupart des copains avaient acheté  
des sorets  q u ’ils bouffaient en cachette  pour s ’exc iter  
à pinter.

E t  les  tonneaux se  vidaient toujours au grand effare
m ent des com m issa ires  qui n ’avaient pas une minute 
de repos tant la m asse  devenait assoiffée.

On a ccé léra  les affaires. Après un concours  de chan
sons savou reuses  où les cam arades délégués  des mines 
rem p ortèrent  leur petit su ccès  et après avoir entendu 
le B izut déc larer  les  plus beaux m orceaux de son 
réperto ire  on passa au baptême.
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La plupart des b leus étaient déjà amorphes. Aussi  
ce  ne fut que des cho ses  vagu es  et indéfinies q u ’ils 
la issèrent  entendre au grand inquisiteur chargé  de les 
exécuter .

C e t te  ann ée  on avait  rétabli la coutum e du baptême 
au picrate abolie  l ’ann ée  derrière.  S e u le m e n t  quelques  
bleus avaient em ployés  des cosm etiques  et toutes sortes  
de gra isses  pour se  protéger les cheveux.  C e  qui fit 
que très  peu con serv èren t  la m arque sainte de leur 
baptême. Un punch, un des m eilleurs qui eut jam ais 
é té  donné à l ’Institut acheva  de plénifier les derniers  
survivants  de la guindaille qui se  re t irèrent  à des heu
res indues dans toutes sortes  de positions et dans tou
tes sortes  d ’endroits .

En résum é fête  très  réu ss ie  qui fait bien prom ettre 
pour l ’avenir  et acheva  de gagner au C om ité  la con
fiance de tous les cam arades.

La G é n é r a le  continue à prospérer et d ’année  en 
année  e lle  voit le nom bre de ses  m em b res  grossir  de 
plus en plus. Tant mieux, c ’est  une preuve que l ’Union 
estudiantine continue à rég ner  parmi nous plus forte 
que jamais.

Nous esp érons que le C om ité  qui s ’est  montré très 
actif  ju sque m aintenant ne dormira pas sur ses  lau
riers  et res tera  dans le bon chemin où il se  trouve.

L e s  cam arades  désignés pour présider aux destinées 
de la G é n é r a le  pour l ’année  1 9 1 3 - 1 9 1 4  sont les sui
vants :

Président : M a u r i c e  B u r y ;  Vice-Président : R e n é

C o i b i o n ; S ecréta ire : D e n i s  G e o r g e s ;  Secrétaire-  
adjoint : H e n r y  G e r m a i n ;  Trésorier : G a b r i e l  

L e f e b v r e. ; B ib lio thécaire : R e n é  P o e l a e r t ;  Porte- 
drapeau : H e r m a n  D e p u y d t ; C om m issaires : T h é o 

d o r e  H o r l a i t ,  M a r c e l  S t a v e l o t ,  J e a n  D u t o i t ,  

A l b e r t  N i c o l a y .  H e n r y  G e r v a i s .
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“  Les Cheoncq Clotiers „

On peut q u ’m incher les Tournisiens sont là!

A d . D e ’m é e .

Alors que tous les c er c le s  estudiantins é taient encore  
plongés dans une torpeur inébranlable,  la prem ière ,  
la So cié té  tournaisienne secoua la léthargie de la Ville 
de Mons, en organisant sa fête de rentrée.

Le  C om ité  a é té  élu de cette  façon :
Président  .- G. F l a m e n c o u r t ;

S ecréta ire : M. B o u t e ;

T résorier  .- R .  M a r t i n -,

Porte-drapeau  E .  F l a m e n c o u r t .

P arm i les nom b reuses  traditions de la soc ié té  —  
respectons-les ,  e l les  nous viennent de nos aïeux —  
il en est une qui veut que les fêtes  consistent e sse n 
t iellem ent en « gueulle taches  ».

P ou r ceux oui ne connaissent pas les  f inesses lin
guistiques, du patois tournaisien, je dirai q u ’on désigne 
par ce  verb e  imagé, l ’opération qui consis te  à introduire 
dans l ’orifice bucchal des m ets  spécia lem ent préparés 
à ce t  e f f e t . . .  mais je  vois que je  m ’écar te  du sujet ,  
résum ons-nous, il y avait  un banquet.

C o m m e tout banquet qui se  resp ecte ,  il fut précédé 
d ’une sortie . Aux sons ry thm és du tambourin, à l ’om bre  
protectr ice  du drapeau, la vaillante phalange fit irrup
tion dans les  T em p les  des Cap ucins  et répandit des 
flots d ’harmonie. La  grande salle  du C en tra l ,  prise 
d ’assaut par quinze affamés et assoiffés  regorgea  de 
monde.

J e  ne vous décrirai pas le banquet;  un volume n ’y 
suffirait guère . L e s  cam arades  b leus s ’y m ontrèrent
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piteux. Un exam en en règ le  leur fut infligé et l ’on 
constata av ec  stupeur la naïveté  candide des innocents  
candidats qui nous débarquaient  tout droit de la C o n 
grégation de l ' im m a c u lé e  Conception.

G r â c e  à toutes sortes  de protections, que je  n ’hésite  
pas à qualifier de malsaines, ils furent cep endant admis 
à l ’un a n im ité . . .

L e  feu grégeois  qui se  consu m e au fond du sang 
tournaisien ne tarda pas à faire bouillir ce  dernier.  Et,  
av ec  une rem arq uab le  sagacité ,  tous les  cheoncq -c lo
t ierseo is  se  d ir igèrent e n sem b le  v ers  les  lieux qui é te i
gnent les  flammes. Q uelques-uns  se  noyèrent dans leur 
vin, d ’autres  ré s is tè re n t  m ieux et l ’un d ’eux parvint 
m ê m e  à entôler un digne rep résentant de la race  bour
geo ise  j u s q u e ? . . .  P a s  d ’indiscrétion.

C o m m e  le dit avec  ju stesse  le  c é lè b re  philosophe 
g rec  Pam phile  :

M ais  toute chose  à son terme 
E n f i n . ..

. . .  C h acu n  rentra  ch ez  soi.

C h e o n c q  C l o t i e r s .

Cercle des Etudiants du Tournaisis

Voici un nouveau C e r c le  qui b ien q u ’enco re  à l ’état 
em bryonnaire  promet de faire parler de lui. Il n ’est 
pas com m e vous le pourriez supposer un con cu rrent 
de l ’autre c erc le  essentie llem ent tournaisien « L e s  
C h e o n cq  C lotiers  », non, c ’est  une soc ié té  ayant des 
aspirations plus grandes, puisque groupant tous les 
étudiants de l ’arrondissem ent de Tournai.

P arm i les principaux points de son program m e

8
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notons : sa participation aux m anifestations politiques 
anticlér ica les ,  excursions  et sorties.  Q u elq u es  cam a
rades se sont déjà charg és  de faire des cau ser ies  
en tr 'au tres  le cam arade Fém in o  qui nous parlera de 
la chanson tournaisienne av ec  audition par les  m eilleurs  
vocal iseurs  du cerc le  (ô From âgeu x ! ô C hariot  ! ô vous 
tous, le C h œ u r ! )

L e  C o m ité  est  com posé com m e suit pour 1 9 1 3 - 1 9 1 4  : 
P résident : J u l e s  M a r é c h a l ;  V ice-Président :
G a s t o n  S i x ;  S ecréta ire : H e n r y  G e r v a i s ;  T réso
rier : M a u r i c e  L a u r e n t ;  Porte-drapeau : A l f r e d  

T r i v i e r .

La Bauge

Cercle des Sangliers des Ardennes

L e  froid et la ne i£e  ont chassé  les  m arcassins  de la 
b a u g e ;  garde à vos les  grains vont en trer  en l i c e ! . . .  
L eu rs  grognem ents  tonitruants ont fait trem bler  les 
murs de l 'Institut.

Nous enregistrons  avec  plaisir le retour au bercail  
(en l ’o ccu re n ce  la bauge) des deux solitaires  Didy le 
M arcass in  et Toutouille, promus caporaux de ré s e rv e  
après plus de 15 mois de sou ffrance ;  m a lh eu reu sem en t  
le  secré ta ire - tréso r ier  a revêtu le costum e de pompier 
de 2° c lasse .  Il e s t  temps que le cerc le  se  rem u e  car  
la présidence  de X a v ie r  ne fut guère  laborieuse e t  la 
ca isse  quoique n ’ayant à solder aucuns frais de guin
daille (Voir  Almanach 1 9 1 2 )  est en v a h ie  par une 
horde d ’araignées.

D eux changem ents  sont portés à votre co n n a issa n ce :
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La B au g e  s ’est  adjoint, à l ’unanimité, les quelques  
m arcassins  isolés  de l 'E c o le  des M ines, dont deux 
força ts ;  le c erc le  est  donc devenu inter-univers itaire .

C h an gem en t  de local : par suite des visites  intem 
p estives  e t  ré i té ré e s  dans la bauge com m une, en l ’ab
s en ce  des m arcassins ,  des b laireaux et putois du bois 
d ’H avré ,  l ’a s sem b lée  a décidé d 'abandonner m om en
taném ent le local et a accep té  sur la proposition du 
sanglier  A -K oi-B io n  le lieu de réunion suivant : une 
grotte c re u s é e  dans les flancs du M ont P a n ise l ;  c ’est 
tout à fait couleur locale ;  en trée  l ibre sur p résenta 
tion de la carte  de m e m b re .

Un ban m a rca ss in !  un, deux, t ro is . . .
L a  H u r e .

Cercle Flamand

C e rc le  bizarre, fantasque, ex travagant;  éprouvant à 
cer ta in es  époques, d ’ailleurs mal d éterm inées ,  le besoin 
de se  sec o u e r  de sa torpeur, de son état lé thargique 
prolongé;  de montrer qu'il ex iste  m algré  tout, sur 
papier com m e on dirait bourgeoisem ent et vulgaire
ment.

N ’a ju sq u ’à présent prouvé son ex is ten ce ,  sa vitalité 
que d ’une façon morne et peu convaincante.

M algré  tout, s es  m e m b re s  (il y en a légions) sont 
p le in s . . .  de bon vouloir et souhaitent que 1 9 1 4  leur 
fournisse  l ’occasion, de fê ter  dignement,  la rena issan ce  
la résurrection  de leur groupe.

Inutile d ’indiquer de com ité tout y étant provisoire.
En résu m é son impigeabilité  fait son originalité.

G . H.
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L ’Assaut

Sous ce titre s ’est  fondé à Mons, un journal estu
diantin anticlérical.  Voici  les c irco nstances  qui ont pro
voqué sa naissance.

L e s  étudiants calotins de M ons ont un canard. L o rs  
du d er n ie r  Jub ilé  de l ’E co le  des M ines, "  L ’amical " , 
le  susdit canard calotin, inséra  quelques  allusions qui 
ne  la issaient aucun doute sur leurs  « v e lle ïtés  c lér i 
calisantes  de l ’E co le  des M ines  ». <c C e s  m essieu rs  » 
prétendaient prendre dans le su ccès  de l ’Institution 
de G uibal et D ev ile  une part à laquelle  ils n ’avaient 
aucun droit.

Il fallait aux cam arad es  m iniers  un canard qui pût 
supprim er ce t  état d ’infériorité .

P e te r ,  R é d a cte u r-C h e f  d ’Estudiantina, l ’officiel de 
l ’Institut com m ercia l,  comprit cette  situation pénible 
et offrit g ra c ieu sem en t  aux copains attaqués l ’hospita
lité dans les  colonnes  de son journal. D e  là, à fuscion
ner.  à form er un seul et m êm e journal, défendant les 
intérêts  com muns, il n ’y avait q u ’un pas. Il fut franchi 
et l ’Assaut était fondé.

S on  program m e : Avant tout le journal est  estudian
tin, on y re la te  avec  v erv e  caustique les  é v én em en ts  
de la vie  d ’escholier .

Il a entrepris  éga lem ent de faire l ’éducation politi
que de l ’Etudiant, qui se  désintéresse  souvent de ces  
questions passionnantes

Son titre exprim e bien le program m e d ’avant-garde 
q u ’il s ’est  tracé  : L a  propagande pour les idées neu
v es  et progress istes  qui tendent v ers  un idéal d ’huma
nité m eilleure.

L e  journal possède un titre sym bolisant vra im ent son
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program m e : « U n  hom m e s ’é lançant à l ’assaut de la 
c itadelle  des pré jugés  antiques et entraînant a v ec  lui 
la feule  des Etudiants ».

L e  C o m ité  e s t  ainsi com posé : R édacteu r-en -chef ; 
M a r c e l  B o n t é  (Institut C o m m e rc ia l ) ;  Administra
teur : G e o r g e s  M a c q u e t  (E co le  des M in e s ) ;  S ecré 
taires de Rédaction : D e n i s  G e o r g e s  (I. C . ) ,  J e a n  

H a c c o u r  (E .  d. M . ) ;  R édacteurs : G e o r g e s  A b r a s 
s a r t  (I. C . ) ,  F r a n c i s  M e u n i e r  (E . d. M . ) ,  P i e r r e  

S p o r c q  (E .  d. M . ) ,  M a r c e l  V o u e z  (I.  C .) .



GEMBLOUX
B ien  e u e  frappé, dès le début de l ’année,  par la 

perte de notre P résid en t d ’honneur, M onsieur E ugène  
H am bursin ,  ingénieur agricole ,  député libéral de l ’ar
rondissem ent de Namur dont l ’exp ér ien ce  nous a guidé 
en toute occasion, l ’e x e rc ice  écoulé  coïncidant avec  la 
réorganisation de l ’Institut, fut, lui aussi,  un ach em i
nem en t de la part de notre soc ié té  vers  une organisation 
plus puissante, plus m éth otique . La  suppression de 
l ’internat favorisa, d ’ailleurs,  dans une certa ine  limite 
l ’extension et la bonne m arche  de notre s o c ié té ;  aussi,  
l ’année é co u lée  est-elle  r iche en ac tes  d ’organisation 
intérieure.

P ou r  la p rem ière  fois, nous avons fait appel aux 
anciens, en créant des m em b res  d 'honneur. L e  résultat 
a é té  superbe  et a répondu dans une large m esu re  à 
cette  demande de soutien qui était  pour nous à la base  
de toute réorganisation.

D ans  un autre ordre d ’idées, si G em b lo u x ,  et 
pour cause, n ’a pu se  prodiguer com m e chaque année, 
il a eu à cœ ur de fournir,  lors du C on grès ,  un travail 
dont l ’ampleur faisait oublier son inaction apparente .  
J e  veux parler du rapport du cam arade Sim on sur les  
coop ératives  agricoles  neutres —  rapport ovationné de 
tous e t  dont on a requis  l ’impression, ce  qui a été 
pour nous, l ’é loge le plus flatteur.

D e  plus, ne voulant en rien être in férieur à la répu
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tation acquise ,  tous nos m e m b re s  ont eu à cœ ur de 
répondre aux appels des cam arades  d ’autres  un ivers ités  
et G em b lo u x  s ’est  m ontré  dans toutes les  fê tes  estu
diantines de B ru x e lle s ,  Gand, L iè g e  etc..

L ’élan était donné, et déjà, cette  année,  nous avons 
pu juger  de l ’e ff icacité  des m e su res  prises.  U n  nom bre  
considérable  de copains ont tenu à faire  partie  de notre 
association, ce  qui nous a perm is  de faire, déjà, b eso 
gne utile.

E t  nous ne nous en tiendrons c a s  là ! L e s  dévoue
m ents  ne m anquent pas cette  a n n é e ;  G e m b lo u x , quoi
que petit par le nom bre, bril lera  cer ta in em en t  d ’une 
splendeur nouvelle  dans un avenir  très  proche.

Com position du C o m ité  pour 1 9 1 3 - 1 9 1 4  : P résiden t : 
H e p t i a  R i c h a r d ;  V ice-Président : Q i n g u a i r  R i g o 
b e r t ;  S ecréta ire : V i t t o z  M a r i u s ;  T résorier :
D r o s s a r t  P i e r r e ;  C om m issaires : F e r r a n d  M a u 

r i c e ,  P r i n s  P h i l i p p e ,  F r é s o n  R o b e r t ;  B ib lio th é
caire : L a m b i o n  R o b e r t ;  Porte-drapeau : D o u d l e t  

R a y m o n d .

V i t t o r .





NOS PORTRAITS













M. J. BIDEZ

Jo sep h  B id ez  est né  à F ra m e rie s ,  le 9  avril 1 8 8 7 .  
Son père, q u ’il perdit de bonne heure ,  était venu ex e r 
c e r  la profession de m édecin  au c en tre  de ce  pays 
borain dont les  visiteurs n ’oublient pas l ’im pression 
grave  et le charm e mélancolique.

E n v o y é  à B o n n e -E sp é ra n ce ,  près de B in ch e ,  B id ez  
reçut la sér ie u se  éducation des col lèges  où les profes
seu rs  con serv ent  le culte  traditionnel des le ttres  c las
siques. S ’il est  vrai que l ’essentie l  de l ’éducation, ce  
n ’est pas le contenu des m atières  ense ig nées ,  mais la 
gym nastique de l ’esprit,  l ’éveil  et l ’excitation des facul
tés. il sem b le  q u ’à cet  égard la méthode des hum anités  
pratiquée à B o n n e -E sp é ra n ce  donnait en ce  tem ps là 
d ’exce l le n ts  résu lta ts ;  parmi les condisciples  de Bidez, 
se  trouvaient des jeu n es  gens  qui devaient d evenir  plus 
tard, l 'un, le savant d irecteur actuel de la B ib l io th èq ue  
royale,  D om U rs m e r  B er l iè re ,  l ’autre,  le  chanoine 
C au ch ie ,  professeur à l ’U nivers ité  de Louvain , un 
tro isièm e, M gr Ladeuze, rec teu r  de la m êm e U niver
sité .

A près  le petit collège hennuyer,  v inrent les études 
un ivers ita ires  à L ièg e ,  autre cadre, wallon en co re ,
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mais cependant tout nouveau, plus varié,  plus animé, 
où la ra ce  se  complait à m ontrer ses  qualités sociab les  
et l ’affabilité de sa nature. C o m m e tous les  B elg es ,  
d ’où q u ’ils v iennent,  B id ez  adopta vite  com m e patrie 
d ’élection ce  milieu aim able  et il y a c on serv é  de soli
des et fidèles affections.

A l ’U nivers ité ,  le pénétrant analyseur d ’âm es  qu'était  
D e lb œ uf apprécia bientôt sa paissance de travail et de 
réflexion et il aurait désiré  le gagner pour les  études 
philosophiques. Mais, alors com m e au jou rd ’hui, les  c ir
con stan ces  offraient peu de ch a n ces  d ’avenir  dans une 
telle  ca rr iè re  pour les esprits  de la trem pe de Bidez. 
R eçu,  en 1 8 8 8 , -docteur en philosophie e t  le ttres  avec  
la plus grande distinction, il crut devoir entreprendre  
des études juridiques, tout en donnant une partie de 
son temps à l ’ense ig nem ent privé. Il devint docteur en 
droit en 1 8 9 1 ,  et s ’inscrivit com m e stagiaire ch ez  
M. Van M arcke ,  au jourd ’hui rep résentant de L ié g e  et 
ancien président de la gau che  l ibérale  à notre P arlem ent.

B id ez  pratiqua quelque tem ps com m e avocat,  plai
dant surtout des pro deo,  ainsi qu'il sied m odestem ent 
aux je u n e s  auxiliaires de Thémrs. D e  cette  apparition 
au barreau, quelques amis se  rappellent un épisode 
dont B idez a le droit d ’être  satisfait .  V e rs  1 8 9 2 ,  si je  
m e souviens  bien, il eut le bonheur de contribuer à 
fa ire  reconnaître  en appel l ’innocence  de deux ouvriers  
q u ’un prem ier  jugem ent, rendu hâtivem ent en tem ps de 
troubles,  avait  condam nés pour un prétendu attentat 
anarchiste.

Pendant cette  courte période, B id ez  n ’abandonna 
jamais tout ?. fait ses  études sur l ’antiquité. Son goût 
du travail méditatif et solitaire, soutenu et avivé à 
L iég e  par des fréquentations scientifiques, finit par 
tourner en t iè rem ent  sa p ensée  vers  les  re c h e rc h e s  dés-
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in téressées ,  et il vint un jour où i! eut le loisir  de 
c o n sa cre r  un iquem ent n la sc ie n ce  sa docilité, sa p er
sé v é ra n ce  e t  sa bonne et forte volonté. Il se  rendit 
alors à B er lin  et i! y entendit sp écia lem ent M. H e r 
mann Diels ,  l ’un des m aîtres  les plus ém inents  de la 
philologie g recq u e  en A llem agne.

E n  1 8 9 4 ,  il présentait,  devant la Fa cu lté  de philo
sophie e t  le ttres  de l ’U nivers ité  de Gand, une disser
tation sur L a B iographie d ’E m pédocle  qui lui valut le
titre de docteur spécial  en  philologie  c lass iq u e ;  en 
1 8 9 5 ,  il était ch a rg é  par un arrêté  royal de faire dans 
la m êm e Facu lté  les cours de philologie g recq u e  en 
candidature et au doctorat. Il fut nom m é professeur 
extraordinaire  en 1 9 0 2  et promu ordinaire en 190 7 .  
L e  Roi l ’a nom m é c h eva lie r  de son ordre en 1 9 1 2 ,  
et la C la s se  des le ttres  de l ’A cad ém ie  royale l ’a élu 
m em b re  correspondant le 1er d écem b re  1 9 1 3 .

J e  ne reproduirai pas ici dans son entier  la l iste  des 
no m b reu ses  publications de J .  Bidez. A la sér ie  des 
titres qui figurent dans le ré c e n t  L iber  m em orialis  de 
l ’U nivers ité  de G and, il faudrait en co re  ajouter ceux 
de plusieurs travaux parus dans c es  deux dernières 
ann ées .  J e  m e bornerai  à quelques  indications gén é
rales.

Du co m m e rce  de B id ez  av ec  les  études psychologi
ques, est  sortie  une étude sur  une des questions les 
plus troublantes du droit pénal : Fous ou crim inels, 
R ev u e  de B elg iq u e ,  1 8 8 9 .

S ’il n ’a pas continué à s ’adonner aux études philo
sop hiques  suivant la méthode logique et expér im entale  
qui était celle  de Delboeuf, c ’est  du moins à l ’œ uvre 
de philosophes g re cs  que B id ez  a con sacré  une bonne 
part de son activité  philologique. C o m m e se rattachant 
par quelque titre à ce t  ordre de re c h e rc h e s ,  il faut
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citer,  outre La biographie d 'E m pédocle, les  O bserva
tions sur qu elqu es fragm ents d'E m pédocle et de Par
m énide  (A rchiv  für G e s ch ic h te  der Philosophie , t. I X ) ;  
B éro se  et la grande année  (M élan ges  Paul Frédericq ,  
1 9 0 4 ) ;  P sellus et le com m entaire du T im ée de Proclus 
(R e v u e  de Philologie,  1 9 0 5 ) ;  Fragm ents d ’un philo
sop h e ou d'un rhéteur g rec  inconnu  (Ibid. 1 9 0 6 ) ;  un 
M ém oire sur les  doctrines d es  C haldée ns et l ’influence 
de celles-ci sur l’antiquité gréco-rom aine  (encore  inédit),  
e t  un R ecueil 'critique des fragm ents ph ilosophiqu es de  
Porphyre le néo-platonicien, deux ouvrages considé
rab les  qui ont obtenu su cce ss iv em e n t  de l ’A cadém ie  
royale de B elg iq u e  le prix G a n tre lle  pour la V i r  et 
peur la V I I I e période. C o m m e  p rem ière  partie de ce  
dernier travail,  B id ez  a publié en 1 9 1 3 ,  à Gand et à 
Leipzig, une Vie de Porphyre, aussi l ittéraire q u ’éru
dite, en m êm e temps que les fragm ents de deux des 
traités de ce  philosophe.

C 'e s t  un hasard des circonstances ,  p lu tô t  q u ’un plan 
préconçu, qui am ena B idez à publier une sér ie  de tra
vaux importants relatifs  aux auteurs g re cs  chrétiens.  
Faisant  en 1 8 9 5  un voyage d ’études en G r è c e  et en 
O rient,  il sé journa plusieurs sem ain es  au couvent de 
P atm os et étudia de nom breux m anuscrits  de la r ich e  
bibliothèque. L e  butin scientifique ainsi recueill i  ne 
se  rapportant guère  q u ’à la l ittérature chrétienne,  B id ez  
fut am en é à travailler dans ce domaine nouveau pour 
lui. Ainsi parurent son étude sur Deux vies g recqu es  
inédites de Paul de T h èbes  (G and, 1 9 0 0 )  et, dans la 
B yzantinische Z eitschrift  et ailleurs,  d iverses notes 
re la t ives  à des m anuscrits  grecs  : travaux ardus et très 
spéciaux, mais par lesquels  il achevait  d ’acquérir ,  
com m e philologue, une maîtr ise de m étier  dont il a 
donné notam ment une preuve étonnante dans le tour
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de force  q u ’est  sa D escription d'un manuscrit hagio
graphique g rec  palim pseste  (B u lle t in  de l ’A cad ém ie  
royale  de B elg iqu e ,  c lasse  des lettres ,  1 9 0 0 )  et dans 
son d ébrouillem ent de La tradition m anuscrite du L en i
que de Suidos  (B u lle t in  de l ’A cadém ie  de B er lin ,  
1 9 1 2 ) .

C ’est enco re  le sé jour à P atm o s  qui fut l ’origine de 
l ’édition d ’Evagrius,  un avocat d ’Antioche qui, au 
V I e s ièc le ,  écr iv it  une histoire très  préc ieu se  de l ’E g lise  
d ’O rien t  (T he ecclesiastica l History o f Evagrius, L o n 
dres, 1 8 9 8 ;  en collaboration avec  L. P a rm en tier ) .

A la demande de la C om m ission  de l ’A cad ém ie  de 
B er lin  (M M . H arnack ,  Diels ,  de W ilam ow itz , etc .)  
qui dirige la publication des écr ivains  g re cs  chré t ien s ,  
les  éditeurs d ’E vag rius  se  charg èrent  de faire paraître  
dans la grande collection allemande, quatre  autres  his
toriens gre cs  de l ’E glise  : S o cra te ,  S o zo m ène ,  T h é o 
doret e t  Philostorge.  C e  dernier,  dont on n ’a q u ’un 
résum é général  et des fragm ents  épars,  est  particuliè
rem en t  intéressant parce  q u ’il fait entendre  la voix d ’un 
parti héré t iq u e .  M. B id ez  est  parvenu à en reconstituer  
un texte  plus pur et plus com plet que celui des éditions 
antérieures  (Philostorgius K irchen gesch ich te  e tc . ,  von 
J .  Bidez. Leipzig, 1 9 1 3 .  C L X V I I I  et 3 4 0  pp. in-8°). 
Son  édition de S o zo m ène  est  au jou rd ’hui en m anuscrit  
en t ièrem en t  prête pour l ’impression (Cf. La Tradition 
m anuscrite de Sozom èn e, etc.  dans les  Texte und 
Untersuchungen zur G esch ich te  . der altchristlichen  
Literatur, par J .  Bidez, Leipzig, 1 9 0 8 ) .

A vec  la connaissance  approfondie q u ’il avait  ainsi 
acquise  des p rem iers  s iè c le s  de l ’O r ie n t  chrétien ,  
B id ez  était le  meilleur collaborateur que put s ’adjoin
dre M. Franz  Cum ont pour sa grande édition critique 
des L et t res  de l ’em p ereu r Ju lien.  A nnoncée  dès 1 8 9 8
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par les R ech erch es  sur la traduction m anuscrite des  
lettres de l ’em pereu r Ju lien , cette  édition très  attendue 
est ac tuellem ent en cours d ’impression, chez  T e u b n er  
à Leipzig.

E n  fait de publications de nature à in téresser  un 
public plus étendu, je  c iterai : Un séjour à Patm os  (en 
collaboration),  Gand 1 8 9 5 ;  L es  d écou vertes récen tes  
de papyrus (B ib l iograp h e moderne, 1 8 9 9 ) ;  M. de 
W ilamowitz-M oellen dorf et la question du g rec  (R e v u e  
de l ’Instruction publique en B elg iqu e ,  1 9 0 1 ) .

U n e  activité  aussi féconde montre assez  que J . B id ez  
a eu le bonheur de choisir une spécialité  qui cadre 
p arfaitem ent avec  la nature de son esprit .  Il a eu encore  
deux autres  ch a n ces  : c ’est  d ’abord, allant à Gand, 
d ’être  transplanté dans un milieu où règne  une pondé
ration d ’esprit favorable  anx re c h e rc h e s  cr it iques  de 
l 'érudition; c ’est  ensuite  de rencontrer ,  dans la Facu lté  
de philosophie et lettres  de cette  ville, une atm osphère 
où surabondent l ’excitation et l ’émulation scientifiques. 
L ’esprit  et le rég im e de la Facu lté  agissent par eux- 
m ê m es  pour le bien des é tud es ;  les solutions conform es 
à l ’intérêt de l ’ense ig nem ent y rencontrent  fac ilem ent 
l ’adhésion unanime. Il a fallu l ’inintell igence néfaste  
d ’un politicien pour imaginer de faire à cette  Facu lté  
la querelle  inepte qui a eu pour résultat l ’é lo ign em e nt 
d ’un de ses  m e m b res  les  plus illustres, M. F ra n z  
Cum ont.

E n  m êm e temps q u ’il ser t  la sc ien ce  par ses  propres 
travaux, un professeur d ’U nivers ité  a pour tâche de 
fo rm er  des disciples capables  de la cultiver à leur tour 
d ’une m anière  indépendante. D ans  la sc ie n ce  philolo
gique dont les  abords sont h ér is sés  d ’une suite de 
petites  difficultés que l ’on doit surm onter avant d 'arr i
v er  aux régions in téressan tes ,  il faut gén éra lem en t au
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maître un dévoûm ent long, continu et opiniâtre pour 
a m en er  les é lèv e s  au point où ils seront en état d ’en tre 
prendre des re c h e rc h e s  personnelles .  A ce t  égard, une 
liste som m aire  des travaux é labo rés  dans les  e x e rc ice s  
pratiques de B idez fait voir, surtout si l 'on tient compte 
du nombre restre in t  des é lèv e s  du doctorat, com bien 
l ’impulsion donnée par lui a é té  féconde :

E tudes sur le texte  du discours de Ju l ien  par S o n n e 
ville et Mansion (R e v u e  de l ’Instruction publique en 
B elg iqu e ,  t. 41 et 4 2 ) .

Etude sur les Oracula sibyllina  par J .  M aerten  (ibid., 
t. 4 8 ) .

S u r  la V ie  de St-T héodore  par Théod ore ,  par E. Rol
land (R ecue il  des travaux publiés par la Fa cu lté  de 
philosophie et le ttres  de l ’U nivers ité  de G and, fasc .  2 3 ) .

Contribution à l ’étude des v ies  de Paul de T h è b e s ,  
par J .  D e  D e c k e r  (ibid. fasc. 3 1 ) .

Edition des textes  hagiographiques gre cs  re latifs  à 
l ’em p ereu r  Constantin  I, par Ad. D e B e u c k e la e r e  
(ibid. fasc. en cours d ’impression).

Tous c es  é lèv es  laborieux, qui constituent déjà une 
petite école  philologique gantoise,  sont originaires  de 
la Flandre. Il sem b le  donc que la grande cité  flamande 
n 'ait  pas lieu de reg re tter  d 'avoir vu confier une portion 
importante de son ense ig nem ent supérieur à un enfant 
du Hainaut, form é en partie à L ié g e ;  il est  au jourd ’hui 
parfaitem ent enrac iné  dans sa ville universitaire ,  ainsi 
que  l ’est  éga lem ent  le wallon de roche  franchim ontoise  
qui a nom H enri  P irenne .

Pare il lem ent,  nous avons toujours eu, à l ’U nivers ité  
de L ié ge, bon nom bre de p rofesseu rs  d 'origine fla
mande, qui s ’y sont tout de suite acc l im atés  définiti
vement. A ce t  égard, il n ’existe ,  je  pense, q u ’une 
seu le  exception, un p hénom ène de nostalgie qui étonne

9
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e nco re  les  bons L iég eo is  e t  qui re s ter a  h jam ais  un 
désastre incom préhensib le  pour leur patriotisme local : 
c ’est  le cas de Paul F re d e r icq  qui, dédaignant les  grâ
c es  et les  av ances  de la ville mosane, voulut la fuir 
pour d em eurer  fidèle au culte  de la c ité  des A rtevelde.

P a rt icu lièrem en t  entre le H ainaut et l ’U nivers ité  de 
Gand, il y a eu de tout temps une collaboration sc ien
tifique q u ’illustrent des noms com m e F. H enneb ert ,  
p rofesseur d ’histoire, P .  Namur et Alb. Allard, pro
fesseurs  de droit, F.  J .  C antra ine ,  p rofesseu r de sc ien 
ces  naturelles ,  J .  M assau, professeur de m écanique,  
F. Soupart,  p rofesseu r de m éd ecine .  A côté, de ces  
disparus, je  ne veux citer  parmi les  nom breux vivants 
que le  nom si populaire du p rofesseu r ém érite ,  M on
sieur E r n e s t  D isca illes .  E n  parcourant rapidement le 
récen t  L iber  m em orialis, je  n ’ai pas re le v é  moins de 
vingt-quatre nom s de H en n u yers  qui sont en trés  com m e 
p rofesseu rs  ou com m e chargés  de cours à l ’U nivers ité  
de Gand.

C e  serait  une perte intellectuelle  pour la F landre 
et une in justice de plus à l ’égard d ’une province déjà 
suffisam m ent p ersécu tée ,  que de rendre impossible,  
par la transformation de l ’U nivers ité  gantoise,  la con
tinuation de rapports aussi b ienfaisants  pour l ’unité 
patriotique q u ’ils sont féconds pour la science.

Un dernier détail qui, pour avoir é té  un signe du 
temps en 1 9 0 5 ,  ne l ’est  peut-être plus en 1 9 1 4  : P a s  
plus q u ’aucun des nom breux he l lén is tes  du pays,  
J .  B id ez  n ’a é té  appelé à s iég er  dans la Com m ission 
des ré fo rm es  de l ’e nse ig nem ent  moyen où des com 
pétences  tr iées  ad hoc  ont é té  réunies ,  à la suite du 
C o n gres  mondial de Mons, à la seu le  fin de p roclam er 
la faillite et la mort des études grecques .

L. P a r m e n t i e r .











PAUL ERRERA

P aul E r re r a  naquit à L a ek e n  le 2 3  juillet  1 8 6 0  : 
il ne  s ’es t  jam ais  assis  sur un banc d ’éco le  avant d ’en
trer à l ’université  libre de B ru x e lle s ,  où il fit ses  études 
de droit. D evenu  avocat près  la C ou r d ’appel de cette  
vil le, Paul E rre ra  voulut en trer  dans le  corps profes
soral de l ’université  et présenta  com m e thèse  d ’a gré
gation « L e s  M asuirs  » résu m é de nom b reuses  re c h e r 
ch e s  historiques et juridiques sur les vestiges  des for
m es anc ien nes  de la propriété en B elg ique .

C e  term e original et archaïque  em prunté  au dialecte 
wallon de C hâtel ineau  évoque l ’h istoire d ’une com 
munauté foncière  oui s ’était  form ée au 7 e s iè c le  et avait 
subsisté  pendant tout le M o yen -A ge ;  e lle  surv écu t à la 
Révolution de 1 7 8 9  et à la ré fo rm e administrative de 
1 7 9 5  qui avait  é c ra sé  toutes les  institutions s im ilaires.

C ’est  surtout à partir du 13° s iè c le  que la corpora
tion des M asuirs  prit une physionom ie particu lière ;  
leurs  droits et leurs propriétés  se  distinguent de ceu x  
des autres  habitants et ils v ivent d ’une v ie qui leur 
es t  propre.

L e s  M asuirs  de C hâtel ineau  s ’étaient partagés le 
bois de F l ich ée  qui, prétendaient-ils ,  était la propriété 
de leur institution.



—  CXXXII —

Le m inistère  des finances disait que l 'E ta t  belge était  
propriétaire du bois en tant que s u c ce sse u r  du couvent 
de Soleilm ont, ancien propriétaire tré foncier  du bien, 
car  la propriété totale avait  é té  ré s e rv é e  au m onastère  
et les habitants n ’avaient que la seu le  jouissance  des 
produits d ’une moitié du bois u sa g er ;  au contraire  le 
com ité de législation attribuait en propriété aux anciens  
usagers  une moitié du bien désorm ais  dégrevé.

A près de longs débats administratifs ,  un arrêté  royal 
du 13 janvier 1 8 8 6  approuva le partage des biens des 
M asuirs  et mit fin à leur existence.

C e t te  curieuse  institution des M asuirs  exista  ail
leurs  a u ’à C h â te l in e a u ;  on en trouve de nom breuses  
traces  dans d ’autres  locaités  w allonnes et dans le pays 
flamand sous le nom de « am borgers  ». C ’est surtout 
à Namur, à L i é ge et à Mons dans les arch iv es  de l ’Etat,  
des com m unes et parmi les papiers des M asuirs  de 
C hâtel ineau  mis à sa disposition par M onsieur Eudore 
P ir m e z  que Paul E rre ra  trouva les documents n é c e s 
s a ires  à cette  étude très  in téressante  au point de vue 
des institutions du pays.

Mais  m algré  l ’érudition de M onsieur Paul E rrera ,  
il lui fallut plusieurs ann ées  de travail pour réunir  et 
ordonner la m asse  des chartes  et autres  écrits  dispersés 
dans toutes les  localités du pays.

« L e s  M asuirs  » parurent en deux v o lu m es ;  l ’un 
contenant la thèse  p résentée  par M onsieur E rre ra  
devant la faculté de l 'un ivers ité  de B ru x e l le s ;  l ’autre, 
le recueil  des preuves, comprend les textes  analysés 
et les  notes qui s ’y rapportent : c e t te  heu reu se  dispo
sition perm et à la fois un contrôle facile et une lecture  
plus attentive.

C e t  exposé un peu ardu risque de ne pas in téresser  
le lecteur non av ert i ;  mais pour quiconque veut étudier
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les  v ieilles coutum es wallonnes, il p résente  un intérêt 
primordial.

C e t te  thèse  valut à M onsieu r E rr e ra  le titre d ’agrégé  
de l ’université  libre de B ru x e lle s .

*
*  *

En 1 8 9 6  il fut chargé  de faire les cours de « droit 
politique général  » et de « droit constitutionnel com 
paré ».

Nommé p rofesseu r extraordinaire  en 1 8 9 8  e t  p rofes
seu r ordinaire en 1 9 0 3  il occupa la cha ire  de droit 
public B e lg e  et de droit administratif com paré. Son  
traité  de droit public be lg e  es t  son oeuvre la plus 
importante et la plus méthodique.

A près avoir rappelé la formation territoriale  de la 
B elg iq u e  sous lés Bourguignons, il m ontre  com m ent 
depuis C h arles -Q uint ,  b ien que nous fûm es su c ce s s i 
vem ent  Espagnols,  A utrichiens, F ra n ça is  et Hollandais, 
notre territoire formait  un bloc, évoluait  v ers  l ’unité 
nationale. P uis  arr ive  la scission de 1 8 3 0  qui c ré e  le 
droit public be lge  : la Constitution fut surtout une 
réaction contre  l ’autoritarisme gouvernem ental  : de là 
de nom breux textes  limitant la puissance du pouvoir 
exécutif  et l ’action prédominante du législateur.

E l le  fut le triomphe du catholic ism e libéral réc la 
mant la l iberté  en tout et pour tous, adoptant tous les 
principes de 8 9  et y a joutant la l iberté  de l ’ense ig n e 
m ent et la l iberté  d ’association ;  d ’autre part de fortes 
traditions nationales font une large part à l 'autonom ie 
com m unale  et provinciale.

A près avoir b rièvem ent e xam in é  les so u rce s  et le 
ca ra ctère  de notre pacte fondamental,  M onsieur E rre ra  
le d issèque : il exam ine  su c ce ss iv em e n t  les é lém ents  
constitutifs  de l ’Etat, les l ibertés  individuelles, les pou-
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voirs centraux, puis les  f inances et la force  publique.
M ais  c e  q u ’il développe av ec  le plus d ’ampleur ce

sont nos l ibertés  constitutionnelles  et leurs  garanties ;  
et dans ce  livre com m e dans sa chaire  il sait  hausser
le ton pour c é lé b re r  les hom m es de 1 8 3 0  dont il nous
m ontre  la vie, le ca ra ctère  et l ’œ uvre avec  une admi
ration si convaincue q u ’il nous com m unique souvent 
son enthousiasm e.

Tous le considèrent com m e un cau seu r  é m é r i te ;  il 
sait choisir parmi les mots qui se  p résentent  en foule 
à ses  lèvres  celui qui traduit le m ieux sa p ensée  puis, 
lo rsq u ’il croit  que nous ne l ’avons pas en tièrem ent 
compris, il nous redit la m êm e chose  mais  sous des 
form es toujours nouvelles  qui tém oignent de la sou
p lesse  et de la facilité  de son éloquence.

Son cours de droit public se  distingue par la c larté 
de son exposé et la nette té  de son argumentation : 
F id è le  interprête  de la constitution, il nous fait appré
c ier  toute la valeur de nos l ibertés  e t  nous les fait 
a im er com m e il les  aime lui-même pour que nous les 
défendions contre  les nom breuses  attaques qui actuel
lem ent tendent à les  restreindre.

P a r  sa con naissance  approfondie du droit, par sa 
méthode d ’enseignem ent,  M onsieur E rre ra  occupe une 
place marquante  parmi les  p rofesseu rs  de la faculté 
de droit.

C h acu n  de nous se  rappelle  l ’avertissem ent q u ’il 
ad resse  aux é lèv es  qui entrent en candidature en droit : 
il les invite à adopter une méthode de travail toute 
différente de cel le  q u ’ils employaient pour les  études 
philosophiques où l ’on doit surtout faire appel à la 
m ém oire  et s ’attacher  aux abstracitons ;  m aintenant il 
faut exam iner  des faits concrets ,  il faut les scruter,  il 
faut réfléchir  et choisir entre  les d iverses solutions pro-
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p osées  en n ’ayant pour guide que le texte  de la loi, 
la raison et la ju risprudence.

C h ois issant des exem p les  concrets ,  M onsieu r E rre ra  
parvient à m ieux se  faire com prendre et à augm enter 
l ’in térêt  de son cours. Souvent il nous m ontre  en un 
exp osé  impartial les th èses  des différents  auteurs,  puis 
il les com m ente ,  en ré fu te  certa ins  points et en approuve 
d ’autres  et toujours il se  prononce d ’une façon nette 
tout en nous laissant com p lètem ent l ibre dans notre 
appréciation.

R em ontant aux sou rces  qui ont produit le texte ,  il 
s ’attache tant à l ’esp rit  q u ’à la lettre et de plus il sait 
se  la isser influencer dans son interprétation par les 
b eso ins  nouveaux de la v ie économique.

G uidant ses  é lèves ,  sans  toutefois leur imposer sa 
m an ière  de voir, il leur p erm et de développer leurs 
initiatives individuelles e t  de se  c r é e r  un ju gem ent 
p erso n n e l ;  souvent m êm e il est  heu reu x  de voir q u ’ils 
défendent une conception opposée à la s ienne  parce  que 
ces  désaccords prouvent la grande indépendance qui 
règne  à l ’université .

P ou r  obvier au rep roche  que l ’on fit souvent aux 
études de droit de ne donner que des con naissances  
théoriques. M onsieur E rr e ra  c ré a  avec  son collègue 
M onsieu r M aurice  V authier  un sém inaire  de droit cons
titutionnel et administratif où les  étudiants, en appro
fondissant des su je ts  qui les in téressent sp écia lem ent 
et en plaidant l ’un contre  l ’autre acquièrent  le sen s  
juridique.

*
* *

M onsieur E r r e r a  s ’est  sp écia lisé  dans l ’étude du 
droit public et s ’est  acquis en cette  m atière  une très  
grande com pétence.
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S a  large to lérance qui le fit toujours planer au des
sus des m esq uines  q uerel les  de parti  et sa haute  com 
préhension de l ’œ u vre  de nos constituants  le firent 
apprécier à sa juste  valeur : aussi son autorité s ’est  
imposée et nous savons que  lors de la dernière  grève  
gén éra le  il fut consulté  par le roi.

Son traité de droit public, dont il prépare  ac tuelle 
m ent une nouvelle  édition, n ’est  q u ’un long plaidoyer 
pour nos l ibertés  : toujours il sut les  défendre lors
q u ’e l les  furent m e n a cé e s  e t  ré c e m m e n t  encore ,  dans 
un discours prononcé à la S a lle  de la M adeleine,  il 
montrait  le  ca ra ctère  inconstitutionnel de l ’attentat que 
le  gou vernem ent p rép are  contre  l ’e nse ig nem ent  public.

M ais  cet  annuaire  n ’es t  dédié q u ’au professeur et 
c ’est  pourquoi, négligeant l ’hom m e politique et le 
philanthrope, j e  m e bornerai  à vous p arler de M on
sieur Paul E rre ra ,  professeur.

Quoique appartenant à la faculté  de droit, il e s t  très  
v e rsé  en littérature et en philosophie; les  cours « H is 
toriens et C h ro niq ueu rs  français  » et « Philosop hes  
et M oralis tes  français  » q u ’il donna à l ’extension de 
l ’université  prouvent la som m e énorm e de connais
sa n ces  que son esprit sut s ’assimiler .  D e  plus il colla
bora à de nom breux ouvrages  et re v u e s  dont nous 
citerons les  plus importants :

L e s  P and ectes  b e lg e s ;
L e  Palais ,  organe du jeune  b a rrea u ;
R ev u e  de l ’U n ivers ité ;
R ev u e  Socia le  e t  politique;
R ev u e  de B e lg iq u e ;
Journal  des Tribunaux
et d iverses rev u es  archéologiques.

Il signa aussi des artic les  dans des rev u es  anglaises ,  
i ta liennes  et allemandes.
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E n récom p ense  de ce  grand labeur il obtint les titres 
de :

M e m b re  de l ’A cadém ie  d 'A rchéologie  de B e lg iq u e ;
M e m b re  de l ’Institut de droit international;
M e m b re  du C on sei l  supérieur  du C ongo .

*
*  *

R e cteu r  de l ’U nivers ité  de B ru x e lle s  de 1 9 0 8  à 
1 9 1 1 ,  Paul E r r e ra  rem plit  avec  distinction ses  fonc
tions : largem ent tolérant, sachant pendant les  périodes 
de trouble  ou de luttes é lec to ra les  tenir sa chaire  au 
dessus des partis, il ne fut pas toujours en parfaite  
com m unauté  d 'idées  avec  les étudiants oui, plus jeu 
nes  et plus bouillants, se  montraient plus intransigeants  
e t  repoussaient  avec  vigueur toute atteinte à leurs  
prérogatives.

M a i s  t o u j o u r s  il  r e s t a  l ’h o m m e  c o n c i l i a n t  Q u i ,  s e  

s o u v e n a n t  d e  s a  j e u n e s s e ,  e x c u s a i t  e n  s o u r i a n t  d e s  

é c a r t s  q u ’i l s  n e  c o m p r e n a i t  q u e  t r o p  b i e n  : a u s s i  p a r 

v i n t - i l  e n  t o u t e s  c i r c o n s t a n c e s ,  e n  a c c u e i l l a n t  n o s  d é s i 
d e r a t a  a v e c  b i e n v e i l l a n c e ,  à a p p l a n i r  l e s  d i f f i c u l t é s  q u i  

a v a i e n t  s u r g i  e t  à m a i n t e n i r  l a  p a r f a i t e  u n i o n  e n t r e  l e  

c o r p s  p r o f e s s o r a l  e t  l e  c o r p s  e s t u d i a n t i n .

S e s  discours rec toraux obtinrent un grand su ccès  
et je  ne  puis rés is ter  au plaisir de vous en donner un 
b re f  aperçu  :

D ans son discours « Notions m od ernes  de l ’E tat  », 
il p réc ise  la notion de l ’E ta t  en en re c h e rc h a n t  sa rai
son d ’être  : il passe  en revue les  d ifférentes  théories  
qui ont é té  développées et e ssaye  de les  concilier.

A près avoir rappelé la théorie  du contrat social qui 
n ’est q u ’une amplification des rapports féodaux unis
sant seig neurs  et vassaux en un constant é ch ange  de
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serv ices  réc iproques ,  il prouve com bien  le constitu
tionalisme m oderne se  rattache à l ’idée de contrat 
soc ia l ;  en effet  notre droit public est  tout p énétré  de 
la théorie  contractuelle  puisque le  constituant, en 
imposant au roi de p rê ter  serm ent  à son avènem ent,  
c ré e  un véritable  pacte entre  le roi et la nation qui se 
renouvelle  à chaque règne.

S e lon  la théorie  des droits naturels ,  l ’E ta t  doit garan
tir à l ’hom m e la l iberté ,  condition indispensable à 
l ’épanouissem ent de sa p erfec tib i l i té ;  ainsi com prise  
cette  théorie  a donné na issance  au l ibéra l ism e puisque 
la l iberté  ou plutôt les  l ibertés  m odernes  sont consi
d érées  com m e des droits inaliénables  et im prescrip
tibles  : nous lui devons la plus noble partie de notre 
constitution qui traite « des B e lg e s  et de leurs  droits ».

E t  puisque la théorie  du droit divin des rois affirme 
la com p étence  ill imitée du souverain  temporel,  « les 
rois par la grâce  de dieu » sont les  vrais instaurateurs 
de l 'E ta t  laïc.

L e s  progrès  étonnants accom plis  par les  sc ie n ces  
exp ér im en ta les  pendant le 19“ s ièc le  firent naître la 
théorie  organiciste  qui mit en lum ière  les  fonctions de 
l ’E tat  : fonction éducative, fonction judiciaire et fonc
tion tutelaire. ,

L e  rappel de c es  quelques  théories  sur l ’origine de 
l ’E tat  prouve que la sc ie n ce  du droit public a grande
m ent profité du progrès général  des idées : à travers  
ces  différents systèm es  nous voyons s ’aff irm er la com 
pétence  de l ’Etat,  sa form e constitutionnelle  et les 
garanties  des l ibertés  individuelles, mais  l ’é lém ent 
essentie l  de l ’E tat m oderne et la sou vera in eté  nationale 
que dém ontrent m ieux que les écr its  des théoriciens  
la révolution de 1 6 8 8  en A ngleterre  et ce l le s  de 1 7 8 9  
et de 1 8 3 0  qui p roclam ent la toute puissance de la 
nation.
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Son discours « P ou r  nos l ibertés  » prononcé à la 
s é a n ce  de ren trée  de l ’univers ité  le 17 octobre  1 9 1 3  
es t  un brillant résum é des idées q u ’il défend dans son 
traité  de droit public.

Il exam in e  les  atte intes  portées  à nos l ibertés  chaque 
fois que le principe d ’autorité veut lutter contre  le 
principe de l iberté  : leur conciliation est  difficile car,  
dans l ’E tat  moderne, il faut à la fois accro ître  la mis
sion de l ’autorité, de l ’E tat  et garantir  davantage la 
liberté  individuelle.

D ’autre part l ’application fau ssée  de la loi sur la 
détention p réventive et la correctionnalisation des cr i
m es  ré s e rv é s  au jury par l ’artic le  9 8  de la Constitu
tion m ontrent com bien  nos gouvernants  ont restreint 
tant dans leur principe que dans leur application nos 
l ib ertés  constitutionnelles  e t  com bien  ils sont éloignés 
de la large com préhension  q u ’en avaient les  hom m es 
de 1 8 3 0 .  D e  plus le droit de réunion garanti par l ’arti
c le  19 peut ê tre  supprim é en fait par les  arrêtés  de 
quelques  b o urgm estres  sous p rétexte  que des troubles 
ou des ac tes  de v io lence  sont à cra in d re ;  la vente  des 
journaux sur la voie publique est assim ilée  au colpor
tage et le b o urgm estre  l ’interdit parfois pour satis fa ire  
ses  ran cu n es  politiques.

L ’article  15 prévoit  que « Nul ne peut être  contraint 
de concourir  d ’une m an ière  quelconque aux ac tes  et 
aux céré m o n ie s  d ’un culte,  ni d ’en o b se rv e r  les  jours 
de repos » et cependant la loi sur le repos hebdom a
daire fut votée  et le décret  du 2 4  M essidor an X I I  
forçant la troupe à rendre les honneurs  au S a in t -S a c r e 
ment,  quoique en contradiction flagrante avec  le texte  
e t  l ’esprit  de la Constitution, est appliqué chaque jour 
depuis 1 8 8 5 .

U n e  garantie  p réc ieu se  nous resta it  contre  cette
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arbitraire  com préhension  de notre pacte fondamental ;  
c ’est  l 'art ic le  107  qui dit que « L e s  cours et tribunaux 
n ’appliqueront les arrêtés  e t  rè g le m e n ts  q u ’autant q u ’ils 
seront con form es  aux lois  ». M ais  bientôt le juge ne 
s ’abstient d ’appliquer un acte administratif que s ’il est 
illégal et. se  re fu sant à toute immixtion dans le 
domaine de l ’administration, il l ’applique s ’il est  crit i
quable pour des motifs  d ’opportunité.

P ou r suppléer à l ’insuffisance de juridictions admi
nistratives nous avons le choix entre  deux solutions : 
ou bien c ré e r  un conseil  d ’E ta t  com m e en F r a n c e  à qui 
l ’on pourrait s ’ad resser  en cas  d ’e x c è s  de pouvoir;  ou 
b ien développer la com p étence  des tribunaux ordinai
res  qui, sans  pouvoir annuler les ac tes  administratifs  
arbitraires,  ce oui sera it  contraire  à la séparation des 
pouvoirs, leur en lèvera ient  toute force en leur re fu 
sant la sanction. Ainsi c ’est  au pouvoir judiciaire,  le 
plus indépendant de tous, que M onsieur E rre ra  
dem ande de sauvegarder nos l ibertés  : il ne veut rien 
de nouveau mais il réc lam e de nos gouvernants  une 
pratique plus l ibérale des principes form ulés dans la 
constitution et il nous invite, nous les jeunes,  à lutter 
av ec  lui pour l ’intégrité  de la l iberté qui, com m e le 
disait B en ja m in  Constant « veut toujours des citoyens, 
quelquefo is  des héros  ».

*
* *

Nous croyons avoir montré dans ce. bre f  aperçu les 
idées e ssentie lles  qui se  dégagent de l ’œ u vre  de M on
s ieu r  Paul E rre ra  : la form e q u ’il leur donne est  aussi 
b e lle  que l ’idée.

Il écr it  e t  parle dans un style choisi qui captive par 
sa précision et sa grande c la r té ;  sa langue est pure, 
châtiée  et sem b le  m êm e a ffectée  : mais  si certains
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croient y voir un peu de préciosité  c ’est parce  q u ’il 
em ploye toujours le mot propre, ce  qui est  rare  en 
B elg ique.

L o rs q u ’il prononce un discours, ses  phrases  se  dérou
lent en longues périodes finem ent c ise lé e s  et il sait  
im pressionner ses  auditeurs par l ’emploi d ’im ages aux
quelles  la v igueur n ’en lè v e  pas l ’é légance .

S a  sc ie n ce  serv ie  par une parole im peccable ,  par
s e m é e  de bons mots e t  accom p agnée  d ’un sourire  dis
cret,  est  a isém en t  ass im ilab le ;  aussi M onsieur E rr e ra  
rem porta de nom breux  s u c cè s  oratoires  tant lo rsq u ’il 
donnait des c o n fé re n c es  dans les extensions  univer
s ita ires  de province que lo rsq u ’il parlait à l ’université .

So uv ent  dans son e n se ig n em en t  il rappelle  aux é tu
diants que l ’univers ité  c r é é e  pour la d éfen se  du l ibre 
exam en doit ê tre  une éco le  de l iberté  et de progrès 
où chacun doit s ’y form er le c a ra c tè re  en m êm e temps 
que l ’esprit.

Il veut faire de nous des hom m es largem ent tolé
rants  qui, n ’acceptant aucune idée sans  la contrôler 
et n ’en défendant aucune par parti pris, pourront en 
cas  de conflit e ss a y e r  de con cil ier  les  idées opposées.

E t  c ’est  pour cette  noble conception de la tâche du 
p rofesseur,  plus enco re  que pour son savoir, que la 
je u n e ss e  estudiantine l ibérale  est  heu reu se  de lui 
dédier cet  almanach.

M a u r i c e  S o u p a r t .



LOUIS FRANCK

Il y a quelques  jours, un hebdomadaire disait de 
M. Louis  F r a n ck  :

(( A côté de Paul Hymans et de Fulgence M asson, 
« il est un des jeu nes leaders libéraux sur lesqu els  
« on com pte et av ec  qui l ’on com pte  ».

P re sq u e  en m êm e temps, le prem ier  organe mari
time et com m ercia l  de Liverpool,  le « Journal of 
C om m erce  », parlant des travaux du député libéral 
d ’A nvers  dans le domaine international, disait :

« L es  travaux de M. Franck sont regardés avec  
« reconnaissance par le m onde com m ercial tout en tier; 
« et rien de m ieux ne  pouvait être entrepris en faveur  
(( du com m erce international ».

D ’autre part, le N ederlandsche B oekhan del  » vient 
de publier sous la s ignature de M. Arthur B u y sse ,  le 
distingué député libéral de Gand, une étude docu
m en tée  sur la carr ière  juridique et parlem entaire  de 
M. Franck .  C e t te  triple manifestation, d ’origine diverse, 
est  la m eilleure  introduction à notre su je t .  Aussi bien 
la biographie de L ouis  Fra n ck  est-elle  un bel exem p le
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d ’én erg ie  et de méthode de vie toute moderne, à la 
mode de notre temps de combat.

*
* *

Ne le 2 3  novem bre 1 8 6 3  d'une famille anversoise ,  
Louis  Franck  fit s es  études m oyennes  à l ’A thénée  
d 'A nvers.  D é jà  sur les bancs  de l 'éco le  son activité  se 
manifesta ,  non seu lem ent  dans s es  études, mais  en co re  
« dans la vie  publique » si nous osons p arler de la 
sorte.  Il y créa,  en 1 8 6 3 ,  le c erc le  « Studie  ». Sous 
son influence plusieurs c erc le s  flamands se  fondèrent 
dans différents a thénées  du pays. F ra n c k  prit la d irec
tion d ’une petite feuille, organe des différents  soc ié tés  
fondées par lui et s es  amis, « D e  Sch oolgalm  », qui 
dès lors défendit la cause flamande. E n  outre ses  é tu
des furent_des  plus brillantes  : en 1 8 S 4 ,  il obtint le 
1er prix au concours général  de l 'e n se ig n e m e n t  moyen 
en langue française  et flamande; en 1 8 8 6  il remporta 
le m êm e succès .  E n core  à l ’A thénée  il écr iv it  diffé
rentes  petites études : « D e  P o e s je n  », « Ja n  van 
B e e r s  », « Pol de Mont ». en flamand; « V ic tor  Hugo » 
en français, publié en 1 8 8 5  chez  Gilon à Verv iers .

D e l ’A thénée ,  Fran ck  passa à l ’U nivers ité  de 
B ru x e lle s  où il se consacra aux études de droit.

Au su je t  de ces  ann ées  d ’université ,  le « Pourquoi 
P as?  » disait ré ce m m e n t ;

A l'université, il était parm i les  bûcheurs,- il se  
« fût d éso lé  ju squ ’à en  deven ir m alade s ’il n ’avait 
« em porté la « plus grande distinction  » aux exam en s; 
« il eût plutôt recom m en cé l ’ép reu ve  que d ’accep ter  
« la "  grande  " . Il ne dédaignait pas les  cerc les  où 
« l ’on s ’amusait, où l'on buvait du punch, où l'on fa i

sait des p ièc es  satiriques et des gu indailles; mais
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« il leur p référa it  le  C e r c le  U nivers ita ire.  Il fut des  
(( fondateu rs de la  R e v u e  U nivers ita ire ,  mais il colla 

borait aussi au  Journal des Etudiants.  Et G eorges  
(( D w elshauw ers, consacrant aux rédacteurs de ce  
(( journal (qu i vient d ’entrer dans sa 26e année d ’exis

ten ce!)  d es  vers signalétiques, finissait son poèm e  
« par ce rondel con sacré à Louis W odon, F élicien  
« Cattier et Louis Franck :

Par le trio funam bulesque  
Du Droit : Féli, R anck et Rodon,
Nous term inerons cette fresqu e  
Par le trio fu n am bu lesqu e!
R âclez la gu im barde grotesqu e  
E t, nous, dansons un rigodon ...
H oup! le trio funam bulesque  
Du Droit : Féli, Ranck et Rodon!

« Funam bulesque ! .. .  C om m e Franck s ’est rattrapé 
(( d ep u is ... Qu’ils sont loin les  jours de fo lle  insou 

ciance, de gaîté tapageuse et de triom phante jeu 
n esse, où, co iffé  d ’un b éret de laine blanche, il fa i

« sait la soupe, au cours d ’un pique-nique universi
« taire, dans un chaudron suspendu à un trép ied  de  
« sorcière, au-dessus d ’un feu  de fagots, au m ilieu des  
« plaines de Tour-et-Taxis ! .. .  A h! cette so u p e ... 
« quelle horreur! On avait eu  beau  jeter  dans la mar

mite des bouteilles de Bovril et d es  kilos de viande 
à bouillir, ça n’avait d ’autre goût que celu i du pneu 

« hors d ’usage et de l ’a lo è s ; ça sentait le p étrole et la 
(( teinture d ’io d e .. .  et rien que d ’y songer, l ’auteur d e  
« ces  lignes en  mange en c o r e .. .  »

E n  dehors des cours de droit, F r a n ck  suivit ég a le 
m ent le S ém in a ire  d ’histoire du M oyen-A ge de M. L éo n
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van der Kindere  ainsi que les cours de physiologie de 
M. H eger .

A vec MM. D w elshauw ers  et C att ier ,  F ra n ck  fonda 
en 1 8 9 5  le « C e r c le  U nivers ita ire  » qui réunit  une 
pléiade de je u n e s  hom m es d ’avenir qui sont aujour
d ’hui : le député V andervelde, les p rofesseu rs  C attier ,  
W odon, D e  Moor, M assart,  Bordet,  le bourgm estre  
M ax, le professeur D w elshauw ers ,  le brillant littéra
teur flamand V erm eylen ,  les  avocats P . - E .  Janson, 
H. Jasp ar,  et bien d 'autres  encore .  C e  cerc le ,  qui 
surv écu t dix ans au départ de ses  fondateurs,  eut un e 
influence profonde sur ses  m em bres.

I. —  Au Barreau

Prom u docteur en droit en 1 8 9 0 ,  F r a n ck  se  fit ins
cr ire  au B a rrea u  d ’A nvers.  A près quelques  brillants 
procès en assises ,  il s 'a ff irm a bientôt com m e un juriste 
de prem ier  ordre et se  spécialisa  en droit maritim e et 
com m ercial.

A un jeune con frère  qui lui écrivait  pour lui dem an
der conseil,  F ra n ck  répondait : « 1. T ravail lez  sér ie u 
sem en t  vos dossiers. Il n ’y a pas de cause  q u'on ne 
puisse a m éliorer nar le travail.  ?.. M ép risez  tous 
m oyens de procédure. 3. P la idez  le fait. L e  juge con
nait le droit aussi bien eue  vous. 4 .  S o yez  b ref ,  clair 
et loyal. 5. T ro u ver  des argum ents  est  à la portée du 
client, les  c lasser  est  à la portée  du stagiaire,  mais 
faire en sorte  que le juge s ’in téresse  suff isam m ent à 
vos argum ents  pour d ésirer que votre partie, e t  non 
la partie adverse,  obtienne pain de cause,  voilà le rôle 
de l ’avocat.  6. L isez  beaucoup, surtout en dehors du 
domaine du droit et de la jurisprudence ».

O rateur  de rentrée  en 1 8 9 3 ,  M re Fra n ck  prit com m e

10
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su je t  : « La  cr ise  pessim iste  et l 'évolution morale à
la fin du 19e s ièc le  ».

L e  "  Journal des Tribunaux » du 2 9  octobre  1 8 9 3  
com m enta  c e  discours en c es  term es,  sons la plume 
de M re Carton de W iart  :

« R arem ent,  il nous a é té  donné d ’entendre un dis
cours aussi magistral, aussi é lev é  de ton e t  de pensée 

« que celui de M° Louis Fran ck  ».
En 1 8 9 6  Frank  fut parmi les  organisateurs du  pre

mier congrès  international des avocats qui se  réunit 
à B ruxe lles .

E ntretem p s il fut chargé  de donner à « l 'Institut 
des H autes  E tud es  » à B ru x e lle s ,  le cours de droit 
maritime. En m êm e temps i! fut appelé  à collaborer 
aux P andectes B elg es  où il publiait plusieurs études 
de droit maritime. Il se consacrait  aussi à l ’extension 
universitaire  où il traitait de nom breux su jets  relatifs  
aux problèm es sociaux.

II. —  Les Œuvres internationales

L es  œ u vres  internationales ne tardèrent pas à l ’atti
rer.  Il fut d ’abord secrétaire-adjo int de l'Union Inter
nationale de Droit pénal fondée Dar Prins,  Van Hamel 
en von Liszt. M a is ce  fut surtout le C om ité Maritime 
International e u  devait bénéficier  de son talent et de 
son activité. Nous n ’avons m alheu reusem ent Das la 
place de suivre l ’œ uvre scientifique et pratique con
s idérable réa l isée  par M. Franck  dans le domaine du 
droit maritime, dont il est  devenu au jourd ’hui une des 
som m ités  incontestées.  L e s  intérêts de notre arm em ent 
national lui firent confier la présid ence  de la « Ligue 
M aritim e B e lg e  » et de "  l ’O ff ice  International de 
Documentation pour la M arine m archande et la P ê c h e .»



—  C X L V II —

V ice-P rés id ent  du C om ité m aritim e international, 
dont il fut longtemps le secré ta ire -généra l ,  v ic e -P r é 
sident de l'International Law  Association  de Londres,  
il fut chargé  par le gou vernem ent belge de d iverses 
missions diplomatiques ayant trait au droit maritim e 
international : il fut l ’un des plén ipotentiaires  belges  
aux C o n g rè s  diplomatiques m arit im es de B ru x e lle s  où 
il fut le rapporteur gén éra l  des travaux qui aboutirent 
à l ’adoption des deux traités, l ’un sur l ’abordage, l ’autre 
sur le sauvetage  maritimes de 1 9 1 0 ,  p rem iers  titres 
du nouveau code international de la mer. M . Fran ck  
rep résenta  égalem ent la B elg iq u e  au C o n g rè s  de Lon
dres qui vient d ’aboutir ( 1 9 1 4 )  à une autre œ uvre 
d'unification internationale du Droit  m arit im e : le Code 
de la sécur ité  de la négation.

M. Franck  a égalem ent été rapporteur re divers con
grès  interparlementaires .

III. —  La Politique

En 1 9 0 6 ,  les l ibéraux anversois  envoyaient M. Franck  
d éfendre leurs idées à la C h am b re ,  en rem p lacem ent 
de Van Rijsw ijck.

"  D'abord, disait ré ce m m e n t  un hebdomadaire,  il s ’y 
« était p rêté  d'assez m auvaise grâce  : le  Parlem ent, 
« c'est très joli, mais il n ’allait pas, pour cela, n ég liger 
« son cabinet d'avocat; il ne fera it  de la politiqu e qu'en  
« dilettante. A h! bien  oui! Louis Franck ne peut rien  
« fa ire  en dilettante. C'est un hom m e sérieux. Il n'était 
« pas depuis trois sem ain es au Parlem ent qu'il était 
« pris par le virus parlem entaire : il n'est pas aujour

d'h ui de député plus consciencieux et plus assidu. 
« Il faut ajouter q u ’il y a tout de suite trouvé sa place. 
« Il arrive souvent que des lu m ières du Barreau  de
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"  province, fu ssen t-elles m êm es d es  spéc ia listes du 
" droit m aritim e, une fo is  transplantées sur le tréteau  
« parlem entaire, se  trouvent fâ ch eu sem en t affaiblies. 
« En a-t-on connu de ces aventures arrivées aux grands 
« hom m es de province, qui, brusquem ent, passaient 
« du prem ier rang au dern ier ou à l avant-dernier. Ce 
« ne fut pas le cas de Louis Franck. D ès s e s  prem iers  
« discours, il s'affirm ait com m e un des dix ou douze 
« parlem entaires de valeur qui peuvent qu elqu efo is  
« relev er  le  niveau de la C ham bre. Sa parole chaude, 
« claire, én ergique, conquérait im m édiatem ent l ’assem 

b lée, tandis que son am abilité de couloir, les  sym 
pathies individuelles dont s ’alim ente toute véritable  

« influence parlem entaire lui fa isa ien t une notoriété  
« politique  ».

S on  activité  politique, dès lors, absorba une grande 
partie de ses  travaux.

Nous savons la part q u ’il prit dans l ’é laboration de 
la loi relative au droit maritime, dans les projets de 
lois sociales ,  dans la d éfen se  des. intérêts  du port et 
du c om m erce  d ’A nvers,  dans les  revendications lin
guistiques du parti flamand, dont il devint, au P a r le 
ment, le leader plein de ferm eté ,  de loyauté e t  de 
tolérance.

Enfin il nous faudrait enco re  insister sur  l ’influence 
e x e r c é e  par Louis  Fra n ck  sur l ’évolution qui se  fait 
dans le  parti libéral depuis un certain nom bre  d ’années. 
I 1 fut un des principaux agents de l ’é tab lissem en t d ’une 
union intime entre  tous les groupes l ibéraux, de la 
réorganisation du B u re a u  de la gauche  et la c ré a 
tion du Conseil national du parti libéral,  d ’un 
rapp rochem ent entre  les  socialis tes  et les  l ibéraux 
dans les  questions com m unes, ce  qui augm ente  con
sidérablem ent la puissance de l ’opposition à la C h a m 
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bre, enfin, un de ceu x  oui contribuèrent le  plus fran
chem ent  à faire en trer  le  parti l ibéral dans une poli
tique largem ent dém ocratique. U ne attention toute 
sp écia le  devrait ê tre  portée éga lem ent au rôle impor
tant ou "il joua dans la politique coloniale de notre pays 
où il intervint av ec  toute la sa gesse  d ’un hom m e d ’état 
et toute la loyauté d ’un grand citoyen. D ans  la question 
militaire, capitale pour le maintien de notre indépen
dance, il ne cessa  de faire  entendre  les  revendications 
des bons citoyens : abolit ion du rem p lacem ent,  s er 
v ice  g é n éra lisé  à court terme, idées q u ’il développa 
dans des discours d ’une é loq u ence  qui fit passer  dans 
tout le pays un frisson de patriotisme.

La  loi de 1 9 0 9 ,  introduisant le  serv ice  personnel,  
passa en grande partie grâce  à son concours  et à sa 
diplomatie. Son  intervention fut prépondérante dans le 
projet et le  vote par la C h a m b re  de la loi Franck- 
S e g e r s  sur la question des langues dans l ’ense ignem ent 
moyen. D ans le m êm e ordre d ’idées il ?. rédigé et 
déposé la proposition de loi sur la création d 'une uni
versité  flamande.

Enfin, en m atière  f inancière F r a n ck  a dirigé, à main
tes reprises,  l ’assaut de l ’opposition contre  les abus 
et les fautes de la polit ique cléricale .

Disons enco re  que F ra n c k  a é té  un des fondateurs 
de la S ocié té  des nouveaux C oncerts  et de l ’A rt con
tem porain, qui ont agi très  h eu reu sem en t  sur le milieu 
artistique anversois .  Enfin, grand voyageur !

S ig n e  caractéris t iqu e  : n ’est  administrateur ou com 
m issaire  d ’aucune soc ié té  financière.

*

* *

T el  est, en quelques  mots trop brefs ,  le bilan de 
l ’oeuvre déjà ré a l isée  par un hom m e enco re  en pleine
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jeun esse  et dont l 'activ ité  ne c esse  de grandir. Avocat 
éminent,  juriste international distingué, hom m e poli
tique brillant qui fera demain figure d ’hom m e d ’Etat, 
il réa lise  un type intéressant de l ’hom m e d ’action d ’au
jo urd ’hui, réaliste ,  mais plein du dévouem ent le plus 
d és in téressé  et de l ’enthousiasm e le plus noble.
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C. LAMPENS

Né à Gand le 9  octobre  1 8 7 3 ,  C .  L am p ens  après 
avoir fait ses  études m oyennes  à l ’A thénée  Royal de 
notre ville, entra  à la faculté de droit de l ’U nivers ité  
de Gand.

M em b re  de plusieurs soc ié tés  d ’étudiants l ibéraux, 
C. L am p ens  fit partie de différents com ités  sans cep en 
dant en ambitionner les postes importants.  L o rs  d ’un 
voyage q u ’il fit en S u isse  avec  le docteur Neelem ans, 
de B ru g es ,  il forma le projet  de c ré e r  à Gand une 
œ uvre ayant pour but la fondation de C olon ies  S co la i
res. R e n tré  à Gand, il mit quelques  uns de ses  cam a
rades au courant de son projet,  alors absolum ent nou
veau, aucune colonie scolaire  n ’existant dans notre 
ville à ce  moment, et en 1 8 9 4  il fonda le C e rc le  
U nivers ita ire  des C olonies  Sco la ire s .  La présid ence  en 
fut confiée à M. N eelem ans tandis que M. L am pens 
se  chargeait  du poste important de trésorier.  D è s  1 8 9 5  
le C e rc le  entrait en fonctions. S u r  c es  entrefa ites  
M. L am p ens  avait term iné  bril lam m ent ses  études et 
conquis  à l ’âge de vingt ans, son diplôme de docteur 
en droit. S e s  cam arades  lui offrirent aussitôt le titre 
de président d 'honneur de la soc ié té  q u ’il venait de 
fonder. Son  activité,  pour l ’œ uvre ne fit q u ’en accroître .
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L e s  débuts furent pénibles .  L 'apathie  des étudiants, 
les difficultés qui s ’é lev èren t  av ec  la ville e l le -m êm e 
furent de très  sér ie u x  obstacles .  O n  com m ença cep en 
dant, p etitem ent il est  vrai. L e s  colonies  furent instal
lées  dans une auberge  à La P a n n e ;  quinze enfants  y 
furent logés. L ’année  suivante,  on se  transporta à 
M idd elkerke  où les  colonies  res tèren t  se ize  années. 
C e  ne fut q u ’alors que l ’exignité  du local obligea le 
com ité à transférer  son é tab lissem en t à K nocke .

E ntre tem p s d ’ailleurs l ’œ uvre s ’était imposée à l ’at
tention du public et avait conquis  sa sympathie.  G r â c e  
au dévouem ent inlassable de M. L am nen s  l ’apathie 
des étudiants avait é té  vaincue et les  colonies  sco la ires  
étaient devenues le» cen tre  vers  lequel convergeait  
l ’activité  de la je u n e sse  estudiantine l ibéra le .  M. L a m 
pens payait en outre largem ent de sa personne. Tous 
les ans accompagnant lui m êm e la colonie, il surv ei l 
lait en personne, les enfants  envoyés  en vacances .  
B ien  plus, depuis son m ariage, M adame L am p en s  —  
à laquelle  nous tenons à rendre  ici un hom m age public 
de reco nnaissance  —  n ’a c essé  d ’accom p agner son 
mari, depuis dix ans, pour aller diriger le m én age  de 
nos mioches.

L e s  fê tes  nom b reuses  données au théâtre,  les deux 
Fan cy-Fa ir ,  les multiples thés et so iré e s  donnés au 
profit de l ’Œ u v r e  des Colonies  Sco la ires  ont perm is 
d ’étendre  d ’année en année  son action : a u jou rd ’hui 
plus de soixante enfants  peuvent être  envoyés  à la 
m er  pendant un mois. B ie n  plus, chose  rare  dans les 
s oc ié tés  d ’étudiants, les finances furent si b ien gérées ,  
g râ ce  au concours  de M. Lam pens, que d ’importantes 
é con om ies  ré a l isées  annuellem ent sont arr iv ées  à cons
tituer un capital dépassant les vingt mille  francs.

M. L am p ens  esp ère  que bientôt ce  capital  sera  suf-
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f i s a n t  p o u r  q u e  n o s  C o l o n i e s  p u i s s e n t  s e  c o n s t r u i r e  

une v illa qui leu r appartiendrait, ce  qui p erm ettra it de 
seco u rir un nom bre d ’en fan ts  b ien  su p érieur.

M. L am pen s n ’a pas ré s e rv é  toute son activ ité  au 
C e rc le  des C o lo n ies S co la ire s . N ’aim ant point de se  
m ettre  en avant il n ’a pas re c h e rc h é  les  p ostes hono
rifiques, m ais ceu x  où il pouvait e x e rc e r  une action  
e ffica ce  et b ien fa isan te . C ’e s t a insi q u ’il a a ccep té  les  
fonctions de présid ent du c e rc le  lib éra l de G and C e n 
tre, q u ’il rem plit av ec  zè le  e t dévouem ent.

N ous som m es h eu reu x de pouvoir dédier au fon
dateur e t au présid ent d ’honneur des C o lo n ies  S co 
la ires  d es E tud iants lib érau x , la d éd icace de c e t alm a
nach com m e un tém oignage d ’estim e, de resp ect e t de 
gratitu de à celu i q ui a su in té re sse r  notre je u n e sse  
u n iv ersita ire  à un idéal noble e t d ésin té re ssé  de cha
rité  e t de d évou em ent.
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Les Machines

D ites, connaissez-vous l’émoi
De suivre et d’épouser avec vos doigts
L es souples lignes
Que font les fers et les  aciers
E t les m ille ressorts , et les  m ille leviers
D es m achines insignes ?

Il les faut caresser aux heures de repos 
Quand e lles sont chaudes encore 
D’avoir peiné depuis l’aurore
E t que leurs m ains, leurs bras, leurs coudes et leur dos 
Q u’un m êm e effort san s ce sse  entraîne 
Ardent en cor de volonté hum aine.

Car e lles veulent, les  m achines ;
Ceux qui les  ont faites, avec am our,
Un jo u r,
Leur ont donné le mouvement 
D’un cœ ur battant 
Au fond d’une poitrine ;
Ils leur ont im posé
Le bond exact et le recul pour s ’é lan cer 
Et pour sa isir et soudain mordre ;
E lle s  trépident et se  hâtent avec ord re;
Leurs g estes sont plus sûrs que des g estes hum ains ; 
Chaque effort vole au but com m e un dard vers la  cible 
S i bien que leur travail com plexe et inflexible 
F a it brusquem ent songer au travail du destin.
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Q uelques unes frôlent et froissent 
E t sont fines et sont so u rn o ise s ;
Il s ’en trouve dont les hauts flancs 
Son nent d’un bruit fatal, m ais fran c ;
C elles-ci ram pent sous la terre ;
C elles-là  montent ju squ’aux tours,
Tandis qu’au feu soudain des fours 
D’autres dans l ’om bre et la poussière,
S ’éclairent
E t paraissent à tel m oment,
Grandir im m ensém ent,
Au p assage de la lum ière.

Dans l’air farouche et violent des ateliers 
E lle s  sont l’homme infiniment multiplié ;
D’un bruit tenace, ardent et unanime 
E lles  fouillent le sol et rem plissent l’abîm e :
La houille est m ise à nu et tout-à-coup, par b locs,
Le m arbre et le granit sont arrach és aux rocs ;

Et là haut, dans le c iel, se dressent les structures 
De larges treuils mettant la terre à la torture ;
D es pays tout entiers sont couverts de travaux 
Qui fatiguent la nuit des ch o cs de leurs m arteaux ; 
L es isthm es sont fendus, et les m ers sont unies ;
La m achine, vers l’im possible s'ingén ie 
E t sans crainte des cieux tonnants 
Un jo u r, com m e un insecte énorm e et bourdonnant, 
H élice fo lle, aîle tendue,
E lle  entre et vole, et vire, et fuit dans l’étendue.

E lle  est là  haut, près des astres, et monte encor 
Dieu sait vers quel exploit, au bout de quel es sor. 
Ceux qui la voient dans l’air et dans le vent dardée 
Changent soudain la vieille et méthodique idée 
Qu’ils se faisaien t, jad is , de l’esp ace et du tem ps.
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L a  v ie en  tout leu r c o rp s  p a s s e , tam b o u r b a ttan t ; 
V ite s s e , ard eu r, é la n , fo r c e , c o u r a g e , a u d a ce ,
T o u t s e m b le  en  eu x  b rû le r e t d ev en ir v o ra ce  
E t  s e  p réc ip ite r v e rs  q u e ls  e s p o irs  n o u v eau x  ?
L e s  cœ u rs  s o n t tra n s fo rm é s, a in si qu e le s  ce rv e a u x .
L a  terre  e s t  à  ce lu i qui la  tient e n la c é e  

D an s le  feu  c ircu la n t d e s  ra p id es  p e n s é e s  
E t  dont l ’a c te  p ré c is  frap p e co m m e l ’é c la ir .

O h ! le s  g e s te s  le s  p lu s p ro m p ts  e t le s  o rd res  p lu s c la ir s  
O h ! l ’effort trio m p h an t qu e la  h â te  d o m in e,
H o m m e s, qui d o n c v ou s le s  a  e n s e ig n é s  
S in o n  le travail sû r , v o la n t e t o b s tin é  
D es  p ré c is e s  et d es b ru sq u es  m a ch in e s .

Emile verhaeren.



Le Silence
«  . . . .  c e  tas  de  b a v a r d s . . . .  » 

NAPOLÉON.

M e s s i e u r s ,

D e s su ffrag es trop flatteu rs m ’ont appelé à prendre 
la parole dans ce tte  so lenn ité  co n fra tern e lle .

D é s ire u x  de con tin u er une tradition aussi an cien n e 
que la C o n fé ren ce , j ’e sp ère  répond re à vos sen tim en ts  
en con sacran t au B a rrea u  les  instants que vous voulez 
b ien  m ’accord er.

Pou rtant, abord er l ’exam en  de nos devoirs est-ce  
p erm is aux d ern iers  venu s de l ’O rd re , alors que la 
s c ie n c e , l ’exp érien ce , l ’autorité , tout leu r fait ég a le 
m en t d é fa u t?  J e  cro is  que oui. Il y au rait de l ’incon
séq u e n ce  à p riv er du droit d ’exp o ser les  rè g le s  pro
fe ss io n n e lle s  ceu x à qui déjà s ’im pose la tâch e  b ien  
plus difficile de s ’y con form er.

D an s la le ttre  cé lè b re  sur le p ro je t de d écret orga
nique de notre O rd re, N apoléon app elle  les  av ocats : 
«  ce  tas de b a v a rd s » ; il a joute : « a r t is a n s  de rév o lu 
tions, qui ne sont insp irés p resque tous que par le 
crim e e t la co rru p tio n »  (1 ) . C e s  m ots nous font sou-
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rire,  et nous les répétons  m ê m e  av ec  un certa in  p laisir ;  
car, sans  nous b lesser ,  ils n ’atte ignent que celu i  qui 
s e  vengeait  ainsi, par la plume, de ne pouvoir nous 
couper la langue avec  l ’épée q u ’il portait au côté.

Nous suffit-il cependant de rep o u sser  sans  plus 
l ’épithète  de bavards, com m e nous dédaignons ce l les  
de cr im inels  et de c o r r o m p u s?  L a  vulgaire  opinion 
soutient ici l ’E m p ereu r,  et l ’apparence —  avouons-le 
—  est faite pour tromper ceux qui se  la issent guider 
par elle. Bavards, les  avocats doivent l ’ê tre ,  puisque 
leur  m étier est de p arler t o u jo u r s ! . . .  B avards ,  mais 
voilà vingt s ièc les  q u ’on les  appelle  a i n s i ? . . .  Voyons 
cependant.

L a  parole est  indispensable à l ’avocat. E l le  est  son 
outil de travail,  le signe le plus apparent e t  la form e 
suprêm e de son activité. M ais  de là à dire q u ’e lle  seu le  
rem plit  sa v ie professionnelle ,  il y a loin. P e u  d ’hom 
m e s  ont autant e u e  lui besoin de savoir  n e  pas parler, 
et son m étier  consis te  bien souvent à se  ta ire .  T â ch e  
difficile et q u ’il n ’est  pas donné à tous de rem plir  
d ig nem ent!  Il faut pour la discrétion, com m e pour 
l ’é loquence,  des dispositions naturelles ,  développées 
par l ’éducation et le travail. S i  l ’on fondait des éco les  
de s ilence,  com m e il devrait y  avoir des éco le s  d ’élo
q uence ,  la place des avocats sera it  aux unes com m e 
aux autres. U n e n sem b le  de p récep tes  importants de 
notre profession pourrait être  ense ig n é  là, tous se 
résum ant en ce  seul mot : le  silence.

(1) V . la lettre à C am bacérès du 15 vendém iaire an X III , et d’autres 
in téressan ts détails sur Napoléon et les  avocats, dans le discours sur 
les Origines du décret de 1880, prononcé par M . le bâtonnier 
Ch. Duvivier, à notre séan ce de rentrée du 12 novem bre 1881 
(Belgique judiciaire, 1882, p .  17 et suiv.).
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Il y a quelque intérêt, m e paraît-il , à ra ssem b ler  ces  
règ les  éparses,  d issém in ées  au milieu de tant d ’autres .  
L e  chem in Que je  vous invite à parcourir  a é té  cent 
fois rebattu ;  mais en le voyant sous un jour un peu 
différent s e s  aspects  vous sem b leron t  peut-être moins 
connus. Ai-je  besoin  de vous dire, M ess ieu rs ,  que c ’est 
par le plus innocent des hasards que je  m e  perm ets 
d ’attirer votre  attention sur le rôle du s ilence  à un 
m om ent où l ’on se  p réoccupe si sér ie u se m e n t  de l ’ad
mission des fe m m es  dans notre O r d r e ?

D è s  le p rem ier  acte  de la vie  professionnelle ,  quand 
nous entrons en rapport av ec  notre client, apparaît  la 
règ le  du s ilence.  D ans  la consultation, notre rôle  est 
surtout de nous taire et de la isser parler. Qui ne saisit 
l ’importance de cet  exposé de l ’affaire par l ’in téressé  
lui-m êm e ! Nous som m es —  vous savez  dans quel 
sen s  —  les p rem iers  ju g e s  des p rocès  que nous plai
dons; nous savons, sur tous ceux qui en connaîtront 
après  nous, l ’avantage de recevoir  d irec tem ent les 
confidences  des justic iables .  E m b a rra ssé ,  parfois dis
s im ulé  au début, le  c lient  devient p resque toujours s in
c è r e  dès q u ’aucune crainte  ne le  retient plus. P ou r 
l ’am en er à cet  abandon, ce  ne sera  pas le rôle d ’inqui
siteur, mais celui de confident q u ’il nous conviendra 
de prendre. C e t  hom m e qui nous consulte vient c h e r 
c h e r  un appui. Il va s ’en rem ettre  à nous. La isson s  
libre cours à s es  expansions ;  ne l ’interrom pons point;  
bientôt il va nous parler com m e s ’il se  parlait à lui- 
m êm e. Il est sous le coup d ’une émotion, de la peur 
ou du ressen t im en t;  les mots arr ivent vite, alors que 
le crédit, la réputation, la l iberté  peuvent être  en péril .  
Ne ch ercho ns  pas l ’ordre dans c es  récits ,  où parfois 
le point important est  à peine indiqué, et dont mille
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détails indifférents v iennent retarder  la m arch e.  Q u ’im
porte ! La méthode, le choix,  la c larté,  notre rôle  à nous 
sera  de les m ettre  plus tard dans notre plaidoirie. C e  
qui nous vient du client, c ’est  la m atière  vivante  que 
nous allons façon ner;  recueillons-la  toute éch au ffée  au 
foyer de la passion. Craignons,  par des questions trop 
p réc ises ,  d ’en lever  à la confidence cet te  spontanéité ;  
elle  perdrait ainsi sa cualité  la plus p réc ieu se .  Nous 
nous réserverons,  dans un autre entretien,  de question
ner le client à notre guise  e t  de l ’a m e n er  à com bler  
les lacunes de son p rem ier  réc it .  M ais  com m ençons  
par le la isser libre dans la consultation, com m e nous 
voudrons être  l ibres  nous-m êm es dans la plaidoirie. 
Ainsi, nous prendrons sur lui l ’autorité  qui nous est  
n écessa ire  et qui pourrait nous échapper en t iè rem ent  
s 'i l  nous venait  la s ingulière  env ie  —  cela  arr ive  par
fois tout au début —  d ’être  é loquents  dans notre 
cabinet,

Voici que nous nous mettons à la besogne.
C e s  é lém ents  divers, recueill is  par nous à des mo

ments,  en des lieux, par des m oyens différents,  vont 
s ’unir et form er une œ u vre  personnelle .  La  raison 
d ’ê tre  m êm e de notre profession est  là.

Lors  seu lem ent que nous aurons a c h e v é  cet te  part 
la plus importante et la plus difficile de nos fonctions, 
alors, pour la prem ière  fois, nous prendrons la parole.

M ais  il nous faut, pour arr iv er  ju sq u ’à la plaidoirie, 
beaucoup de s ilence,  de méditation et de travail.

De la confession du client,  des docum ents q u ’il nous 
apporte, ou que nous com m unique l ’adversaire ,  nous 
dégagerons un dossier et une plaidoirie. Artisans 
n é ce ssa ir es  de cette  transfiguration, les  avocats  for
ment, de par la loi, une corporation qui con serv e  le
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monopole de ce  travail,  com m e elle  en garde, par la 
méthode et la tradition, le secret .

N 'est-ce  pas, m es  c h e rs  C o n frè re s ,  q ue nous la 
connaissons vite, la tâche  toute s i lenc ieu se  d ’instruire 
les causes ,  e lle  qui, pendant notre stage, nous est 
seu le  —  ou p resque seu le  —  d é v o lu e ?  Un autre a 
vu le c lient : un autre prendra la parole à l ’audience. 
M ais  cette  affaire, que nous appelons notre a ffaire, 
nous occupe pendant des journées,  pendant des sem ai
nes.  L o ngu es  et m uettes  r e c h e rc h e s ,  in term inables  
lectures,  fastidieuses compilations, voilà ce  que nous 
rencontrons  dans l ’âpre  domaine qui nous est  ré se rv é  
et que v iennent a rroser  nos p re m iè re s  sueurs  pro
fess ion nelles  !

Ainsi apprenons-nous notre m é tie r ;  parfois sans  en 
connaître  ce  q u ’il a de plus séduisant. L a  plaidoirie 
nous est  rarem en t  confiée, et le p rocès  est  pour nous 
com m e une plante inconnue e t  délicate q u ’on nous 
chargerait  de cultiver sans nous en m ontrer  les rac i
nes  et dont on ne nous perm et pas de cueillir  la fleur.

L e s  a nn ées  de stage se  passent pour la plupart 
d ’entre  nous aux travaux silenc ieu x du cabinet  du 
P atron  et de la bibliothèque. A l ’audience, où la loi 
leur fait un devoir de se  rendre, les nouveaux avocats 
peuvent écouter,  mais ils parlent b ien  p e u ;  et si,  par 
aventure, q u e lq u ’un rappelait au je u n e  ho m m e qui 
porte la robe depuis deux ou trois ans q u ’il fait partie 
de ce  « tas de bavards » auquel Napoléon voulait cou
per la langue, n ’aurait-il  pas le droit de lancer  aux 
Patrons, aux A nciens  de l ’O rdre,  un regard  chargé 
d ’envie,  en s ’écr ian t  : « H eureux,  si pour vous le nom 
de bavards est  une in jure ;  pour moi, ce  n ’est, h é la s !  
q u ’une am ère  dérision ».

C onsolons-nous pourtant;  il sem b le  que l ’on per
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pétue parmi les  néophytes du B a rre a u  le sys tèm e 
pythagoricien des ann ées  de s ilence,  et nous savons 
bien que ce  temps d ’ép reu ve  n ’est point un temps 
perdu. Nous pouvons le  con sacrer  aux études plus 
gé n éra le s  dont chaque p rocès  v ien t  fournir occasion. 
Aussitôt lectures,  re ch e rch e s ,  compilations ne parais
sen t  ni longues ni fastid ieuses ;  e l les  pren nent l ’attrait 
d ’une étude scientifique;  e l les  nous passionnent;  e l les  
nous transportent dans le beau domaine de la théorie.  
S i  nous nous en plaignons, nous ne deviendrons jam ais  
des avocats véritables.

D urant c e  long s ilence,  notre m ém o ire  se  peuplera 
aussi de ces  form es nettes  et fortes  dans lesq u elles  
la réflexion arr ive à fixer les  idées len tem ent  m ûries.  
C e  sera  moins par les études que par la méditation 
que nous atteindrons ce  but. Avant de form uler  notre 
p ensée ,  nous la garderons quelque  tem ps dans l ’esprit  
à l ’état simple de con cep t ;  e l le  pourra s ’ép urer  ainsi 
b ien m ieux que si e lle  avait  é té  d ’e m b lé e  je té e  dans 
le  m oule de la phrase, où e lle  ne  tarde pas à se  figer. 
Il y a, dans la parole de cer ta ins  hom m es,  une vigueur 
et une précision qui sont le  résultat  non point d ’une 
ex trê m e  re c h e rc h e  dans le  vocabulaire ,  m ais  d ’une 
profonde méditation a n térieure .  Ju le s  F a v re  nous l ’ex
plique : « P a r  le  puissant effort de la méditation soli
taire et recueill ie ,  l ’avocat voit se  d égager peu à peu 
et lui apparaître vivantes,  an im ées ,  de sa is issantes  
im ages  s ’enchaînant les  unes aux autres  et reprodui
sant par leur ordre harm onieux l ’exp ress iv e  peinture 
des im pressions qui l ’agitent » (2 ) .

C e  s i lence  est, pour la parole, ce  que la trem pe

(2) Ju le s  Fav re, Discours de l’ouverture de la Conférence , 
16 novem bre 1861 (Œ u v res, t. II, p. 8).
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e st pour l 'a c ie r  (3 )  : e lle  y trou ve à la fois la force et 
l ’écla t. Ja m a is  L io u v ille  ne nous a m ieux co n se illé s  
q u ’en nous exh ortan t au p la isir divin de la m éditation, 
(( qui p erfectio n n e le bon, d étruit le  m au vais, d écouvre 
l ’inconnu » (4 ) . L oin  de nous en la sser, nous com p ren
drons tou jou rs davantage le  ch arm e infini de ce tte  
app aren te o isiv eté , la plus fécon d e de nos occup ations. 
C ’e st la m éditation qui nous ouvre la voie de la sa in e 
é lo q u en ce, com m e c ’e s t  e lle  aussi qui nous conduit 
au résu lta t p ositif e t pratiqu e de résou d re les  question s 
le s  plus d élicates. S an s  grande ex p é r ie n ce , qui de 
nous n ’a pu su ivre  le m erv e illeu x  effet de c e  travail 
in té r ie u r?  C eu x-là  m êm es qui n ’en resse n te n t pas 
tout l ’attra it ne tard ent gu ère à en con n aître  au m oins 
toute l ’u tilité .

D évelop p ons donc en nous le  goût de la ré flex io n ; 
en tre ten o n s-le  com m e une vertu  p ro fessio n n elle  plus 
q u ’aucune autre p réc ieu se . Il sera it p érilleu x  à un 
av ocat d ’ê tre  aussi provençal que le  h éro s  de D audet, 
qui ne p ensait pas quand il ne parlait pas. Q u ’il s ’ins
p ire , au con tra ire , de ce tte  rem arq u e d ’un hom m e 
du nord, S a in te -B e u v e  : « M oins on p arle e t b ien  sou
v ent m ieux l ’on p ense » (5 ).

D ans des s iè c le s  m oins p ressés  que le nôtre, quand 
les  d iscip les ne m arch andaient pas à leu rs  m aîtres  les  
a n n ées  d ’étud es, le s ile n ce  occup ait sa  p lace  dans les  
p rogram m es d ’en seig n em en t, e t qu elle  p lace ! P y th ag o re  
m etta it ses  é lèv e s  pendant cin q  ans à ce  rég im e pour

(3) P lu ta rq u e , Œuvres morales, au tra ité  Du trop parler. (P a r is , 
1 5 7 9 , t. Ier, p . 2 5 5 ) .

(4 ) L io u v ille , 3 °  Discours sur la profession d'avocat (3 °  é d it,, 
p . 1 6 4 ) .

(5 ) S a in te -B e u v e , Lettres à la Princesse, p . 1 40 .
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q u ’il apprissent d’abord à se  ta ire  e t  à écou ter ,  et s eu 
lem ent après à p arler et à se  fa ire  éco u ter  des 
autres  (6 ) .  D e s  traités  fort com plets  ont é té  écr its  sur 
cette  m a t iè r e . . .  Ne cra ignez  rien, M ess ieu rs ,  je  n ’abu
serai  pas de citations.  D ’autant que ce  n ’est  pas dans 
les m anuels  q u ’on apprend l ’art de se  taire. Nous avons 
autour de nous de m eil leu rs  m aîtres  que les  l ivres,  
de m eil leu res  éco les  que ce l le s  des m oralistes  attitrés.

Ecoutons la voix plus pénétrante  de la Nature, dont 
le repos et le s i len ce  nous parlent je  ne  sa is  quel lan
gage intime et  charm eur.  Tout ce  que l ’Antiquité  a 
form ulé de précep tes  sur le  s i len ce  n ’emplira  pas notre 
âm e de ce recue il lem ent,  de cette  douce tranquillité 
que répand sur notre  ê tre  la s im ple vision d ’un champ 
ou d ’une forêt, le  sp ectac le  m ajestueu x  de la nuit. S i  
les  portiques de l ’éco le  d ’A thènes  sont à ja m ais  déserts ,  
e xh orter  à la méditation, q u ’im p o rte ?  Allons dem ander 
au paysage mélancolique e t  grandiose de l ’Attique, à 
ses  ruines s i len c ieu ses  e t  sublim es,  une inoubliable 
leçon :

L e  soleil s ’est  cou ch é .  A thènes  repose au pied de 
l ’Acropole, e ffacée  sous un voile de p énom bre.  Au 
som m et de la roche,  les  m a r b re s  du P arthéno n  déta
chent  la s im plicité  dorique de leurs  contours dans 
l ’azur indéfini d ’une nuit d ’O rient.  L a  lune, éclairant 
les  colonnes, m et  une tra înée  de lum ière  b lanche  dan s 
chaque canelu re  et porte à terre  des om b res  nettes  
e t  droites qui çà  e t  là se  brisent  ou s ’arrondissent sur 
quelque fragment d ’un large fût ren v ersé .  D evant,  les 
l ignes plus com p lexes  des P ro p y lé e s  coupent en vingt 
endroits la transparence  uniform e de l ’air, opposant à

(6) Plutarque, Œuvres m orales, au traité De la curiosité  (t. 1er, 
P. 175).
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l'œ il, dans leur hardie variété ,  le dorique et l 'ionien. 
Q u elq u es  grandes  arch itraves  enco re  sup erp osées  
trav ersen t le ciel,  dont la pureté  c lassique  la isse  aper
cevoir  au loin les  c îm es découp ées  très  finement des 
montagnes de l ’Attique et des îles. P lus  bas se  déroule 
dans la plaine, en  un long ruban clair,  la route sa cré e  
d 'E le u s is .  P a r  leurs m iroitem ents,  les  reflets  argentés  
du golfe de Salam in e  attirent le regard vers  la grève  
de P h a lère ,  où la m er  vient doucem ent mourir,  trop 
loin pour que l 'e sp ace  apporte un si faible  murm ure.

C e  tableau, qui toujours a été pour les artistes, 
peintres  ou poètes,  une sou rce  d ’émotions fécondes, ne 
donne pas une moindre impression au simple travail
leur. L 'im a g e  res te  l iée à toutes s es  m éditations; e lle  
plane au-dessus des souvenirs  que lui laissent les  plus 
b e lles  c h o se s ;  e l le  est  év oq u ée  par lui com m e un sym 
bole inspirateur.

P ré p a ré s  par l ’étude et la méditation, nous allons 
enfin produire au grand jour le résultat  de ce  s e c re t  
et s i lenc ieu x  travail. Nous parlons. S e ra -ce  pour am 
plifier,  pour délayer, pour dire longuem ent c e  que le 
le dossier et le client nous ont en moins de mots et 
en  moins de temps a p p r is?  Ici  e n co re  les nouveaux 
arr ivés  au tableau de l ’O rd re  savent vite à quoi s ’en 
tenir.  II ne leur faut m êm e pas re lire  le décret orga
nique pour se  souvenir de leurs devoirs à cet  égard;  
ce  sont les règ les  de la b ien séa n ce  oratoire qui leur 
disent d ’ê tre  brefs ,  autant que le p erm et un exposé 
com plet et consc iencieux de l ’affaire. P lus  l ’étude aura 
é té  profonde, plus la plaidoirie sera  con cise .  Liouville 
appelle la brièveté  « la sœ ur jum elle  de la c larté  » (7 ) .

(7) Liouville, Troisième discours sur la profession d ’avocat 
(3e éd it., p. 194).
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Tous nos m aîtres  nous la recom m an dent com m e une 
des qualités essen tie lles  du d iscours; la loi nous en fait 
une obligation.

C e  ne sont nas, il est v ra i ,- des considérations lit té
ra ires  oui a m en èrent les réd acteu rs  du décret  de 1 8 1 0  
à nous intimer, au titre re latif  à nos droits et à nos 
devoirs, l 'ordre d ’être  brefs .  D ans les te rm e s  brutaux 
et malveillants q ue l ’on sait, le législateur nous dit : 
« Nous voulons que les  avocats  s ’abstiennent de toute 
supposition dans les faits,  de toute surprise  dans les 
citations et autres  m auvaises  voies, m êm e de tous dis
cours inutiles et superflus. » Ainsi, l ’art.  3 7  du décret  
traduit, sous form e d ’un texte législatif,  l ’idée que 
Napoléon avait exp rim ée par le mot : « tas de bavard s» ,  
dans sa correspondance privée. D igne  pendant à cet  
artic le  4 0  qui donnait au grand-juge le droit d ’inter
dire ou de suspendre un avocat, et dont M. le bâton
nier D uvivier a pu dire q u ’il introduisait d écem m ent 
dans le texte  l ’idée de couper la langue à l ’avocat qui 
s ’en servirait  contre  le gou v ernem ent (8 )  !

M ieux que les injonctions impériales,  les  n é ce ss ité s  
de la pratique bannissent de nos discours les  longueurs 
et les superfétations. P a rc e  que tel avocat parle 
quatre h eu res  durant, est-ce  à dire q u ’il m anque à 
ce  d e v o ir?  O h !  que non. E ssa y e z  donc, si vous le 
croyez ,  de résu m er  sa plaidoirie : vous é ch o u e re z ;  
vous n ’en pourrez supprim er une phrase  sans  rom pre 
la chaîne des idées, sans  affaiblir tout un côté  de sa 
dém onstration. Quand m êm e son débit paraîtrait lent, 
il dira plus en plus vite que ne le  saurait  fa ire  un 
p arleur d ’occasion. C e la  est  vrai surtout pour les

(8) D iscours de Me Ch. Duvivier, sur les Origines du décret de 
1810 (B . J . ,  1882, p. 28).
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grands talents.  L 'é lo q u e n ce  doit ennoblir,  ren fo rcer  
l ’expression de la p ensée ,  mais ne l 'a l longer jamais. 
Au contraire ,  e lle  procède par synth èse  et, à m esure  
q u ’elle  s ’é lève ,  e lle  e n s e rre  en des form es plus étroi
tes, des idées toujours plus abondantes. U n de nos 
M aîtres  a pu dire : « P laider ,  pour les grands avocats,  
c ’est  résu m er  et exprim er par les m oyens les plus 
simples.  L e  détail n ’est  obligé que dans l ’étude de la 
cause : ceux qui le transportent dans la plaidoirie font 
preuve d ’inpuissance » (9 ) .

M ais l ’audience vient imposer à notre langue une 
nouvelle, mortification. S itôt que parle notre adversaire ,  
la règle  du s ilence  reprend son em p ire ;  jam ais  elle  
n ’es t  plus difficile à observer .  Il ne nous appartient 
pas à tous d ’écou ter  patiem m ent la contradiction. On 
dém ontre ce  e u e  nous contestons ;  on insiste sur ce 
que nous voulions a t ténuer ;  on glisse  sur ce  q u ’il 
nous importe surtout de faire con naître ;  parfois, c ’est 
un aveu q u ’on tente de nous arracher ,  un défi qui doit 
nous exc iter  à la riposte. Nous devons tout supporter.  
C ’est le s i lence  de patience qui nous est  recom m andé 
dans la contradiction ( 1 0 ) .  « B ien  parler v ient de bien 
o u ï r » ,  dit le proverbe. G ardons-nous de l ’interruption! 
A rm e dangereuse, e l le  ne convient q u ’aux plus habi
les ,  et ceux-là m ê m e s  la voient souvent se  re tourner  
dans leurs  mains. M ieux vaut r é s e rv e r  nos m oyens 
pour le mom ent où notre tour a rr iv e ;  nous avons 
alors le double avantage de pouvoir donner à l ’o b je c 
tion une place qui lui assu re  toute sa portée  et de

(9) Edm . P icard , Paradoxe sur l ’avocat, p. 41.
(10) Su r les trois sortes de silen ces (silen ce de règ le , de patience et 

de prudence) voy. B ossu et, Instruction aux Ursulines de Meaux 
(Œ u v res com p lètes, P aris, 1846, t. IV , p. 97).
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pouvoir négliger les interruptions d ’un adversaire  dont 
nou s-m êm es nous n 'aurons pas une fois interrompu 
le discours.

A cette  audience, où nous allons apprendre à  éco u 
ter aussi bien q u ’à parler, un autre s i lence  enco re  est 
pour nous un e nse ig nem ent  : c ’est  le s i lence  du juge, 
s i len ce  dont nous devons c h e rc h e r  à p énétrer  le  m ys
tère  et qui nous guidera parfois m ieux q u ’une question 
ou un avertissem ent.  Il peut y avoir dans ce  taire- 
parlier  b ien intelligible (le  mot est  de M ontaigne) ( 11 )  
un puissant stimulant à notre  persuation. Q ue ce  soit 
notre adversaire  ou nous qui parlions, le juge toujours 
doit nous p réo ccu p er;  notre regard sera  fixé sur lui : 
ses  impressions rég leront la m arche  de notre discours, 
nous faisant insister  à tel endroit ou g l isser  sur tel 
détail. « J e  ne vois pas la portée de votre argum ent », 
dit-on parfois au banc de la partie adverse . —  P eu  
importe ! mon est im é contradicteur : je  ne  plaide pas 
pour vous convaincre .  —  Si les affaires  devaient durer 
tant que l ’un des avocats ait ram ené  l ’autre  à sa 
m anière  de voir, les procès des M énapiens  et des 
N erv iens  enco m b rera ient  encore  nos rôles.

Tous nos efforts tendront ?. établir  entre  le juge et 
nous une concordance de p ensées  qui ne peut ex is ter  
entre  adversaires.  C e la  est  moins sen sib le  sans  doute 
à la barre  d ’une cour de ju stice  q u ’à la tribune d ’une 
a sse m b lé e  publique, où l ’orateur doit toujours « dém ê
ler les m ouvem ents  rapides et confus qui s ’y produi
sent,  lire le s im pressions sur les visages. » M ais  ne 
vous semble-t-il  pas, M ess ieu rs ,  que nous puissions 
adapter à la plaidoirie ce  que G uizot  dit de l ’é loqu ence

(11 ) Essais de Montaigne,  Apologie de Raymond Sebon d  (Paris ,  
1838,  p. 227).

2
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p o lit iq u e?  Ainsi, l ’avocat parle bien moins av ec  l ’ad
versa ire  qui le com bat q u ’avec  le juge qui l ’écoute  
et dont il faut q u ’il entende et com prenne le s i lence.  
S ’il ne saisit  pas, pour y répondre d ’avance, les o b je c 
tions et les  doutes qui trav ersen t les esprits ,  il aura 
beau bien p ar ler ;  sa parole s er a  froide et vaine. U n 
obscur, mais ré e l  é ch ange  de sen tim ents  e t  d ’idées 
entre  l ’avocat et le juge ,  c ’es t  la condition, com m e la 
difficulté su p rê m e  de l ’é loq u ence  judicia ire ;  sa puis
sa n ce  est  à c e  prix (1 2 ) .

Enfin, l ’œ uvre s ’achève  : le juge va parler, la sen 
ten ce  est  prononcée. Nos efforts sont-ils d em eurés  
in u ti les?  J a m a is !  V ainqu eurs  ou vaincus, « nous avons 
opéré  devant le juge, spectateur de c e  p hénom ène 
admirable,  une œ u vre  d ’épuration et de sélection qui 
aboutit à ne la isser sur le champ de la lutte que les 
pépites d ’or pur avec  lesqu elles  il forgera sa déci
cion » ( 1 3 ) .  J e  n ’ai pas besoin de nom m er l ’auteur de 
c es  paroles, q ue tous nous connaissons si bien. M ais  
nos efforts peuvent n ’être  pas couronnés  de s u c cè s  : 
nous perdons des procès. M om ents de dure ép reu ve ! 
Il faut les  supporter sans  enfre indre  la règ le  du s ilence  
qui, une fois encore , vient s ’imposer à nous ( 1 4 ) .  Ac
ceptons sans  protester une décision que nous avons 
contribué, dans la m esu re  de nos forces,  à rend re  le 
plus juste  possible. L e s  plaideurs ont vingt-quatre heu
re s  pour maudire leurs  ju g e s ;  c ’est  une prérogative 
que nous ne dem anderons pas à partager av ec  eux.

(12) Mémoires de Guizot, t. II, p. 106.
(13) Edm . P icard , Paradoxe sur l ’avocat, p. 21 .
(14) D uchaine et P icard , Manuel de profession d ’avocat, 5e partie, 

règles 148 et 149.
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Ajouto ns-y plutôt, si ce la  peut aider à adoucir leur 
peine, vingt-quatre h e u re s  e n co re  pour maudire  leurs 
avocats.

A son tour, l ’avocat devient juge parfois, soit en 
qualité d ’arbitre,  soit parce  q u ’il est  assu m é au tribu
nal civil.  Il doit alors, com m e tout magistrat,  ta ire  le 
s e c re t  des délibérations. C e  devoir,  q u ’il es t  de règ le  
a u jou rd ’hui d 'o b serv er  rigou reusem ent,  était jadis for
m ulé  dans les chartes  e t  rappelé dans le  serm en t  des 
échevins .  L e s  anc iens  arrêtis tes  ne se  fa isaient pas 
faute pourtant de com m ettre  quelques  indiscrétions à 
cet  égard ;  on en a re le v é  ju squ e dans les  œ u vres  de 
M erlin  (1 5 ) .  Un magistrat ne se  perm ettra it  plus pareille  
l iberté ,  qui sera it  déplacée surtout de la part d ’un 
avocat. Si nous rendons com pte d ’un procès, si nous 
croyons devoir en é cr ir e  dans les journaux, nous 
agissons encore  à l ’occasion de l ’e x e rc ice  de nos fonc
tions, et le conseil  de discipline peut nous dem ander 
raison du moindre m an q uem en t aux con v en a n ces  ( 1 6 ) ;  
je  ne parle m êm e pas de la responsabilité  de droit 
com m un en cas d ’injure ou de divulgation m échante .

L ’avocat peut aussi être  juge de ses  con frères ,  
quand il est  appelé par eux à s iég er  au conseil  de dis
cipline. Il doit alors garder le s i len ce  non seu lem ent  
sur le délibéré , m ais  sur la sen te n ce  e l le -m êm e : toute 
la procédure res te  s e c rè te .  C ’est une règ le  sage qui 
soustrait  à la publicité  les débats et les  décisions dis
c ip l ina ires ;  les  avocats  n ’y sont pas seu ls  in té re ssé s ;  
les  plaideurs aussi —  q u ’ils soient ou non plaignants 
—  trouvent une garantie  dans la discrétion de cette

(15) B . J . ,  1887, p. 127.
(16) V . B ru x ., 16 ju ill. 1859, B . J . ,  1860, p. 627.



r -  2 0  —

ju stice  toute intime, où la re c h e rc h e  de la vérité  ne 
peut jam ais  dévoiler aux yeux de tous les rapports 
des c lients  av ec  leur conseil.  P are il  avantage serait-il 
amoindri si les  m e m b re s  du B a rre a u  pouvaient pren
dre connaissance  des décisions du conseil  de disci
p l in e ?  Il y aurait à cela  une utilité sér ieu se ,  que nous 
sentons tous. J e  ne  nie pas cependant les  inconvénients.  
P ou r  les  éviter,  il suffirait que notre d iscrétion au 
dehors fût absolue. E n  tous cas, la publicité, au sens  
usuel du mot, est  ici inadmissible. M alheureu sem en t,  
il m anque un article  de loi pour les  cours,  lo rsq u ’elles  
connaissent  en degré d ’appel des sen te n ce s  de nos 
consei ls .  Il faudrait que c e s  affaires  fussent assim ilées ,  
pour le huis-clos,  aux poursuites  disciplinaires contre 
les  m e m b re s  de la m agistrature  : la raison est la m êm e.

Un projet  com plet d ’organisation judiciaire, p résenté  
à la L ég isla ture  dès 1 8 6 4 ,  ren fe rm e  un artic le  qui 
t ient compte de cette  nécess ité .  Au chapitre relatif  
aux avocats,  en parlant de la juridiction disciplinaire 
de la cour, il dit : L ’appel est porté devant la cham bre  
présidée  par le p rem ier  président,  en ch am b re  du 
conseil,  à moins que l ’inculpé ne demande la publi
c ité  » (1 7 ) .  U n e  aussi sage disposition passera cer tes  
dans nos codes, quand sera  rem ise  en discussion cette  
partie du projet  qui, au fond d ’un carton de la C h a m 
bre, dort du sommeil de c e  qui est juste.

J c s q u ’ici .M essieurs,  j ’ai rappelé la place que le 
s i lence  occupe dans la vie  de l ’avocat : dans la con
sultation d ’abord; puis dans les travaux et les é tud es ;

(1 7 ) Art. 319  du projet présenté le 17 nov. 1864, Doc. p arl., Ch. 
des re p rés ., 1864-65 , p. 121. —  V . Duchaine et P icard , Manuel de 
la profession d'avocat, p. 193.
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ensuite  à l 'a u d ien ce ;  enfin au prononcé de la décision, 
que l ’avocat y ait pris part com m e plaidant ou com m e 
juge. M ais  je  m e  suis  arrêté  à la surface ,  au côté  
e xtérieur ,  pour aisi dire, de notre e x is te n ce  profes
sionnelle .  P én étro n s  en l ’e s s e n c e  : c e  que nous allons 
retrouver, com m e un des fondements m ê m e s  de l ’ins
titution, ce  sera  le  s i lence  encore ,  sous sa form e à 
la fois la plus é lev é e  et la plus absolue : le s ecre t  
professionnel.

Q ue ceu x  qui aspirent à prendre rang parmi nous 
le sachen t bien : l ’avocat est  un des seu ls  hom m es 
qui ne puissent re fu ser  la confidence d ’un se c re t  et 
qui n ’en doivent jam ais  la révélation. P ou r  certa ins  
ca ra ctères ,  le fardeau est trop lourd; tous, nous en 
avons plus d ’une fois ressenti  le poids. C ’est un a v er
tissem ent salutaire que nous donne un sage  auteur : 
« Qui prend en garde le s e c re t  d ’autruy, dit P ie r r e  
C h arron ,  se  m et plus en peine q u ’il ne  p en se ;  car 
outre le soing q u ’il prend sur soy de le b ien  garder, 
il s ’oblige à se  feindre et désadvouer sa pensée ,  
cho se  qui fasche  fort à un cueur noble  et généreux.  
T outefois  qui le prend en garde le doibt tenir re li
g ieusem ent  : et pour c e  -faire e t  ê tre  bon secré ta ire ,  
il le doibt e s tre  par nature, et non par art ny par 
obligation » 118) .

C o m m e  le don de l ’é loqu ence,  il y a le  don de la 
d iscrétion : souhaitons de les  avoir l ’un et l ’autre. 
E n  vérité ,  la Nature sem b le  avoir pris ses  précautions 
contre  les débordem ents  de la parole. L ’ingénieux 
P lu tarque ,  qui nous rappelle, au trait intitulé : C om 
m ent il faut ouïr, « que Nature a donné à chascun de 
nous une langue seu le  et deux ore illes  : pour ce  q u ’il

(18) Charron, De la Sagesse, livre III, chap . 8.



faut plus ouïr que parler », P latarque rend hom m age 
à la sage disposition de nos organes  et dit, au traité 
Du trop parler  : "  Il n ’y a partie en  tout nostre corps 
que la Nature ait si seu rem en t  rem p arée  que la lan
gue » (1 9 ) .  G r â c e s  lui en soient re n d u s !  S i  d errière  le 
double rem part des lèvres  et des dents,  notre  langue 
ne se défend pas bien, ce ne sera  du moins pas faute 
de protections naturelles .  C e s  rem parts  ne  sont pas 
superflus, je  vous assure, pour les  avocats,  plus que 
pour tous autres .  Q u e  de curiosités  v iennent nous 
livrer  assaut ! Partout où nous allons, on nous assiège 
de questions : « Où en est le divorce de M me U ne 
T e l l e ? . . .  E t  le testam ent de M. X ? . . . » .  Il sem b le  
que l ’avocat soit le  nouvelliste attitré de la ville et 
que s ’il n ’a, le soir venu, rien à raconter,  il ait perdu 
sa journée  !

En dehors du s e c re t  professionnel,  qui est  pour nous 
le s ilence  de règle,  il est  une sorte de discrétion, de 
s i len ce  de prudence, qui lui ser t  de boulevard et qui 
nous engage à p arler le moins possibe de nos affaires, 
à ne pas m êm e les  d iscuter offic ieusem ent av ec  nos 
adversaires.  « D ans  l ’intérêt de votre cause ,  ne la 
plaidez pas avant l ’a u d i e n c e » ;  ce  sage conseil  nous 
a é té  légué par un avocat ém inent de notre B a rrea u ,  
M° Louis  L e c le rc a  (2 0 ) .

Mais  ce  sont là des questions de convenance,  bien 
d ifférentes du s e c re t  professionnel,  qui, ne le perdons 
jam ais  de vue, est  avant tout une question sociale .  C e  
s e c re t  est  indispensable à l ’accom p lissem ent de notre 
m inistère,  dont la n écess ité  est  proclam ée par toutes

—  2 2  —

(19) Plutarque, Œuvres morales (traduction d’Am yot, t. I(,r, p. 65 
et 243).

(20) V . Pand. B .,  v° Avocat près les cours d ’appel, n° 300 .
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les  législations. L 'obligation du secre t  ne re lève  donc 
pas du for intérieur. Autant que notre parole, plus 
q u 'e lle -m êm e,  notre s i lence  doit être  protégé par la 
loi. E t par la sanction seu le ,  com prenons b ien toute 
l ’im portance de l ’obligation. Nous devons nous taire 
quand parler sera it  pour d ’autres  une faculté ;  nous 
devons nous taire quand parler sera it  pour eux un 
devoir.  Q u ’on ne voie  pas là un privilège de l ’O rdre, 
une de c es  exceptions  au droit com mun qu'on nous 
envie  ou q u ’on nous reproche. É trange  privilège qui 
imposerait  aux favorisés  une obligation aussi stricte, 
qui heu rtera it  bien souvent leurs  désirs, leurs  intérêts,  
leurs  sentim ents,  et qui parfois m êm e tourmenterait  
leur con sc ien ce  et leur infligerait les plus troublantes 
ép reu ves  !

J e  ne vais pas, M essieu rs ,  aborder l ’étude du secre t  
professionnnel,  sur lequel on a écr it  des volumes, 
rendu bon nom bre d ’arrêts ,  et prononcé déjà bien des 
d iscours (2 1 ) .

P erm ettez-m oi seu lem en t  d ’évoqu er un souvenir  
qui m et en lum ière  ce  côté  m oralem en t difficile de 
notre profession. C e t  exem ple ,  é trang er à toute action

(21) Le m eilleur ouvrage est celui de M uteau : Du secret profes
sionnel. P aris, 1870.

V oici les  décisions belges les plus in té re ssa n te s : B ru x ., 23  mai 
1845 (Affaire du docteur Seu tin ), B . J . ,  1845 , p. 622 , 742 et 811 ; —  
C a ss ., 11 juin 1855 (Affaire de l’avocat S a n ck e ), B . J . ,  1855, p. 940 ; 
—  A nvers, 15 mai 1858 (Affaire du notaire V an B erck elaer), B . J . ,  
1858, p. 738 ; —  C a ss ., 7 février 1877 (Affaire du vicaire W au telet), 
B . J . ,  1877, p. 229.

Un discours a notam m ent été prononcé sur l 'Inviolabilité du 
secret dans le défenseur, par M° Pood ts, à la  séan ce  de rentrée de 

a C onférence française de Gand, le 17 novem bre 1877 (B . J . ,  1878, 
p. 289).
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disciplinaire, à toute responsabilité  civile  ou pénale,  
montre à quelles  dures a l ternatives sont exposés  tous 
ceux qui reço ivent par état les  confidences des âm es  
qui souffrent ou qui ont failli.

Condam né par le  jury, L esu rq u e s  fut décapité à 
P a r is  le 8  brum aire  an V ;  ses  biens furent confisqués. 
Moins de deux ans après, la just ice  avait  retrouvé 
celui que tout a dém ontré depuis être  l ’assassin  véri
table du courrier  de Lyon, ce  D u b osq  av ec  lequel une 
ressem b la n ce  fatale et quelques  autres  co ïncid ences  
étranges  avaient confondu L esu rq ues .  A son tour con
damné par le jury, D ubosq fut décapité  le 5 ventôse  
an IX .  Pendant trois-quarts de s ièc le  et sous sept gou
vernem en ts  successifs ,  la famille de L esu rq u e s  a tra
vaillé pour demander à la just ice  une réhabilitation 
q u ’elle  n ’avait pas tardé à obtenir de l ’opinion publi
que. A cet  égard, l ’importance d ’un aveu de Dubosq, 
se  reconnaissant coupable et disculpant L esu rq ues ,  ne 
pouvait échapper à personne. T ous ceux qui, dès le 
début de l ’affaire, prirent à cœ ur l ’œ u v r e  de la ré h a 
bilitation l ’avaient com pris .  P r e s s é  de questions en 
ce sens, D ubosq garda, après com m e avant sa con
damnaiton, un s ilence  obstiné. Pourtant  —  on l ’a su 
depuis —  il avait  fait à son défenseur, M e Lebon , la 
confidence q u ’il était  en réalité  l ’un des assassins  du 
co u rr ie r :  assis  à côté  de lui dans la malle-poste, il lui 
avait  porté le coup qui l ’avait  tué. D ubosq ajouta 
e xp ressém en t  « que L esu rq u e s  n ’était  pas du com 
plot ».

Alors que cet  aveu eût contribué puissam m ent à 
é c la irer  la just ice  et aidé dans sa tâche une famille 
respectab le ,  dont l ’honneur et la fortune entière  étaient 
enco re  à sauver,  l ’avocat pouvait-il,  m êm e après la 
condamnation de Dubosq, ré v é le r  ce  secret ,  dont son
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office l ’avait rendu d ép o s i ta ire?  U n p rem ier  m ou ve
m ent porterait à cro ire  qu'il  devait parler. E t s 'i l  l ’eût 
fait, lequel d 'entre  nous trouverait  dans la r igueur de 
sa con sc ien ce  p rofessionnelle  assez  de sév é r i té  pour 
le lui r e p r o c h e r ?  M e L eb o n  fut sans  doute en butte à 
de rudes combats' in tér ieu rs ;  com m e il arr ive  aux 
esprits  agités, il n ’osa se  fier ù sa propre résolution et, 
au cours  du procès, il demanda conseil  à ses  con
frè re s .  M ais  je  vais la isser  la parole à celui qui, en 
1 8 5 1 ,  crut devoir livrer  c e s  détails à la publicité,  afin 
d 'éc la irer  l ’A sse m b lé e  législative, où une loi sur J a  
révision des p rocès  cr im inels  était  discutée  : L e  corps 
des avocats,  dit M e M e rc ie r ,  alors doyen de l ’O rdre, 
dans une lettre ad ressée  au journal La Patrie, le  corps 
des avocats s ’était re form é, ou plutôt il n ’avait  pas 
c e s s é  d ’exister ,  tant leur utilité avait  é té  reconnue 
indispensable.  —  M e Lebon , e m b a rra ssé  du rôle  q u ’il 
avait  à jouer ,  crut devoir s ’é c la ire r  des lu m ières  de 
ses  con frères ,  et il les convoqua tous h une assem b lée ,  
qui se  tint en l ’an I X  chez  M° F e r re t ,  l ’un des plus 
a nc ien s  de l ’O rdre ,  dans son cabinet,  r ue des Saints-  
P è r e s .  —  Mon nom figurait depuis plus d ’un an sur le 
tableau des av o cats , et je  reçu s  l ’invitation de m e trou
v er  à l ’a s se m b lé e ;  j ’y assista i ;  nous étions au nom bre 
de 7 0  environ. C ’était  le corps entier,  car alors il n ’était  
pas rep résenté  par un conseil  de discipline; aucune 
distinction n ’existait  entre  les m em b res ,  si ce  n ’est 
les égards et la sorte  de vénération que les jeunes,  
tout naturellem ent, avaient pour les anciens. —  
L ’affaire exp osée  par le con frère ,  qui ne manquait pas 
de talent pour la d éfen se  au crim inel,  la question était  
de savoir  quelle  était , en cette  c irconstance,  la con
duite q u ’il avait  à te n i r . . .  C h acu n , appelé à son tour, 
dans l ’ordre alphabétique, ém it son avis  motivé, et
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le résultat fut que la révélation n ’était  perm ise  que 
si l ’a ccu sé  le demandait ou y consentait  volontaire
ment » (2 2 ) .

C e t te  réponse  négative était seu le  conform e au prin
c ipe de la n écess ité  sociale  de la défense,  dont le se c re t  
professionnel est  le  corollaire .  C a r  la d éfen se  est 
impossible dès que la règle  du s e c re t  souffre une 
exception.

« L ’inviolabilité du s e c re t  n ’est  pas seu lem ent,  pour 
les  avocats, un principe d ’honn eur;  e l le  est  de l ’e ss e n c e  
de leur ministère.  S a n s  l ’inviolabilité du secre t ,  point 
de confiance ;  sans  confiance, l ’avocat ne  peut ni con
se i l le r  ni plaider en connaissance  de cause  ». Ainsi 
s ’exprim aient vint-cinq des avocats  les  plus distingués 
du B a rre a u  de cassation de F ra n ce ,  dans une consul
tation délibérée  en 1 8 2 6  ( 2 3 ) .  Dira-t-on q u ’un cr im e 
pourrait,  par la faute de l ’avocat,  re s ter  ig n o r é ?  S ’il 
fallait choisir  en tre  l ’impunité d ’un cr im e ou sa puni
tion sans défense ,  le choix sera it  tout fait.  M agistrats  
e t  avocats  n ’ont pas deux m an ières  de voir à cet  égard. 
P o u r  p enser  autrem ent, il faut avoir en la ju st ice  
hum aine une confiance q u ’elle  m érite  cer tes ,  mais 
alors seu lem ent  q u ’e lle  est  entourée des garanties  
e ssent ie lles  d ’une l ibre défense ,  protégeant l ’individu 
m ieux que de vaines déclarations de principes.

E st -c e  dans l ’exposé d ’un systèm e utopique ou dans

(22) La Patrie, numéro du 29  ju illet 1851. —  Je  ne donne pas la 
lettre en entier, parce qu’elle contient quelques erreurs au su jet de 
l ’affaire Lesurques. La com paraison avec le rapport du conseiller 
Fau stin -H élie, dans le procès en réhabilitation devant la cour de 
cassation  en 1868, dém ontre que la m ém oire de M e M ercier n ’était 
plus entièrem ent fidèle. Un exam en critique serait ici déplacé.

(23) D alloz, Répert., v° Avocat, n° 302.
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une loi positive, qui fut p resque des nôtres,  que nous 
lisons ceci  : « L a  loi donne pour d éfen seu r  aux patrio
tes  ca lom niés  des ju ré s  p atr io tes ;  e l le  n ’en accorde 
point aux consp irateurs  » ( 2 4 ) ?

A h !  ne l ’oubliez pas, amis trop z é lés  de la justice ,  
vous qui m éprisez  les règ les  tutélaires  de la défense ,  
e t  souffrez im patiem m ent les  form es  de la procédure, 
vos théories  —  qui sera ien t  b onnes  dans un monde 
parfait  —  sont cel les  des idéologues de la T e rre u r ,  
dont e l les  ont inspiré plus d ’un décret.  E l le s  pour
ra ient serv ir  enco re  à les ju stifier .  V o y ez  où e l les  
conduisent !

L e  d éfen seur de D u b osq  s ’est  donc tu, m êm e après 
l ’exécution,  et il a eu raison. L e  s e c r e t  a é té  gardé 
au delà d ’un dem i-siècle  par tous les  avocats  q u ’il 
avait con su ltés ;  et si, longtemps après,  la ju s t ice  a eu 
con naissance  de ce t  aveu, e l le  n ’en a point fait état. 
L e  procureur général  D elangle ,  ancien bâtonnier de 
l ’O rdre,  dans les  réquisitions duquel je  puise quel
ques-uns de c es  détails, n ’a é té  frappé que d ’une 
cho se  : c ’est  « q u ’un avocat ait pu être  assez  é tranger 
aux devoirs et à la con sc ien ce  de son état pour venir 
dem ander à s es  c o n frè re s  s ’il lui était  perm is de violer 
une règ le  aussi anc ien ne  que sa profession » (2 5 ) .  E t  
voici la réflexion s é v è re  que  lui sugg ère  ce  fait, à son 
avis incroyable  ( 2 6 )  : « Quoi ! le  législateur fait du

(24) Art. 16 du décret du 22 prairial an II, concernan t le tribunal 
révolutionnaire.

(25) D alloz Périodique, 1869, Ir0 partie, p. 65 .
(26) J e  ne vois là rien d 'incroyable. En  l’an IX , M° Lebon ne 

pouvait-il ch erch er auprès de tous ses  confrères un avis que nul ne 
nous rep rocherait, je  pen se, de dem ander aujourd’hui au Conseil de 
l ’Ordre ?  Les règles du secre t ne sont pas faites pour nos rapports 
avec ce  Conseil : on peut se dem ander même si e lles ne sont pas ici 
entièrem ent inap plicables.
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m inistère  de l ’avocat un m inistère  n é ce ssa ir e  en m atière  
c r im in e lle ;  il a provoqué, com m andé la confiance du 
client env ers  son d éfen seur ,  et ce  d éfenseur ,  dans 
lequel il a eu foi, auquel il a ouvert son cœ ur, peut se  
transform er en d én o ncia teur !  L e  s e c r e t  qu'il a déposé 
dans son sein ne res te  inviolable que si la révélation 
a peu d ’im p o rta n ce ?  —  Q ue l ’avocat, après la con
fession du client, abandonne la défense,  si la nature 

des aveux provoque ses  scrupules ,  so i t !  c ’est  son 
droit : quelquefois  c 'e s t  son devoir. M ais  consulter des 
p ersonnes  é tra n g ères  r. la défense,  mais leur ré v é le r  
des faits dont la divulgation peut entra îner  la perte 
d ’un a c c u s é ! . . .  J ’ai é té  longtemps avocat, M essieu rs ,  
e t je  rougis de p enser  q u ’en aucun temps un avocat 
ait pu se  souiller d ’une telle  h o n te !  »

C e  langage est  co r re c t ;  peut-être  le trouvera-t-on 
trop cruel si l ’on songe aux angoisses  q ui devaient 
assaillir  la con sc ien ce  de cet  avocat, lorsque d ’un mot 
il pouvait sauver l ’honneur d ’une fam ille ;  d'un met, 
que les  devoirs de son office lui défendaient de pro
noncer.  Est-on "  souillé  de honte » pour avoir h é s i t é ?  
G ardon s  de te lles  rigueurs pour des fautes  plus gra
v e s  : le procureur général  D elangle  nous m ontre, en 
s ’exprim ant ainsi, que, s ’il avait  con serv é  la fierté de 
sa p rem ière  profession, il en avait perdu la m an
suétude.

M ess ieu rs ,  je  m ’arrête  un dernier instant à une 
question souvent discutée. Quel effet  peut avoir , pour 
la révélation du se c re t  par l ’avocat,  la volonté du 
c l i e n t ?  Son con sentem ent nous délie-t-il de notre obli
g a t io n ?  O n l ’a b ien des fois affirmé; la délibération 
des avocats de P a r is  à propos des aveux de D ubosq 
le dit égalem ent. L e s  raisons sp éc ieu ses  en droit et
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en  m orale ne m anquent pas pour é tayer  une thèse  qui 
trouve son p rem ier  appui dans les  habitudes m ê m es  
du langage.

U ne m étaphore usuelle  assim ile  le s e c r e t  à un dépôt. 
O n  dit que le dépositaire du se c re t  contracte  l ’obliga
tion sa cré e  de veil ler  à la garde de ce  dépôt, sans  
q u ’il puisse en faire aucun usage .  P ou r  séduire  m êm e 
les  jurisconsultes ,  il suffisait à cette  com paraison, e x c e l 
len te  figure de rhétorique, q u ’elle  rappelât une vérité  
du droit civil. S an s  trop en scru ter  la valeur légale,  
on conclut bientôt à la possibil ité de la révélation, 
d ’accord avec  le client, puisque tout déposant res te  
l ibre  d ’autoriser l ’usage de l ’ob jet  déposé, d ’en re t irer  
le  dépôt, ou m êm e d ’en ordonner la re m ise  à un tiers.

O n  en vint ensuite  à discuter les obligations de ce 
dépositaire en cas  de mort du déposant. O n alla ju s 
q u ’à re c h e rc h e r  les droits des hérit iers  sur le  se c re t  
déposé par leur auteur ( 2 7 )  ! Tout un titre du code civil 
passait par ce  canal, à la rem orque d ’une s im ple 
m étaphore, et vous jugez si l ’on peut arr iv er  loin en 
naviguant de la sorte !

M éfions-nous de ces  com paraisons p u isées  dans le 
droit civil.  Nous ne som m es que trop prompts à croire 
qu 'une  difficulté est  réso lu e  quand nous l ’avons trans
portée  sur un terrain aussi fam ilier .  Nous renco ntro n s  
une solution, sans  doute, mais s ’applique-t-elle à notre 
p r o b lè m e ?  L ’erreu r  sera it  moins d angereu se  que 
p areil le  confusion. « L e  mandant peut toujours dem an
d er  com pte à son mandataire (art.  1 9 9 3  du code 
civil)  », dit-on à propos de la représentation  politique. 
« Quand il a ses  parents, l ’enfant n ’a pas besoin  de

(27) A nvers, 15 mai 1858, et les intéressan tes conclu sion s de M . le 
substitut E eck m an , B . J .  1858 , p. 738.



-  3 0  —

tuteur (art. 3 8 9  et suivants  du code civil)  », répond-on 
à ceux qui veulent  l ’E ta t  veillant à l ’instruction de 
l ’enfance .  A-t-on par là prouvé quelque c h o s e ?  Rien, 
sinon que le droit civil n 'a  que faire en c es  m atières .

Il en est  de m êm e pour le  se c re t  professionnel.  
L ’obligation n ’est pas contractée  env ers  le c l ien t ;  e l le
n ’est  pas d ’ordre privé. C ’est la soc ié té  m êm e qui
impose ce  devoir au confident n é ce ssa ir e  e t  qui lui
dem anderait  raison s ’il venait  à y faillir. L e  s e c r e t  
professionnel est  d ’ordre public : pour qui com prend 
notre  langue, ce  mot tranche la question. Il nous
ram ène  aux principes d ’intérêt social,  qui seu ls  sont 
en jeu  et que protège une sanction p énale  ou disci
plinaire.

U n  avocat re fu se  au magistrat instructeur,  dans une 
affaire de corruption de fonctionnaires,  de répondre à 
s es  questions;  il s ’agisait d ’un de ses  anc iens  clients.  
« J e  ne  crois  pas, disait-il, pouvoir donner à la ju st ice  
les explications q u ’elle  m e demande, parce  que c es  
explications m ’am èn era ient  n é ce ssa ir em e n t  à r é v é le r  
des faits que je  ne  puis dire, puisque je  n e  les aurais 
appris que com m e avocat. » L ’inculpé, cependant,  
avait  autorisé leur révéla tion ;  mais  notre  c on frère  
estimait  que cela  ne devait modifier en r ien  sa ligne 
de conduite. L e  magistrat ne partagea pas cette  m an ière  
de voir et condamna l ’avocat à l ’amende, pour re fu s  
de tém oignage.  L ’argum ent sur lequel il fo n d a . son 
ordonnance était  « que l ’obligation du s ilence,  pour 
l ’avocat, sur c e  qui s ’est  passé  dans son cab in et  ou 
à raison de sa qualité, e s t  une exception à la rè g le  
gé n éra le  que toute personne, interpellée  par la ju st ice  
de de déposer sur les  faits qui sont à sa connaissance ,  
doit répondre, et que cette  exception n é ce ssa ire  a é té  
introduite dans l ’intérêt des clients, en non dans celu i
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de l 'avocat.  » C e t te  thèse  n ’aurait pu s ’accréd iter  sans 
danger. Aussi,  l ’ordonnance fût-elle annulée  par la 
cour de cassation de Fran ce .  Son  arrêt  du 11 mai 1 8 4 4 ,  
rendu après délibération en ch am b re  du conseil,  éta
blit nettem ent et en peu de mots le principe : « L ’avo
cat a toujours é té  tenu de garder un se c re t  inviolable 
sur tout ce  q u ’il apprend à ce  titre. C e t te  obligation 
absolue est d ’ordre public, et il ne saurait,  dès lors, 
appartenir à personne de l ’en  affranchir.  L ’avocat, 
lo rsq u ’il est  c ité  en témoignage, n ’a donc pour règle,  
dans sa déposition, e u e  sa con sc ien ce ,  e t  il doit s ’a b s te 
nir de toutes les rép onses  q u ’e lle  lui interdit  » (2 8 ) .

Vous le voyez, M ess ieu rs ,  il n ’est  question ici ni de 
dépôt, ni de restitution au déposant. S i  un r é c e n t  arrêt  
a repris  cette  com paraison, déjà usée ,  c e  n ’est, par 
bonheur, que pour en signaler,  dans une form e assez  
pittoresque, le côté peu juridique. Il s ’agissait d ’un 
notaire appelé en témoignage, qui se  re tranchait  der
r iè re  le s e c re t  professionnel,  bien que des c lients  l ’en 
eu ssen t  dégagé. L a  cour d ’a ss ises  du Lo t-e t-G aro nne  
refusa, le 15 d écem b re  1 8 8 7 ,  de lui infl iger l ’amende. 
« Form ule  d ’une p ensée  aussi vieille  que la p rem ière  
c o n sc ien ce  humaine, dit l ’a rr ê t ;  form ule dont l ’exp res
sion se  trouve déjà dans le serm en t  d ’Hippocrate,  le 
s e c re t  professionnel est  d ’ordre public, tout aussi b ien 
que la répress ion  des cr im es  et délits,  p u isq u ’il inté
re sse  l ’honneur, la sécu r ité  et la constitution des 
fam illes .  » Mais, ajoute la c o ur, dans un considérant 
subsidiaire,  « mais fût-il d ’ordre privé, tant que la 
loi qui l ’a sanctionné n ’en a pas ordonné autrem ent,

(28) C ass. fran ç ., 11 mai 1 8 4 4 ;  —  D alloz, Répert., v° Avocat, 
n° 3 0 4 , en note. —  V . aussi Journ. des Trib., 1882, co l. 3 5 5 , 375 
et 388.
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le se c re t  professionnel,  de m êm e q u ’il ne naît que par 
l ’accord des volontés du dépositaire e t  du déposant, 
ne peut c e s s e r  d ’ex is ter  par la seu le  volonté du dépo
s a n t . . . ;  il faut d ’autant moins m atéria l iser  le rôle du 
dépositaire,  par état ou par confession , d 'un secret ,  
e t  le réduire  p. celui d ’un m eu ble  dont les  déposants 
seu ls  auraient la clé, que ce  dépositaire est  présum é 
ju ge  plus d és in téressé  et plus é c la iré  que le  déposant 
du point de savoir si ce  se c re t  doit perdre son ca ra c 
tère  confidentiel » (2 9 ) .  Non, cer tes ,  nous ne confierons 
à p ersonne la c lé  du tiroir aux secre ts ,  ni au client,  ni 
au juge d ’instruction, ni à notre ami le plus intime, ni 
m êm e à notre m a r i . . .  J e  parle pour vous, m e s  futures 
C onsœurs.

D ans  bien des cas,  notre rôle sera  d ’eng ager le 
c lient  à ré v é le r  à la just ice  un fait q u ’il nous a confié ;  
mais, s ’il y consent,  c ’est  lui qui parlera,  et non point 
nous. E n  reconnaissant à l ’avocat la faculté  de rom pre 
le  s i lence,  d ’accord av ec  son client, ne donne-t-on pas 
à celui-ci le moyen d ’obliger son conseil  à ré v é le r  ses  
confidences, s ’il croit que tel est  son intérêt  du 
m o m e n t?  P a re il le  situation sera it  pour nous inaccep
table : e l le  porterait atteinte à notre indépendance. 
L a  loi, et non point le client, nous impose le  s ilence.  
C ’est  notre con sc ien ce ,  et non sa volonté, qui peut 
seu le  m esurer  nos paroles.

J ’en ai dit assez, M ess ieu rs ,  pour vous montrer 
quelle  part a le s i lence  dans notre P ro fess io n  : il doit 
nous apparaître com m e un devoir important, parfois 
rigoureux. C o m m ent  confondre ce  qui est  une charge

(29) Cour d’assises  du Lot-et-G aronne, 15 déc. 1887, Journ . des 
Trib., 23 févr. 1888, co l. 252 .
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a vec  les privilèges de l ’O r d r e ?  S i  le droit de nous 
taire est  un des m oyens n é e c ss a ir es  à notre mission, 
on ne rép étera  jam ais  trop que ce  n ’est  pas là une 
p rérogative octroyée  par faveur, mais un devoir, qui 
s ’impose par nécess ité .  E t  si l ’on voit le B a rrea u  
défendre ses  traditions contre  la plus minim e atteinte,  
qu'on ne l ’oublie pas : ce  sont moins ses  droits que 
s es  devoirs q u ’il maintient.

Q ue telle ne soit pas la com m une opinion, peu nous 
importe, n ’est-ce-pas, m es  c h e rs  C o n f r è r e s ?  O n repro
che  à l 'avocat l ’incroyable prérogative, le  privilège
e x c e ss if  de re fu ser  son témoignage à ce t te  just ice  
q u ’il a pour mission de second er et qui poursuit  le seul 
intérêt de la v é r i t é . . .  E r re u r  profonde, mais  qui n ’est 
pas faite pour nous humilier. Soyons-en  fier plutôt :
aux yeux du monde, nous rem plissons un devoir,
com m e d ’autres  profitent d ’un av antage ;  c ’es t  à s ’y 
m éprendre, paraît-il  ! L e s  fonctions q u ’il es t  a isé 
d ’occup er avec  honneur sont souvent les  plus re c h e r 
c h é e s ;  les  nôtres  nous séduisent surtout parce  q u ’elles 
ont de difficile et de périlleux.

J ’ai voulu a u jou rd ’hui e sq u isser  devant vous un 
côté  de cette  vie  professionnelle ,  dans laquelle  le
s i le n ce  joue un rôle si important. C ’est  l ’om bre  dis
c rè te  d ’un tableau, où l ’é loq u ence  rayonne com m e une 
v ive  lumière.

P ou r appliquer à l ’avocat l ’antique définition de 
l ’orateur, il faut la com pléter d ’un mot : l ’A vocat est  
un hom m e de bien qui sait  p arler  e t  se  taire.

P .  E r r e r a ,
Professeur à l ’Université libre de Bruxelles.
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S ur la liberté

Il n ’y a peut être  pas, dans la langue politique, de 
mot plus usé  que le mot liberté.  E ntend ez  par là plus 
employé, plus frotté, poli, écrasé ,  uni, sans  relief ,  
dépourvu de sens. Il est à l ’usage de tout le monde, 
de l ’autocrate  com m e de l ’anarchiste ,  du clérical  com m e 
du radical, de l ’individualiste com m e du socialis te .

C ’est que c ’est  un mot magique. Il suscite  l ’enthou
siasme. Il évei l le  je  ne sais quelle  tendresse , quel élan 
du cœ ur en m êm e temps, que de la volonté. C ’est un 
mot m oteur  et a ffec t if  à la fois. O n aime la L ib erté  
et on est  prêt à se  battre pour Elle .

E n  effet, il n ’y a pas de plus be lle  cause. Nous som 
m es placés dans un milieu physique où des lois inéluc
tables  nous asservissent.  Nous som m es im m ergés  dans 
un milieu social où nous ne pouvons nous soustraire  
à la volonté, à la pression de nos sem b lab les .  L a  l iberté  
apparait com m e la vraie  vie, la dignité souveraine  de 
l ’hom m e qui veut être  lui-même. D e  là son prestige, 
son éternel et suprêm e attrait.

M ais  regardons la de près. Il est  visible que la l iberté  
tout court, la l iberté  absolue n ’ex iste  pas. E l le  est  
inconcevable  dans une société ,  c ’est-à-dire là où il y 
a plusieurs volontés voisines. C e  sera it  com m e « la
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force  irrés is t ib le  devant un obstacle  insurm ontable  ». 
L a  liberté,  dans une soc ié té ,  c ’est  la contrainte  d ’autrui. 
L e  Droit tout entier n ’est q u ’un sy stèm e de contrainte,  
en  vue de garantir cer ta in es  « facultés  ».

Aussi ,  le mot l ib erté  ne prend de sen s  que quand 
on le déterm ine : l iberté  pour q u e lq u ’un, de faire  
quelque cho se .  L a  l iberté  de 1 7 8 9 ,  c ’est  la liberté  du 
peuple de décider de son sort, à l ’encontre  de la liberté  
du Roy de tout décider. L a  révolution de 1 8 3 0  a donné 
aux B e lg e s  la l iberté  de se  régir  eux m êm es ,  en enle
vant aux Hollandais cel le  de les  opprimer. T o utes  les  
"  l ibertés  "  de la Constitution s ’exp rim ent sous form e 
d ’o bstac les  opposés à l ’arbitraire  des autorités.

D è s  lors, il ne faut pas craindre de dire que tout 
amant de la l iberté ,  tout libéral, doit fa ire  un choix 
parmi les  individus q u ’il veut l ib érer  et les  facultés 
q u ’il doit leur perm ettre.  B on gré, mal gré, le l ibéra 
l isme doit faire appel à la contrainte.  A u jou rd ’hui, par 
exem ple,  entre  la l iberté  du pèe de famille  de la isser 
son enfant dans l ' ignorance,  et ce l le  de ce t  enfant de 
se  développer et de participer à la culture  moderne, il 
s ’est  prononcé contre  la p rem ière  et pour la seconde. 
L e  voici donc qui réc la m e l ’intervention de la loi, pour 
assu rer  la liberté.

Q u ’on ne vienne donc plus nous dire, av ec  C lé m e n 
ceau, que « toute chaîne qui tombe est  une nouvelle  
force  pour l ’hum anité  » .  C e la  dépend. Il faut savoir 
imposer des chaînes  à l ’in justice,  à l ’arb itra ire ,  aux 
forces  ennem ies  de la l iberté  m êm e.

C ’est toute la philosophie de la législation du tra
vail, qui doit s ’appeler la législation protectrice  des 
travailleurs.

Beau cou p  n ’y voient encore  q u ’une suite  de con
traintes  plus ou moins injustifiées, une manie, une mode
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passagère, qui, si on n ’y prenait garde, nous m ènerait  
à l ’esc lavage  : the com ing slavery  d 'H erb e r t  Sp encer .

Rien n ’est plus faux. L e  m ouvem ent colossal, qui 
s ’étend au monde entier,  à tous les  p arlem ents ,  à tous 
les partis, est  un m ouvem ent de libération. C ’est  
l ’ouvrier q u ’on veut l ibérer,  et c ’est  à la culture, à la 
civilisation, à la v ie m oderne q u ’on veut lui donner 
l ibre accès.

O n a reconnu que l ’abstention, l ’inaction législative 
n ’était  la l iberté  que pour le patron, le capitaliste, le 
r ich e  qui est  « le fort » dans la lutte économ ique. 
Voici q u ’on s ’est  décidé à protéger le « fa ible  » c ’est- 
à-dire à m ettre  des entraves  à l ’expansion de l ’intérêt 
privé du « fort ».

T outes  les lois dites sociales  sont des lois de liberté.  
Si  l ’on protège la santé de la fem m e, de l ’enfant,  de 
l ’hom me adulte, c ’est  pour bien garantir la faculté 
m êm e de v ivre, la p rem ière  de toutes. L ’ex p é r ie n c e  a 
montré,  —  la dure et am ère  exp ér ience  des p rem iers  
temps de la l iberté  industrielle —  que, sans  c es  con
traintes  légales,  l ’usine estropie, étiole, em poisonne, tue 
v io lem m ent ou lentement. L e s  lois sur le paiem ent des 
salaires ,  le truck-system . le m esurage  de l ’ouvrage 
délivrent l ’ouvrier d ’un servage  affreux : la tête cour
bée  sous l ’injustice d ’une violation cynique de la parole 
donnée. L e s  lois sur le contrat de travail,  en mettant 
de la c larté dans les obligations réciproques ,  e t  en 
leur imposant des limites, le l ibèrent de l ’ignorance 
de ses  droits.

L e s  lois d ’assurances,  magnifiques conquêtes,  l ibè
rent  le travailleur de l ’angoisse où le plongent les  périls  
com mun de la v ie : l ’accident, la maladie, l ’invalidité, 
le chôm age, la mort prém aturée.

La l iberté  de la coalition et la liberté de l ’association
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professionnelle  —  toutes deux si peu r é a l isé e s  en co re  
chez  nous —  sont les p rem ières  des l ibertés  ouvrières,  
parce  q u ’e l les  sont la garantie  de toutes les  autres.

D e  m êm e encore ,  la limitation de la durée du tra
vail n ’est  pas autre cho se  que la libération d ’une par
tie  du temps, chose  n é c e ssa ire  si l ’on veut que l ’ouvrier 
soit autre  chose  q u ’un e sc lave  : c ’est  le loisir  qui fait 
le prix de la vie.

R egardez  autour de vous, et voyez tout c e  q u ’il reste  
à faire pour que la liberté  de l ’ouvrier et du pauvre 
soit autre cho se  q u ’un vain mot. P a re n ts  obligés de 
m ettre  leur enfants  aux éco les  congréganistes ,  fe rm iers  
et locataires  l iés  au propriétaire et au patron com m e 
Iss ser fs  de jadis,  em ployés  et petits fonctionnaires  qui 
ont la bouche  close et le  bulletin de vote  obligé, les 
asserv is  sont innom brables ,  et nous constituent un 
peuple sans  fierté et sans énergie .

Il est  temps que le l ibéralism e ca sse  l ’effort suprêm e 
pour saisir  toute l ’é tendue de sa mission : c ’est  la vie  
m atérie l le  et la vie morale du pauvre et du f aible q u ’il 
doit l ibérer ,  s ’il veut que la nation atte igne au dégré de 
culture  dont e lle  ne peut se  passer  sans  déchoir.

E r n e s t  M a h a i m ,
P rofesseur à l ’U niversité de Liège



Les Assurances Sociales  en Belgique

I

Parm i les devoirs de l 'heu re  p résente ,  il en est  un 
qui s ’impose à notre parti d ’une façon spécia lem ent 
urgente  et impérieuse, c ’est  l ’exam en  de la question 
des assu rances  sociales .  —  L e  problèm e vient d ’être  
porté à l ’avant-plan de l ’actualité  politique, par le 
dépôt du projet de loi gouvernem ental  e ffectu é  le 
12  novem bre 1 9 1 2  : Notre parti ayant à prendre  
position dans le  débat, qui va s ’ouvri r , il est  indispen
sable  q u ’il exam ine et étudie la proposition qui lui 
est  faite. B ien  plus, il se  doit à lui-même, à ses  m an
dants, à son rôle  politique, si la form ule p ro jetée  ne 
le  satisfait pas, d'en proposer une autre qui réa lise  
plus parfaitem ent ce point important de son program m e.

Notons tout d ’abord q ue la question se  présente  
sous un jour nouveau, et cela  à raison des deux con
sidérations que voici :

C a r a c tè r e  général  que revêt la réforme

C e  n ’est pas seu lem ent de pensions de v ieil lesse  
q u ’il s ’agit et l ’on pourrait s ’y tromper, puisque la 
propagande é lec tora le  de tous les partis aux élections
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dernières,  de m êm e que les propositions de loi ém a
nées  ju sq u ’à présent de la gauche (ce l les  de M. W a ro 
qué et de M. M ay),  se sont sp é c ia lisées  sur ce t  o b je t ;  
ce  qui doit ê tre  exam iné,  c ’est  le problèm e entier  
des assurances, dans toute son ampleur, em brassant 
à la fois la maladie, l 'invalidité et la v ie i l lesse .  C ette  
façon de concevoir  la ré fo rm e ne date que de l ’année 
passée,  plus exac tem en t  du dépôt d ’un projet  de loi 
signé de MM. D e G ell in ck ,  S e g e rs ,  B o rb o u x et con
sorts  ( 2 4  avril 1 9 1 3 ) ,  en réa lité  issu des délibérations 
de l 'A lliance  Nationale des Féd érations  M utualistes  
C h ré t ie n n e s  et dont le but évident,  mais inavoué, a 
été  d 'escam o ter  la question des pensions de v ie i l lesse  
en la noyant dans un ensem b le  de trois lois, dont pas 
une seu le  n ’a de valeur sér ieu se ,  mais dont au moins 
deux constituent des arm es de propagande form idables 
entre  les mains du parti catholique.

Obligation

L e  second fait nouveau, c ’est  l 'avèn em en t du prin
cipe d'obligation, défendu par les partis de gauche, 
depuis des années, et auquel enfin le gouvernem ent,  
en p résen ce  de l ’insuffisance des résultats  obtenus par 
la p révoyance  libre et subsidiée, est  obligé de se  rall ier  
aussi.

L e  m alheur est que, dans cette  loi, com m e en tant 
d ’autres,  le principe, exce llen t  en soi, dès q u ’il est 
mis en œ u vre  par le parti catholique, est  im m édiate
ment déformé, dénaturé, adapté aux n é ce ss ité s  de la 
propagande confess ionnelle  et que de l ’espoir q u ’il a 
fait naître dans l ’esprit  de tous les  gen s  indépendants 
il ne reste,  en fin de com pte, que leurre  et duperie.
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II

Quel est l ’état actuel de la question  dans notre pays?
C o m m e vous le savez, la form ule à laqu elle la 

solution fut d em an dée c es  vingt dern ières années est 
ce lle  de la liberté  su bsid iée. Tout y est  la issé  à l 'ini
tiative privée, le go u vernem ent se  réserv an t  d ’encou
rager les efforts déployés par s es  subsides et ses  
primes.

C ’est  un systèm e qui devait serv ir  à m erve il le  les 
fins poursuivies par nos adversaires,  pu isqu ’à leurs  
hom m es d ’œ u vre  (qui ne m anquent pas), il devait 
ouvrir toutes larges, sous un p rétexte  ou sous un autre, 
les ca isses  du T ré s o r  public.

L ’inconvénient de cette  situation s ’est  fait sentir  
surtout en ce  qui con cern e  l 'a ssu ra n ce  contre  la m ala
die et contre l ’invalidité. D ans  l ’accueil  fait aux de
mandes de reconnaissance ,  dans la distribution des sub
sides de prem ier é tab lissem en t  et surtout dans les 
subventions spécia les  v e rsé e s  aux Féd érations  des 
mutualités dites « de réa ssu ra n ce  » contre  l ’invalidité, 
ce  fut l ’arbitraire le plus absolu. E t  de cet  arbitraire,  
ce  furent toujours les soc ié tés  mutualistes  dont l ’ortho
doxie n ’était pas irréprochable ,  qui furent les victim es.

Aussi toute cette  puissante floraison d ’organism e 
m utualistes a é té  détournée de son but et est  devenue 
la proie d ’un parti politique. L e  gou v ernem ent y prêta 
la main, en admettant com m e légales  les  c la u ses  exi
geant des m em b res  qu'ils  pratiquent la religion, q u ’ils 
fassent  partie d ’une association catholique ou d ’un 
patronage d éterm iné ;  et ju sq u ’il y a deux ans on 
admettait  encore  com m e valable la c lause  d ’exclusion 
d ’un m em b re  avec  déchéan ce  de tous s es  droits, en 
cas de démission ou d ’exclusion de l ’association ou
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du patronage en question. A la suite  de protestations 
unanimes, M. le  ministre H u b ert  a dû finir par re co n 
naître le ca ra ctère  inconstitutionnel de cette  stipula
tion. E n  résum é, la lib erté  su bsid iée a é té  un m oyen  
de destruction de la liberté, un instrument de propa
gande P O LITIQ U E ; un m oyen de reconnaître ses  
am is, d ’acheter les indifférents et de m ettre hors la 
loi les  réfractaires.

E n co re  faut-il a jouter eue  les  résultats  réa l isés  sont 
insuffisants, puisque, d 'après des docum ents com m uni
qués  à la C om m ission  sp écia le  ch arg ée  d ’étudier le 
projet  de loi du gouvernem ent,  il y avait, au 31  d écem 
bre 1 9 1 1 ,  4 4 9 , 9 7 9  mutualistes  assu rés  contre  la mala
die sur à peu près deux millions d ’a ssu rés  q u ’atteindra 
le rég im e d'obligation.

E n  ce qui con cern e  l ’assu rance  invalidité, le ren d e
ment est  plus faible  encore ,  p u isq u ’il n ’atteint que 
200,000.

III

J 'a i  à peine besoin de rapp eler les  cr it iques  nom
b re u se s  dirigées contre  la loi sur les  pensions de vieil
lesse  du 10 mai 1 9 0 0 ,  modifiée l ’ann ée  d ern ière  en des 
dispositions transitoires.  J e  les  ré su m e  en c e s  quel
ques mots : L e  but que l ’on poursuivait n ’a pas é té  
atteint, et ce pour deux motifs :

1° L e  taux de la pension que la loi perm ettait  d ’at
teindre était m an ifes tem ent insuffisant. S u r  4 0 . 0 0 0  p er
sonnes  environ qui ont touché la pension en 1 9 0 9 ,  
plus de 3 1 . 0 0 0 ,  soit 8 0  % ,  receva ien t  moins de 2 4  fr. 
L e  nom bre des livrets abandonnés n ’a c e s s é  de croître.  
E n  1 9 0 0 ,  2 3  %. En 1 9 0 8 ,  3 9  % ;

2° C h o se  plus grave, la c lasse  ouvrière  p resque tout 
e ntière  échappait  au bénéfice  de la pension.
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E n effet, la plus grande part des p rim es et avantages 
allaient à ceux qui n ’en avaient pas besoin. Voici des 
chiffres  typiques :

E n  1 9 0 8 ,  il y avait  6 1 1 , 0 0 0  l ivrets  sur lesqu els  
é taient faits des versem ents .  C o m b ien ,  sur le  nom bre, 
étaient des o u v r ie rs ?  U n e  enqu ête  faite dans le B r a 
bant révéla  que sur 5 6 . 0 0 0  affiliés faisant des v e rs e 
m ents,  il y avait  2 8 , 3 7 4  ouvriers ,  soit 5 0  % ,  la pro
portion dans l ’arrondissem ent de Nivelles  fut de 
7 , 7 1 5  ouvriers  sur 1 5 ,0 0 0 ,  soit 4 9  %. D ans  le Hainaut, 
m ê m e  constatation. Su r  6 0 0 , 0 0 0  affiliés, il devait y 
avoir environ 3 0 0 , 0 0 0  ouvriers ,  soit 17 %  de la popu
lation ouvrière  totale. C ’est  la faill ite d ém ontrée  du 
systèm e ;

3° A joutons que les  a llocations de 6 5  francs  ont 
toujours é té  con sid érées  par la c lasse  ouvrière  com m e 
une aumône, plutôt dégradante, que com m e une pen
sion. E t  que la condition du besoin A U Q U E L  E L L E S  
F U R E N T  S U B O R D O N N É E S ,  rouvrait ici enco re  la 
porte toute grande au favoritisme et à l ’in justice .

Toute  notre législation se  c aractér ise  d ’un trait : 
pas de plan d ’ensem ble ,  des exp éd ients ;  pas de m é 
thode sér ieu se ,  des dem i-mesures.

Un principe s térile  : assurance  facultative.
U n  com m en cem en t  d ’organisation, in fecté  par l ’esprit  

de prosélytism e politique et dominé par l ’arbitraire.
S a n s  doute y a-t-il m ieux à faire, mais c o m m e n t?

IV

Esq u isso n s  rapidement l ’économ ie du projet du 
go u vernem ent :

Le  principe  est  l ’assu rance  obligatoire pour les 
ouvriers  et em ployés travaillant pour le com pte d'un
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chef  d ’en trep rise  dans l ’agriculture, l ’industrie  ou le 
c o m m e rce  m oyennant une rém unération  in fér ieu re  à 
2 , 4 0 0  francs.

Organisation du principe

L ’assurance-m aladie  et invalidité est  organisée  par 
les mutualités et les Féd ération s  de mutualités,  ou par 
des C on se ils  régionaux

L 'a ssu ra n ce-v ie il lesse  par la C a is se  d ’épargne.
C ’est  donc le principe de l ’obligation superposé à 

c e  oui ex iste  av ec  l ’adjonction des C o n se i ls  régionaux, 
organes  officiels  de l ’assu rance  (un par province).

Fonctionnement

Ch acu n  porte sa cotisation obligatoire soit à la 
mutualité  de son choix, soit au C o n se i l  régional.

La cotisation des mutualistes  pour la maladie et 
l ’invalidité est  déterm iné par la mutualité  ou par la 
C a is se  Féd éra le  de R éassu rance .

La cotisation des affiliés du C onseil  régional est  fixé à 
12  francs pour la maladie et 6  francs  pour l ’invalidité.

Q uant à la cotisation v ie il lesse ,  e l le  est  de 6  francs  
pour tous les m em bres,  au total : 2 4  francs.

La  mutualité ou le C onseil  régional délivre à l ’inté
ressé  un certificat valant dcharge vis-à-vis  du chef  
d ’entreprise  ju s q u ’à révocation. Celu i-c i  doit s ’assurer,  
en engageant l ’ouvrier,  que les  v e rse m e n ts  sont faits.  
A défaut de cette  justification ou après révocation ,  le 
c h e f  d ’entreprise  doit p ré lev er  sur le salaire  les coti
sations obligatoires  et les v e rse r  à la mutualité  choisie  
ou au C on sei l  régional. L e  patron v erse ,  en rég im e 
définitif, pour la maladie 2  francs,  pour l 'invalidité
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2 francs, pour la v ie i l lesse  r ie n ;  toutefois, ju s q u ’en 
1 9 0 8 ,  les 2 francs de la cotisation invalidité ne sont 
pas payables  encore ,  et sont rem p lacés  par une coti
sation de 4  francs, dans un fonds tem poraire  destiné 
à payer des a ccro issem en ts  de pensions de v ie il lesse  
aux vieillards les plus âgés.

L ’E tat  v erse  pour l 'assurance-m aladie  2 5  cen tim es 
par franc v ersé  par chaque assu ré  (soit 3  francs pour 
12 fra n cs ) ;  pour l ’assurance-invalidité ,  6 0  cen t im es  par 
franc v e rsé  (3  fr. 6 0 ,  loi du 5 mai 1 9 1 2 )  et pour 
l ’assu rance-v ie il lesse  de 6 0  cen tim es à 2  fran cs  par 
franc  v e rsé  (loi du 10 mai 1 9 1 0  et 5 juin 1 9 1 1 ) .

V

C e  projet de loi, d ’apparence séduisante, est  en 
réalité  mal étudié, dépourvu de b ases  scientifiques, 
insuffisant sur bien des points où il ne donne pas 
satisfaction aux revendications des m utualistes ;  enfin, 
il constitue une grosse m en ace  pour tous ceux qui ne 
font pas partie de mutualités protégées  par le gou ver
nement.

1° Au point de vue purem ent scientifique e t  te ch 
nique :

A. —  L e  projet  néglige totalem ent de tenir com pte 
de principes essentie ls  en m atière  d ’assu rance  : La loi 
du grand nom bre et la répartition la plus étendue pos
s ib le  des risques. Q ue se  produira-t-il fa ta le m e n t?  T o u s  
les é lém ents  les moins favorables  vont être  re je té s  
dans le C onseil  régional, qui deviendra ce  que M. Arth. 
V erh a egen  a appelé « L e  salon des re fu sé s  ». L à  se 
trouveront réunis,  en m êm e temps que les ivrognes, 
les  gens  dont la vie  ou le passé  n ’est  pas irrépro
chable,  les m alades chroniques, les tuberculeux,  ceux
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qui seront trop atteints ou trop vieux pour en trer  dans 
une mutualité. Il est  certain , dès à présent,  que cette  
institution d ’assu rance  ne sera  pas viable.  L e  projet  
le prévoit d ’ailleurs,  puisque l ’exposé des motifs  porte 
que vra isem b lab lem ent les avantages alloués au C o n 
seil  régional seront m oindres et les  cotisations plus 
fortes  q u ’ailleurs.  D e  sorte  que l ’on aboutit fo rcém en t  
à ce  résultat : que les gens  les  plus m alheu reux ,  les 
plus vieux, les plus malades, ceu x  qui ont le plus 
besoin d ’être  assistés  non seu lem ent  devront subir 
la prom iscuité m orale des ivrognes et des condam nés, 
m ais  devront payer plus et re t irer  de la loi moins de 
profit e u e  la m oyenne. E n  effet, non seu lem e n t  les  
r isqu es  seront plus lourds au C on sei l  régional,  mais 
les  frais d ’administration seront plus considérables .

C e la  déroute le sens  com mun d ’abord.
C e la  révolte aussi le sen tim ent de la ju st ice ,  quand 

on songe que le  législateur contraint des m alheu reux  
à payer de fortes cotisations et leur offre en éch ange 
un traitem ent aussi inique que peu avantageux au point 
de vue matériel.

O n le voit, le déséquilibre  des risques  est  la pierre 
d ’achoppem ent à laquelle  le projet du go u vernem ent 
v ient se  buter.

B. —  L e  second inconvénient,  c ’est  la fragilité de 
bien  des organes prim aires de l'assurance. Beau cou p  
de mutualités vivent de façon empirique, sans  re s 
s o u rce s  suffisantes, sans un nom bre de m e m b re s  assez  
considérable ,  sans  bilan technique bien établi .  C e la  
est  encore  plus vrai pour les fédérations de réassu rance  
contre  l 'invalidité Qui, dans b ien des cas, ont assu m é 
des engagem ents  q u ’e l les  ne sauraient  pas tenir. S i,  
en rég im e d ’assu rance  libre, ce t te  situation est  tolé
rable, e lle  ne l ’est  pas en régim e d ’assu rance  obliga



—  4 6  —

toire, où le législateur, par le fait q u ’il impose l ’obli
gation, a le devoir de procurer  aux assu rés  un b é n é 
fice et des avantages sér ieux,  une sécur ité  absolue 
dans les  organes ch arg és  de l ’assurance.

C. —  L e  tro isièm e inconvénient  fondamental,  c ’est  
l ’absen ce  du lien entre l'assurance-invalidité et l ’assu 
ran ce-v ie illesse. L ’invalidité reçoit  1 franc  par jour 
e t  a donc 3 6 0  francs  jusqu 'à  soixante-cinq ans, mais 
alors-? Rappelons q u ’un hom me, ac tuellem ent âgé de 
trente-deux ans et qui e ffectue  des v e rse m e n ts  ju s 
q u ’à soixante-cinq ans, n ’arr ive  q u ’à une pension de 
2 0 0  francs. Il y a donc là une chute,  plus doulou
reu se  enco re  pour ceu x  qui sont plus âgés. E t  en co re  
faut-il que l ’invalide v erse  sa cotisation de v ie i l le sse ;  
s ’il ne  la v e rse  pas, il n ’aura r ien  à soixante-cinq ans ;  
l ’invalide vieux sera  donc abandonné ou presque.

C ’est  une des incon séq u en ces  et l ’un des v ices  
essentie ls  du projet  du gouvernem ent.

D. —  L e  quatrièm e inconvénient est  du m êm e 
g en re  : c ’es t  l ’arrêt dans la prestation d es  soins m édi
caux et pharm aceutiques à soixante-cinq ans. E n  effet, 
les  travailleurs âgés de plus de soixante-cinq ans, en 
vertu de l ’article  6, sont exem p tés  de l ’obligation; ils 
c essen t  donc de profiter de tous les avantages attachés  
à la qualité  d ’assuré  obligatoire. L e  fonctionnem ent 
de tout le  sys tèm e d 'assurance-m aladie  cesse .  E t  ici 
encore ,  les  vieux sont abandonnés à leur tr iste  sort.

E. —  L e  c inquièm e inconvénient touche à l'orga
nisation m êm e de l ’assurance-v ieillesse, et notam m ent : 
à l ' insuffisance du taux de la pension et au ch iffre  
trop é lev é  de la cotisation de l ’ouvrier  (6  fran cs)  et à 
l ' insuffisance de ce lle  des patrons (rien en rég im e  défi
nitif).  C e t te  cotisation du patron reçoit  une affectation  
criticable : e lle  n ’est  pas v e rsé e  par le  c h e f  d ’en tre 
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prise sur le livret de son ouv rier ;  e lle  est  v e rs é e  dans 
un fonds spécial sur lequel seront p ré le v és  les  accro is 
sem ents  de ren tes  pour les plus v ieux.  C e  sont donc 
les  jeu n es  qui pâtissent de cette  situation : ils ne pro
fitent nas des v e rse m e n ts  faits par leur patron, mais  
celui-ci va aux assu rés  plus âgés. R em arquons,  en 
passant, que c ’est dans cette  ca isse  que l ’E ta t  puise, 
pour accorder les  supplém ents de rente  aux pension
nés : il fait donc des prodigalités avec  l ’a rgent d ’autrui.

F. - L e  serv ice  médical n ’est  pas organisé  et la 
l iberté  du choix du m édecin  n ’est pas assurée .

G. —  Enfin, il y a à s ignaler d iv erses  lacunes  qui 
tém oignent de la façon insuffisante dont le projet  a é té  
étudié :

Quand com m ence  l ’ob l ig ation?  A 16 a n s ?  C e  n ’est  
pas indiqué.

Q u e  fait-on des appelés  au serv ic e  militaire ,  des 
détenus, des marins, des ouvriers  travaillant pour le 
com pte de plusieurs patrons, ou dans les industries 
sa isonnières,  des ouvriers  à domicile , des travailleurs 
étrangers.

C o m m en t  est définie l ’inv a lid ité?  O n le c h e rc h e  en 
vain.

C o m m en t se rég lera  le sort  des assu rés  fa cu lta t i fs?
C o m m en t s ’administrera l ’é tab lissem en t  ré g io n a l?  

Voici une mutualité en quelque sorte  officielle e t  e lle  
n ’a pas de statuts prévus.

2° Au point de vue politique.
L e  projet  apparaît  com m e le couronnem ent de l ’oeuvre 

c lé r ica le  sur le  terrain de la mutualité.
A. —  Rem arquons tout d ’abord que seu les  les 

soc ié tés  reconnu es  (et  a gréées )  n ’en trent  plus en ligne 
de compte. Or, ces  sociétés- là  sont p resque toujours 
des soc ié tés  l ibérales  ou socialistes .
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B. —  Remarquons ensuite que les mutualités de
vront en outre être agréées; or, les conditions d ’a gréa
tion sont extrêm em ent lo u rd e s et elles enlèvent aux 
sociétés libres non re co n n ues toutes possibilités de se 
faire agréer ou de subsister. Seules pourront subsister 
les sociétés qui bénéficient de subsides ou d'avantages 
spéciaux.

C. —  la société mutualiste sera à la merci du méde
cin (art. 16, 1°). Dans les campagnes catholiques, on 
sait ce que cela veut dire.

D. —  Le 6° de l’article 1 est la révélation de ce 
que jusqu’à ce moment on n’avait pas osé dire : tou
tes les  clauses re strictiv e s  et in terd ictio n s d ’ordre  
p olitique sont m a intenu es; comme pivot de l’assurance 
obligatoire, on prend donc des sociétés politiques : 
c’est un attentat à la liberté d’opinion et de conscience. 
On répond : « Mais vous avez les Conseils régionaux ».

E. —  Les Conseils régionaux, ce sera le R efu g iu m  
p eca to ru m ! Institution boiteuse, non viable, où les 
assurés ne pourront retirer tous les bénéfices de la 
loi. C ’est là que nos am is des cam pagnes flam andes  
des villages, où il est radicalement impossible de créer 
une mutualité, même neutre, à côté de la mutualité 
catholique; c’est là que nos amis devront a ller trouver  
des garanties. C’est la spoliation véritablement orga
nisée de tous les éléments non. catholiques.

Le plus odieux dans tout cela, c’est que l’assurance 
est obligatoire; chacun, dans les petits villages, devra 
être assuré, car peu nombreux sont ceux qui gagnent 
plus de 2.400 francs.

La plupart vont à la mutualité catholique Voor G od  
en V a d erla n d ! car ils n’oseront pas aller ailleurs.

Quant aux autres, ils iront au Conseil régional, mais 
ils seront frappés moralement et matériellement :



-  4 9  —

m oralem ent, car  ils seront m êlés,  au C on sei l  régional,  
aux condam nés, aux ivrognes, à la lie de la popula
tion; je  ne parle pas des persécutions, des mépris  qui 
les attendent et auxquels  ils auront à rés is ter  au vil
lage mêm e.

M atérie l lem ent,  car, obligés de payer plus que les 
m e m b re s  de la mutualité  catholique, ils auront des 
avantages p resque nuls et seront exclus ,  en  fait, du 
bénéfice  de la loi.

E n  vérité ,  ce  projet  de loi est  la m e n a ce  la plus 
impudente que le parti c lér ica l  ait osé  diriger contre  
la moitié anti-cléricale  du pays depuis la loi scolaire.  
Notre vœu le plus ardent est  q u ’e lle  soit com prise  de 
tous, eue  chacun en sa is isse  la portée  et les dangers 
sans  nom bre, et q u ’elle  sou lève  dans le pays une répro
bation qui emporte  av ec  elle  le G o u v er n e m e n t  et les 
les hom m es qui l ’ont conçue.

E d o u a r d  P é c h e r  

M em b re  de la C h a m b re  des R ep résentants .
Rapport présenté au Congrès d e  la F .  N. E .  L. 

à Gand (1913).
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Pourquoi je  ne suis  pas l ibéral
PAR

M. le député V A N D E R V E L D E

Né d ’une famille  libérale,  fils de père  doctrinaire, 
nous dit M . V andervelde, je  fêtai, en 1 8 5 8 ,  com m e un 
bon libéral, la chute du gou v ernem ent clérical.  E n  
1 8 8 0 ,  je  devins m e m b re  de la Je u n e  G a rd e  d ’Ixelles ,  
où je  fus p résenté  par L éon Furném ont,  qui lui aussi 
a mal tourné depuis, et par E. F û ch s  au jou rd ’hui gou
v erneur général  du Congo. D ans c e  cerc le ,  je  re p ré 
sentais  l ’é lém en t  ultra conservateur.

La lecture  de Proudhon me fit aim er le socialism e, 
mais à la base  de m es  convictions nouvelles ,  il y a 
un motif sen tim ental,  d ’ailleurs,  à la base  de toute 
conviction politique, s ’il n ’y a un motif d ’intérêt de 
c lasse ,  il y a une considération purem ent sentim entale .  
Q u e lq u ’un qui n ’est pas ouvrier,  mais bourgeois,  ne 
peut ê tre  socialiste  que parce  que, pour des raisons 
sentim entales  il veut collaborer à l ’émancipation de 
la c lasse  ouvrière.

M ais  ne peut-on vouloir cela  sans  être  s o c ia l i s te ?  
L e  l ibéra lism e peut avoir un program m e social,  pro-
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gram m e de réalisations im m édiates  ayant pour but le 
b ien-être  des travailleurs.

O ui,  mais s ’il y a des analogies  entre  l ibéra l ism e et 
socia lism e, il y a d 'autre part des d ifférences  irréd uc
t ib les .

L e  d éterm inism e politique et le m atéria l ism e dans 
l ’Histoire,  qui sont des Idées  socialistes ,  voient dans 
les luttes politiques des luttes d ’in térêt  et m ettent  à 
la base  de l ’opinion des c la sses  et des m asses ,  l ’intérêt. 
P ou r le l ibéralism e, au contraire,  les  partis ne  sont 
pas des partis de c lasse  mais des partis d ’id ée ,  et les  
luttes politiques sont des luttes d ’idée.

Un autre principe irréductib le  est  la lutte des c las 
s es  opposées à la collaboration des classes.

E t  enfin, l ’idéal socialiste  du col lect iv ism e s ’oppose 
aux conceptions individualistes, l ibérales ,  de la pro
priété.

M algré  ces  abîmes, le but poursuivi par les deux 
partis est le m êm e : tous deux se  ré c la m e n t  de la 
l iberté  et admettent av ec  Louis  B la n c  (1 )  que la l iberté  
a pour piedestal la propriété. C o m m en t  donc se  de
mande-t-on des deux côtés,  donner à tous les  hom m es 
cette  propriété qui conditionne leur l ib e r t é ?  E t  c ’est  
ici que la d ivergence  s ’accentue.

L e  l ibéra lism e veut atteindre la l ib erté  par la diffu
sion de la propriété p erso nnelle ;  le  soca l ism e veut 
fa ire  partic iper tous les  individus à la propriété  col
lective.

D e ces  deux idéals contradictoires ,  dit M. V an der
velde, j ’ai choisi le second parce  que je  p ense  que, 
autant l ’Idéal collectv iste  est  le résultat logique de 
l ’évolution industrielle, autant j e  cro is  l ’idéal l ibéral 
utopique et contraire  à cette  évolution.

(1) L ’organisation du travail.
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Prouvons d ’abord que la propriété individuelle est 
en recul.  L a  B elg iq u e  en 1 8 8 0 ,  sur 1 0 0  h ec tares  en 
culture ordinaire, 3 5  é taient exploités  en faire valoir 
direct,  6 5  par fe rm iers  locataires.  E n  1 8 9 5 ,  31 en 
fa ire  valoir direct, 6 9  en ferme. La terre  échappe 
donc à ceux qui la cultivent, et ce la  surtout dans les 
p rovinces  r iches,  où le faire valoir capitaliste est  très  
répandu.

Si  nous passons au com m erce ,  nous voyons une 
augmentation apparente de la petite exploitation; mais 
en les  exam inant de plus près, nous voyons que bon 
nom bre d ’exploitation particulières  peuvent être  ram e
né e s  à une seu le  exploitation capitaliste. T e ls  les caba
rets  nom breux dépendants d ’une seu le  b rasserie .  L e  
pullullement des interm édiaires  ne change rien au  fait. 
E t  c ’est  m êm e là un phénom ène que bien loin de s ’en 
ré jouir,  il faut considérer com m e pathologique ( 1 ) .  C a r  
ces  interm édiaires  m ènent dans l ’oisivité une vie  q u ’ils 
auraient pu con sacrer  au travail dans la collectivité.

2 )  L e s  M aisons O uvrières .
J e  dirai d ’abord que le Socia l ism e n ’est  pas adver

saire  de cette  institution et que l ’idée de la Ligue 
Nationale des M. O. appartient à H ecto r  Denis.  Mais 
je  considère  ce moyen com m e inefficace, lui aussi.

E t  puis, est-il désirable que l ’ouvrier soit proprié
taire de sa m a is o n ?  D ans les  conditions actuelles  si 
instables  du travail,  cette  propriété l ’attache au sol, 
l ’em p êche  d ’aller c h e rc h e r  ailleurs des salaires  meil
leurs. La maison ouvrière fait, en fin de compte, le 
jeu  du patron capitaliste qui veut garder chez  lui la 
m ain-d ’œ u vre  à bon compte.

D ’autre part l ’augmentation sans  c esse  croissante

(1) C’est notamment l ’avis de Charles Gide.
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de la rente  fonc ière  urbaine rend de plus en plus 
difficile la propriété pour l ’ouvrier.

J e  disais le procédé in e ff icace ;  et en effet, voici les 
résultats  dérisoires  obtenus en B elg iqu e ,  qui, à en 
cro ire  le G o u v ern e m e n t  est  au point de vue habita
tions ouvrières  —  com m e d ’ailleurs à tous les autres  
points de vue —  le p rem ier  pays du monde.

L e  nom bre des maisons o uv rières  est  tout juste  
équivalent  à l 'a ccro isse m e n t  de la population. A B r u x e l 
les, la situation est re s tée  stationnaire e t  l ’auteur c lé 
rical du Rapport sur la question, trouve cela  déjà très 
joli.

Fau te  d ’enq uêtes,  il est  difficile de définir la situa
tion. Voici le chiffre de S eeb o h m -R o w n trée ,  vala
b les  pour les  maisons appartenant pleinem ent  aux 
ouvriers .  Il divise les ouvriers  en trois c la sse s  : ceux 
à haut salaire,  ceu x  à salaire  médiocre ,  et ceu x  à salai
res  m isérables ,  qui habitent des taudis.

Prov. Wall.  P ro v .  Flam.
1° cat. 4  %  4 , 8  %
2° cat. 4 , 5 5  %  0 , 3 0  %
3° cat. 0 , 6 8  %  0 ,5 1  %

Il n ’y a donc pas 1 %  qui ne soit pas locataire.  E n
p résen ce  de ce  résultat  il e s t  légitim e de dire que
ju sq u ’ici ce  moyen n ’a pas abouti.

3 )  Participation, par actions, des ouvriers  aux entre
prises  capitalistes.

J e  conteste  que ce moyen gén éra lise  la petite pro
priété. C on tre  le socialiste  B ern ste in ,  je  crois  av ec  
le con servateur Paul L ero y  B ea u lieu  que « les  soc ié tés  
anonym es ont servi à c ré e r  une grande inégalité  de
rich esse .  »

D ’ailleurs,  qui ne voit q u ’à notre époque de machi-
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nisme, de soc ié tés  anonymes, de trust,  la production 
capitaliste se substitue à la production personnelle ,  
qu 'e lle  se con centre  de plus en plus, proportionnelle
m ent au décro issem ent du nom bre des producteurs 
indépendants. Voici pour l ’em pire  allemand, le taux 
des producteurs indépendants :

1 8 8 2 1 8 9 5 1 9 0 7
Agriculture 2 8  % 31 % 2 5  %
C o m m e rce 4 5  » 3 6  » 2 9  »
Industrie 3 4  » 2 5  » 18 »

O n me dira que les libéraux ne contestent  pas le 
recul de la diffusion de la propriété.  M ais,  si ac tuelle 
m ent la S o c ié té  évolue vers  la centralisation de la 
propriété, ne peut on réagir  par une politique ayant 
pour but la diffusion et la reconstitution de la propriété 
p e rs o n n e l le ?

E t  c ’est  à cela  que correspond le program m e démo
cratique libéral : il veut par divers  m oyens : accro is 
s em ent de l ’ép arg ne ;  organisation de m aisons ouvriè
r e s ;  participation, par actions, des ouvriers  aux en tre 
prises  capitalistes,  réa l iser  ce p rogram m e que ja  
trouve, pour ma part, utopique. Voici en effet  les 
résultats  insignifiants obtenus ju sq u ’à ce jour.

1) L ’E pargne O uvrière .
On peut dire q u ’en B elg iq u e  il y a au jourd’hui un 

milliard d ’épargnes  appartenant en grande partie aux 
ouvriers.  Mais, exam inons la répartition de c e  mil
liard. S u r  1 0 0  livrets, il en est 4 3  portant de 1 à 
2 0  francs, 18 de 21 à 1 0 0  fr., 17 de 101 à 5 0 0  f r . , 
7 de 5 0 0  à 1 0 0 0  fr . ,  14 au-dessus de 1 0 0 0  francs.

La majorité  des épargnes  individuelles est donc 
inférieure  à 1 0 0 0  fr. et m êm e à 5 0 0  fr. La plupart ne 
dépassent pas 2 0 0  fr. (61 % ) .  Peut-on dire, en pré-
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sen ce  de cela, que par l ’épargne on a fait de l ’ouvrier 
un capitaliste au petit pied et que l ’épargne lui a 
donné la liberté,  avec  la propriété pour p ied esta l?  
M ais  non, car la p rem ière  c irconstance  venue, maladie, 
chôm age forcé etc. ,  les re je t te  dans le prolétariat.

Il y a tendance croissante  à l ' inégalité  des classes .  
Voici,  pour la S a x e  les statistiques de E rk n er ,  pour 
1 8 7 9 - 9 4 ,  sur l ’impôt sur le revenu .
R ev en u s  de moins de

8 0 0  mks. augmentation : 17 %
8 0 0  à 1 6 0 0  : 1 1 6  %

1 6 0 0  3 3 0 0  : 71  %
3 3 0 0  4 6 0 0  : 7 4  %
4 6 0 0  5 4 0 0  : 1 5 4  %
5 4 0 0  ............  : 2 1 2  %

L ’augmentation, faible  pour les rev en u s  m oyens 
( 1 6 0 0  à 4 6 0 0 )  est énorm e pour les rev enu s  m inim es 
(au-dessous de 1 6 0 0 )  et pour les rev enus  é lev é s  ( 1 ) .

C e  sont les c lasses  ex trê m e s  de la S o c ié té  qui se 
développent le plus fortement, e t  cette  concentration 
aux deux pôles est  un p hénom ène destructif.  Ja m a is  
plus q u ’à notre époque la vie  sociale  n ’a p résen té  de 
plus criants  contrastes .  Il résulte  des statistiques de 
Row ntrée  pour Y o rk  que 2 8  %  des habitants  n ’a pas 
un revenu capable d ’a ssu rer  sa v ie physique. C e  taux, 
pour une ville m oyenne,  ayant une va leu r de type, 
coïncide avec  celui de Londres  ( 3 0  % ) établi  par 
Booth.

E t  à une époque où 1/ 3  de la population urbaine 
ne m ange pas assez, l ittéralem ent à cette  m êm e épo
que l ’A ngleterre  compte 5 0 0 . 0 0 0  philatélistes,  la 
valeur des t im bres  augm ente chaque année  et dépasse 
cel le  des o rch id é e s !  Il sem ble ,  au jourd ’hui que, plus
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une dépense est  absurde et inutile, plus e lle  s ’é lèv e  
en exorb itance .

C o m m en t ne pas s ’ém ouvoir de contractes  aussi 
é n o r m e s ?  Il faut y c h e rch e r  un remède.

Vouloir rétablir une égalité  relative  par la propriété 
individuelle est une impossibilité, une utopie. La  pro
duction devient sociale  et collective, il faut donc c réer  
la propriété collective. E t  c ’est  parce  que le socialism e 
veut le  collectiv ism e, seul moyen d ’a m en er  à cela,  que 
je  suis socialiste.

Il ex iste  actuellem ent d ’im m enses  syndicats, tel le 
syndicat minier W estp halien-rhénan, sur lesqu els  l ’E tat  
pourrait fac ilem ent m ettre  la main. C ep en dant le « tout 
à l ’E tat  » n 'est  pas une formule. Il faut s ’entendre : 
l ’E tat pour les uns est  le corps de la nation, pour 
d ’autres  c ’est le G o u vernem ent.  Si vous admettez la 
p rem ière  définition, je  suis partisan de la propriété 
d ’Etat.  Cependant il y ?. deux conditions encore  ?. la 
socialisation des grands m oyens de production :

1°) Il faut que l ’Etat d ’au jourd’hui, bourgeois  et 
socialiste ,  soit conquis par le prolétariat et devienne 
l ’E tat populaire des travailleurs.

2°) La réalisation du collect iv ism e implique la sép a
ration du gouvernem ent des hom m es e t  de l ’adminis
tration des choses. Il faut sép arer  l ’E tat politique, 
organe d ’autorité (G o u v ern em en t) ,  de l ’E tat  de gestion.

C e la  est possible : l ’exploitation S u isse  des chem ins 
de fer, l ’exploitation m inière  en P ru sse  le prouvent, 
l ’Etat socialiste  sera  une autonomie financière et admi
nistrative, travaillant avec  des corporations autonom es 
de travailleurs.

C e t te  transformation rencontrera  beaucoup de ré s is 
tances  : et les libéraux com m e Lloyd G e o rg e  oui v eu
lent en réa liser  une partie, se trouveront en través  par
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les intérêts privés que rendront impuissante la g é n é 
rosité des esprits  libéraux.

L e  libéralism e m e paraît  être  un ore iller  de p aresse  
qui perm et de se  dire, aux gén éreux ,  qu’ils sont des 
concil iateurs,  q u ’ils auront à tenir un rôle d ’arbitre  
et q u ’ils recueill iront le fruit des luttes auxquelles  ils 
n ’auront assisté  q u ’en spectateurs.

C ’est  là une tactique séduisante  et dangeureuse, 
et, dans la lutte, le parti l ibéral pourrait bien être 
anéanti. L e  rôle du l ibéra lism e peut-être  plus noble, 
efficace, fécond, en prenant exem p le  sur les ministres  
radicaux anglais d 'au jou rd ’hui qui réa l isent  une part 
de socialism e, une partie de l ’idéal du peuple. C ’est 
là un rôle de transition entre  l ’état social actuel et 
l ’avenir.  M ais  m êm e cela  ne donne pas la satisfaction 
que donne la lutte e lle  m êm e et c ’est  av ec  une satis
faction profonde, ajouta M. V ander Velde que je  revois  
ma ca rr iè re  de vingt-cinq ans de lutte, les jo ies  éprou
v é es  au cours de c es  luttes av ec  des cam arades  qui 
sont devenus des amis, des f rères  : c ’est  là le patri
moine le plus précieux que l ’on puisse a c q u é r ir !

C o m p te-ren d u  d’un c o n f é r e n c e  faite  par  M .  V a n d e r  V e ld e  
au C e rc le  Lit téra ire  d es  E .  L .



Au devant de la démocratie

L a  fin du 18me s iè c le  et les deux p rem iers  t iers  du 
1 9 me s ièc le  sont, au point de vue de la doctrine, une 
époque d ’une quiétude admirable : 1 7 8 9  a vu la 
déroute du priviliège et de la réglementation. La 
morale  se  d resse  inébranlable.  L a  théorie  de la Raison 
au serv ic e  de la l iberté  domine l ’organisation soc ia le .

Quand nous lisons des écr its  de v ers  1 8 0 0 ,  par 
exem ple,  tout nous paraît vieillot, désuet : des faits nou
veaux ont surgi,  cer ta ins  mots ont un sen s  différent 
d ’alors. B re f ,  la doctrine de la l iberté  conduite par la 
Raison n ’e x e rc e  plus l ’hég em o nie  sur l ’esprit  public. 
U n e  orientation nouvelle se  m anifeste  par mille  symp
tô m es ;  il ne faut pas c h e rc h e r  les  m anifestations dans 
les  ch iffres  des é lections, ou dans les cadres  rigides des 
partis : la p ensée  y est  en trav ée  par une discipline 
qui force  sa souplesse, ou par des compromis. L e s  
t races  de l ’orientation nouvelle,  on les  trouve dans les 
petits faits quotidiens, dans la ca rr iè re  que l ’on rêve  
pour s es  enfants,  dans les  titres de livres, d ’ar t ic les ;  
dans l ’abonnem ent à certa ins  journaux ;  dans les re la 
t ions que l ’on se  fait, dans la conversation, le voca
bulaire,  etc.

L e s  yeux sur ces  petits faits, l ’observateur consta
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tera l ’accord déconcertant  de personnes  que tout pré
parait à éloigner l ’une de l ’autre. C e t  accord est  négatif  
en ce  sen s  que de part ni d ’autre on ne veut de doc
trine, on ne veut reno u veler  l ’erreu r  des Ja c o b in s ;  
et positif en ce que l ’on admet que seu ls  les  faits 
comptent,  que les lois ne valent que pour autant 
q u ’e l les  s 'adaptent aux faits.

C e t te  unanimité dans la réaction  contre  la doctrine, 
dans la superstition du fait, a a m en é  en politique 
socia le  la substitution de l ’em pirism e à l ’intell igence. 
O n  a abouti à une méthode qui consiste  p réc isém en t  en 
une a b sen ce  de méthode;

Or, quand le pouvoir sera  à la D ém ocratie ,  il n ’y 
aura pas de limite aux revendications : p u isq u ’on a 
abandonné toute méthode, ce  sera  le règ n e  e t  la lutte 
des appétits.

M ais,  le passé  nous l ’apprend, aucun pouvoir ne 
peut rés is ter  s ’il n ’a pas une idée à réa l iser  : l ’idée 
d ’Etat se  perd; les intérêts  locaux sont les seu ls  qui 
com ptent : plus d ’idée de patrie, de nation, plus de 
p roblèm es  politiques. O n tombe dans l ’em pirism e, on 
devient indifférent à l ’essor  des voisins (cfr .  la C h in e) .

U n autre motif qui m ontre  la n é c e ss i té  d ’une doc
trine, c ’est  que le  développem ent normal de la soc ié té  
exige  une direction m e n é e  par l ’E lite  In te llectu elle  
qui doit é laborer ,  réa liser ,  défendre les  Institutions.

Nous avons assisté  à l ’év anouissem ent de la doctrine 
de la L ib e r té  au serv ice  de la Raison. P a r  quoi a-t-on 
e ssa y é  de la r e m p la c e r?  D eux tentatives  seu lem ent  
ont é té  faites :

La  p rem ière ,  é laborée  dans les U n ivers ités  A lle
mandes, tend à considérer l ’extér ieu r  des soc ié tés  
hum aines  : e lle  rep résente  la soc ié té  com m e un tout, 
u n  être  en soi, et oublie que la socié té  n ’ex is te  pas,
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q u ’il n ’y a que des individus s ’adaptant à des lois 
n écessa ires .  A vec  son point de vue panoram ique, cette  
théorie  croit que la soc ié té  est  guidable, perfection
nable,  disciplinable : e lle  veut c r é e r  plus d ’égalité, 
plus de ju stice  etc.

C e tte  séduisante  doctrine a le défaut d ’être  inappli
cable ,  car, l ’incarnation d ’une telle  société ,  l ’Etat, 
devient ainsi dépositaire naturel de toute ré form e 
sociale ,  et est  obligé de faire toutes les ré fo rm es  sous 
peine de m anquer à son devoir.

C 'e s t  la théorie  de la solidarité c ré é e  par l ’autorité, 
q u ’on appelle aussi le socia lism e de la chaire  (cf. L a v a 
leye) .  M ais  cette  doctrine ne peut avoir prise sur 
l ’esprit  public : abandonner tout à l ’Etat, qui n ’est 
som m e toute que l ’intervention bureaucratique,  cela 
n ’a pas l ’appui de l ’opinion publique. C ’est pourquoi 
cette  doctrine, dans laquelle  on a d ’ailleurs puisé pour 
quelques  détails d ’organisation sociale ,  n ’a pas é té  
resp ectée  en tant que corps.

A côté  de la théorie  allemande, il en existe  une 
autre, r igoureusem ent logique, paraissant irrésistible  
et dont la sim plexité  est  la palissienne :

Il y a deux c lasses  : les  exploitants et les exploités. 
La  seu le ,  l ’indiscutable solution consis te  à rem p lacer  
la p rem ière  par la seconde.

Si  l ’on admet cette  solution, c ’est-à-dire si l ’on veut 
établir  la dictature ouvrière ,  il faut admettre aussi 
tous les  m oyens pour y atteindre, et le plus puissant, 
la haine des classes ,  devint légitime et m êm e sacré . 
La  haine, é r igée  à la hauteur d ’un principe, se  m ani
festera  dans l ’action syndicaliste  « au re lent  sangui
naire » ( 1 ) ,  "  la seu le  qui puisse enflam m er dans la

(1)  M a c  D onald .



m asse  l ’ardeur qui vivifie la foi » (1 ) .  L e  syndicat est  
l ’éco le  naturelle  de l 'action nouvelle,  qui é v ei l le ra  
l ’esprit de révolte  p erm anent : la v io lence est  be lle  et 
h é ro ïq u e ;  seu le  e lle  peut sauver de la b arbarie .

Quel effet cette  théorie  produit-elle sur les  indé
p e n d a n ts?  le ca ra ctère  non fraternel de cette  doctrine 
les en détache. E l le  n ’eut du su ccès  que chez  des 
ê tres  m isérab les ,  dont la pauvreté  est  l ’excuse .

Voilà les deux seu les  doctrines é la b o rée s  : pas 
d'autre banière  où se  ranger.  Eh bien, il faut une 
doctrine nouvelle,  adaptée aux faits,  il faut réhabil iter  
la doctrine, réagir  contre  la tendance qui veut s ’en 
passer.  La doctrine est  le seul instrum ent de prise 
sur l ’opinion publique, et notre fa ib lesse  est  de ne 
pas avoir de doctrine.

E laborons en donc une ! P eu t-ê tre  ne la verrons  
nous pas ré a l is é e !  P eu  importe le quand; le pour et 
le com m ent seu ls  importent.

P ou r c ré e r  une doctrine, il faut s ' in sp irer  des réali
tés présentes  : la p rem ière  est que toujours le pouvoir 
a é té  un groupe social acceptant les fonctions indis
pensables  à la continuité de la vie  du groupe : il a été  
à l ’é lém ent militaire tant que la question de la défense  
e x tér ieu re  primait les au tres ;  à la noblesse  foncière  
aux époques où la grande propriété te rr ienne  était  le 
seul moyen de se  distinguer de la fou le ;  aux m archands 
quand leur ascendant s ’imposa, quand il ne  pouvait 
q u ’être  à eux, com m e dans les  grandes  com m u nes  
flamandes au M oyen-Age.

C e t te  vérité  admise, à qui ira le pouvoir a u jou rd ’hui.
La  révolution industrielle du 18 e s ièc le ,  substituant 

le m achin ism e au travail manuel,  a fait p asser  l ’hég é-
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(1) Sore l .
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nom ie —  et cela était fatal —  aux entrep ren eurs ,  à 
ceux qui, seuls,  pouvaient entreprendre  de m ettre  en 
valeur les inventions nouvelles.  L e  pouvoir —  et avec 
lui les avantages qui y sont a ttachés —  est allé à eux 
par nécess ité ,  par une loi de l ’histoire. M ais  peu à 
peu, avec  l ’expansion du rég im e industriel,  par la 
fatalité  des circonstances ,  la force  des capitaux a 
augm enté  et a échappé, forcém ent,  aux en tre p ren e u rs ;  
car,  le capital augmentant, il a fallu le m obiliser : 
l ’e n trep ren eur disparaît, le capital devient anonyme. 
La fonction e x e rc é e  jadis par l ’e n trep ren eur est  rem plie  
maintenant par un sa larié  (d irecteur,  administrateur,  
ingénieur, e tc .) .

Tout indique que le pouvoir sera,  demain, aux mains 
de la c lasse  des Travailleurs .  En effet, dans les 
mille  sym ptôm es dont nous parlions plus haut, on 
retrouve toujours ce  mot : le  T ra v a i l ;  on ne parle pas 
du R isque  des Capitalistes.  O n  ne le conteste  pas, 
mais on se  tait la dessus, le cant em p êche  d ’en par
ler.  Le  mot Travail est  à la mode, te llem ent q u ’on en 
est  arr ivé  à acco ler  deux term es dont rien n ’indiquait 
l ’accoup lem ent : U nivers ité  du T ra v a i l !

La  soc ié té  de demain aura le Travail  com m e force  
dom inante ;  la doctrine de politique sociale  doit partir 
de cette  axiome tiré des faits.

Eh b ien !  n ’essayons pas de leurrer  les  puissants 
de demain, mais plutôt, préparons les au pouvoir, fai
sons leur éducation, facilitons leur rôle de demain, et 
inculquons leur le principe de la responsabilité ,  la 
résultante  des faveurs et des privilèges conférés.

Tel  est  le prem ier fait que nous retenons.
A utre fait : les individus ont la sensation de n ’e x e r 

c e r  q u ’une faible  action sur la m arche  des choses.  Il 
y a un abîm e entre les besoins et les  moyens.
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L ’individu ne comprend pas sa p lace  dans la Nation, 
mais bien cel le  dans son groupe : les  intérêts  p rofes
s ionnels  sont les seu ls  q u ’il com prenne.

Il faut s ’incliner,  tenir com pte du nom bre.  A m e 
sure  que l ’autorité du G roup e augm ente, ce l le  de 
l ’Individu s ’efface.

A vec  ces  deux faits qui se  résu m en t  en c e  que la 
soc ié té  de demain est  à des G roupes  de Travailleurs, 
c om m ent concevoir  cette  soc ié té ,  c ré e r  l ’équilibre  
social,  faire q u ’un groupe n 'étouffe  l ’a u t r e ?

Pour réussir ,  il faut a ller au devant de la D é m o 
cratie  et lui apprendre à porter le  poids des R esp on
sabil ités ,  responsabilités  qui naissent des pouvoirs con
fé ré s .  La solidarité re v e lé e  par la sc ie n ce ,  solidarité  
organique : hérédité ,  germ e à com m uniquer,  a dégagé 
la notion de la valeur du stock humain et a provoqué 
un m ouvem ent de contrôle  de c e  s tock  par le  pouvoir 
public. L e s  congrès  eugéniques,  les m ou vem ents  de 
protection de l ’en fance  vis-à-vis des parents-indignes, 
le  m anifeste  du soin prénatal pour la conservation des 
générations  futures,  en sont autant de sym ptôm es. L e s  
m e su res  de pensions ouvrières,   pensions nationales  
(A ngleterre ,  D anem ark) ,  garanties  contre  le  r isque 
professionnel,  se  rattachent à ce t  ordre d ’idées.

L e  principe de la responsabilité  veut q u ’on n ’accorde 
pas à certa ins  groupes, au détr im ent d ’autres,  des 
avantages : or, à côté des ouvriers  qui a u jou rd ’hui 
réc lam en t  un pouvoir q u ’ils auront demain, il y  a 
la c lasse  de ceux qui travaillent dans les  livres ,  qui 
ont pour eux la probité et un travail resp ectab le ,  aux
quels  l ’ouvrier rend hom m age e t  dont il subit  l ’ascen 
dant. Il faut la isser à chaque c lasse  la place conquise  
ou q u ’elle  va conquérir.

A ux principes, passés,  v ides ou non fra tern els ,  nous
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substituerons donc une doctrine : la dém ocratie  par 
la responsabilité ,  responsabilité  par laquelle  nous pou
vons nous défendre et construire  avec  foi, ardeur et 
persévérance .  E t  m êm e entre  nations le principe de 
la responsabilité  s ’affirme : la T urquie  en n ’exploi
tant pas les  r ich e sse s  de la M acédoine par exem ple,  
a manqué à son devoir et la guerre  de C u b a  n ’es t  que 
la sanction du scandale  contre  la civilisation q u ’était  
le rég im e espagnol : c ’est  là une co n sc ien ce  nouvelle  
à laquelle  il faut se  conformer.

E n  c e s  temps d ’a b sen ce  de doctrine, un beau rôle 
est  celui de préparer des âm es é lev é e s ,  intelligentes,  
hautes,  qui se  décideront à s ’in téresser  aux problèm es 
de la destinée.

E .  W A X W E I L E R .

Conférence faite au Cercle Littéraire des E .  L.
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De Quelques Recherches et Découvertes Singulières
CONCERNANT LA

Semaine Sociale de l’Institut Solvay

Nous n 'insisterons pas sur ce  que nos lec teu rs  savent 
déjà de la S e m a in e  Socia le .  Il est  entendu q u ’à leurs  
yeux c ’est un groupem ent de quarante  à soixante indi
vidus, c irculant par la B elg iqu e ,  mûs par un esprit 
didactique et décidés à p énétrer  là où on ne p énètre  
pas d ’habitude.

E n  d ’autres  p ages  sans  doute viendront des com ptes 
rendus complets,  détaillés, limpides et descriptifs . A 
D ieu  ne plaise que nous empiétions sur leurs  ch a m p s;  
c e  que nous allons écr ire  ici ne sera  pas un com pte
rendu, pas plus q u ’un com pte-courant ou un com te 
du pape, mais un Conte  em prunté  à très  folastres  
archives.

S i  l ’on considère  la S e m a in e  S o c ia le  de points de 
vue peu fréqu en tés  on y trouve à faire maintes o b ser
vations et constatations curieuses  qui débordent le 
cadre habituel des narrations, ré su m és  e t  conclusions 
d ’ailleurs.  Il est  un de ces  points de vue, très  é levé ,
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m êm e abrupte et surtout ca ch é  dans les feuil lages  jau
nissants de vieux gr im oires  auquel nous nous effor
cerons  de vous guider tantôt.

Asteur,  délassons-nous, et cec i  par simple jeu 
d ’esprit,  à ren v erser ,  à pégouder cul par dessus tête, 
cahot de ci cahot de là, les  définitions habituelles  de 
la S em a in e  Sociale.

Nous avons entendu dire : « Nous re ce v o n s  la 
S e m a in e  S o c i a l e . . .  » et e n c o r e . . .  aux restaurants  ». 
« T ab les  ré s e rv é e s  à la S em a in e  S o c i a l e . . .  » etc. com 
prenant bien par là que l ’on tenait la S e m a in e  Socia le  
pour un groupem ent d'individus. E h !  M e ss ie u rs !  U n e  
S e m a in e  peut-elle ê tre  un groupem ent d ’autres  cho ses  
que de jo u r s ?

Autre incon séq u en ce  : S em a in e  ne devrait-elle  pas 
être  h e b d o m a d e ?  et si du Lundi au Sam edi je  compte 
sans errer  je  n ’ai que l ’hexomade. Nous voilà donc 
obligés de dénom m er Sem aine ,  au lieu d ’une m esure  
de temps, respectab le  entre  toutes et divisée en sept 
jours,  un groupem ent s ’étendant à la fois dans l ’esp ace  
et le temps, élastique dans l ’esp ace  et l imité à six 
jo urs dans le temps, ce  qui est  évidem m ent absurde.

Pou r ce qui est  d ’y accoler le term e S o c ia le  nous n ’y 
voyons pas d ’inconvénient,  confiants en des p récédents  
aussi sa cré  que la S e m a in e  Sain te  et aussi suivi que 
la G rand e  S em a in e  d 'O stende.

M ais c es  com m entaires  ne serven t aucun em ent  à 
é c la ire r  le  sen s  profond de la S em a in e  Socia le .  S im ples  
condiments,  disons-nous, à ce  mets  résistants ,  acanthe 
à cette  colonnade, apogiature à cette  sym p honie ;  que 
le chem in de la V ér ité  p énétrante  nous soit orné et 
partant plus facile.

« M essieu rs ,  nous direz-vous, nous avons lu de la 
S e m a in e  Socia le  un rapport fort bien fait, très  détaillé
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et term iné  par des conclusions solidem ent b a sée s  sur 
des fondations profondes. Q ue prétendez-vous donc 
nous ense ig ner de p lu s ?  »

» M ess ieu rs ,  dirons-nous, nous resp ectons  grande
m en t  ce  rapport et n 'avons garde d ’en contester  la 
s incérité .  M ais  si vous savez  com m ent s ’est  é co u lée  
cet te  sem aine,  quels en ont é té  les  m om ents,  si  vous 
savez  ce  q u ’elle  a exh ibé ,  si vous savez  ce  q u ’on en 
peut conclure , croyez-vous donc savoir pourquoi e lle  
a été,  quelles  sont ses  attaches  dans l ’h istoire e t  quel 
fragm ent de la Logique U n iv erse l le  rep résente  la Logi
que de sa s t ru c tu re ?  »

*
* *

C e t  aspect autre m éritait  un exam en. Nous ne 
croyons pas abuser  en offrant à nos lecteus  de leur 
exp oser  le  résultat  de nos re ch e rch e s .

C o m m e n ço n s  par le com m en cem en t .
La  sc ie n c e  allem ande m oderne et sp éc ia lem en t  la 

sc ie n c e  de tout ce que c ré e  la p ensée ,  découvre  dans 
chaque phénom ène et dans chaque œ u vre  hum aine 
surtout,  des cho ses  d ’une subtilité admirable.  L e  savant 
allemand est si subtil q u ’une œ uvre, m êm e géniale,  
se  trouve tout soudain q u ’e lle  est  d isséqu ée,  bourrée  
de p ensées  si profondes que celui qui l ’a faite, lui 
m êm e, n ’est  pas bien sûr de les y avoir mises.  Il en 
est  de m êm e des exécutions  m usica les  et l ’on sait, et 
celà  est  incontestable,  que tout c e  qui v ien t  d ’A llem a
gne en fait de S c ie n c e  ou de M usique est  au dessu s  
de nos appréciations.

O r,  appliquons leurs méthodes.
Ils  ont trouvé dans l ’antique drame des N ibbelun

gen, brutal,  sauvage, cruel,  sanguinaire,  primitif enfin, 
une peinture p réc ise  et véridique de notre société .
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P u is q u ’ils découvrent dans des drames primitifs des 
fragm ents de notre organisation sociale ,  q u ’il y a donc 
entre  c es  deux choses  un rapport constant,  pourquoi 
nous autres, subtils  com m e eux, ne découvririons-nous 
pas dans notre soc ié té  l ' im age  fidèle de fragm ents de 
dram es p r im it i fs?  E t  suivez bien notre ra isonnem ent : 
Nous dégradons du général  au particulier ;  L a  S em a in e  
Socia le  est  sans contredit un aspect  de l ’organisation 
sociale  m od erne ;  dès lors rien n ’e m p êch e  que la 
S e m a in e  Socia le  corresponde à un drame plus ou 
moins antique ignoré dans quelque recoin.

Il suffisait donc de trouver cette  œuvre.
Nous ne prétendrons pas que le travail fût facile. 

Pourtant  en opérant cer ta in es  com paraisons il nous fut 
possible de flairer au milieu des fines et si d iverses 
odeurs de poussières  de multiples m anuscrits  une pous
s iè re  d'un parfum particulièrem ent attrayant et savou
reu x  pour nous. E ta it-ce  donc le  pollen p re sq u ’impal
pable de cette  fleur littéraire que nous c h e r c h io n s ?  
E h  ! sans  doute, ce  l ’était ,  pensez  notre jo ie  :

D ans le m om ent le plus féér ia u e  du M oyen-A ge, 
un drame, drame relig ieux naturellem ent,  un M istère  
m e semble-t-il,  avait été joué, durant six jours e t  rep ré 
sentant une course  folle au travers  des rég ions les 
plus d iverses  avec  un appareil considérable  de trouba
dours, hom m es et fem m es sauvages, géants,  pages et 
fous hurleurs,  chevaliers ,  écu yers ,  f rères  prêcheurs,  
apôtres ,  saints, âm es e r r a n te s . . .  e t c . . .  e t c . . .  Dieu le 
père  y était rep résenté  en personne et le D iable  aussi.

Il va sans  dire que le texte  ne nous est pas tombé 
entier  ni en une seu le  fois entre  les mains. L e s  frag
m ents  étaient épars. P lu sieurs  sem blaient  l ’original ou 
l ’exac te  transcription des textes  primitifs, d ’autres  
paraissaient des adaptations plus récen tes ,  d ’autres
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d evaient carrém en t ê tre  con sid érés com m e in te rp o la 
tions de scr ib e s  in d élica ts ; c e s  d ern iers  b ien  entendu 
ont é té  tra ités com m e il con vient de tra iter p arasites. 
A près ce t éch en illa g e  nous re sta ien t a ssez  de frag m ents 
pour reco n stitu er la su ite  des jo u rn ées.

N otre but m ain tenan t est de d égager de ce  D ram e 
les  th èses, tram es, scè n e s , ép isod es, ch œ u rs, d iscours, 
p aroles, rép liq u es, p ersonnag es corresp on d an t à des 
m om ents, phases et assistan ts  de la S e m a in e  S o cia le . 
N ous c itero n s q u elq u es frag m en ts im portants. M ais 
pour la fac ilité  des lecteu rs  il nous a sem b lé  p ré féra b le  
de ra je u n ir , san s les  fard er, des te x te s  v ra im en t incom 
p réh en sib les  pour les  non in itiés . D é jà  on le  sait, la 
langue m od erne des é cr its  sociau x est red ou tab le  par 
les  é cu e ils  ro ca illeu x  que sont certa in s  te rm es. P e n se z  
cette  d ifficu lté  à quelque s iè c le  p assé  de longtem p s 
e t vous nous ren d rez  grâce .

L ’argum ent est pareil à celu i de tout M istère . C e  
n ’est pas à  proprem ent p arler une « action  » com m e 
dans le  th éâtre  m oderne m ais un p ré tex te  à d ifférents 
développ em ents ayant un trait d ’union dans le  rô le 
unique de q u elq u es p ersonnages sem b la b les  aux com 
p ères  de nos rev u es.

C e t argum ent pourtant est annoncé dans un prolo
gue assez  développé. Nous avons eu le b o nheu r de 
re tro u v er ce t im portant m onum ent de la p o ésie  dra
m atique fran çaise . A ussi le  rep rod uirons-nou s en 
entier.

C e  prologue m et en scè n e , aux por tes du C ie l, D ieu  
e t son habituel confident L u cife r. Il e st  év id ent que 
D ieu  n ’e st pas con tent. L e  m onde ne le  sa tis fa it pas, 
la socié té  hu m aine s ’org an ise  m al, les  hom m es ne se  
c la ssen t pas dans les  a lv éo les qui leur sont ré se rv é e s , 
les  cad res dont Il a voulu en to u rer tous c e s  tab leau x



—  7 2  —

vivants que sont les groupements humains jouent aux 
angles. Enfin les jointures se déboîtent et Dieu n ’est 
pas content. Au fond, ne serait-il pas blasé un peu 
comme un enfant qui a trop usé d’un jouet. Il lui faut 
autre chose, autre cadre ou autre toile, Il veut tout 
refaire. Mais Lucifer le morigène, le bouscule même 
un peu, lui montre les conséquences de sa conduite.

Ce dialogue est capital. Lisez en effet dans l ’intro
duction au programme de la Semaine Sociale : 
« . . .  tend à montrer comment, sous la pression de 
nécessités nouvelles, des changements se préparent 
dans les cadres mêmes de la société actuelle ». La 
ressemblance n ’éclate-t-elle pas aux yeux. Le prologue 
aussi ne tend-il pas à montrer comment Dieu, l ’éter
nelle et toujours nouvelle nécessité, prépare des chan
gements dans les cadres de ses créatures?  La moralité 
du prologue est décisive à cet égard :

« Que la volonté de Dieu soit faiter sur la terre comme au Ciel !
Sous la pression de Nécessités nouvelles, des changements se 

préparent dans les cadres mêmes de la société actuelle ».

Poursuivons. Dieu s ’est plus ou moins laissé con
vaincre par son confident favori et d’accord commun 
avec lui décide d’envoyer des Missions parmi les hom
mes pour étudier où le bât les blesse et de quel plus 
ample harnachement il leur faut en général encadrer 
le col.

Nous lisons d'autre part (cf. introd. préc.) « . . .  dans 
les institutions un mouvement général de réadaptation, 
dont on trouve notamment des témoignages caractéris
tiques dans l ’élargissement de la mission des pouvoirs 
publics ». N ’insistons même pas sur un rapprochement 
aussi évident. Le moment est venu nous semble-t-il 
d ’offrir au lecteur in extenso cet admirable prologue.
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D r a m a t i s  personae

D ieu le Père.
Lucifer.
Le Prophète.
Anges domestiques.

D i e u  l e  P è r e .

N ’as-tu jamais senti sourdre en toi, Lucifer,
Comme un poison pervers et lent qui s ’in s in u e ? . . .  
Lorsque tu regardais les flammes de l ’enfer,
N ’as-tu jamais senti la douleur imprévue 
D'un liquide brûlant qui coule avec ton sang,
Qui envahit ton corps et puis gagne ton âme,
Qui bouillonne et puis monte et soudain redescend 
Comme un flux effrayant? Je  sais combien tu blâmes 
Mes terreurs, mais laisse moi dire : J ’ai souffert,
Je  souffre encor d’un mal étrange qui torture 
Mon vieux cœur pantelant, comme fouillé d ’un fer 
implacable, mon cœur que tisonnent, triturent,
Les crocs érubescents du doute et des remords;
Et j ’envie, entends-tu, l ’immortel Prométhée, 
Enchaîné sur un roc triste comme la mort,
J e  l ’envie, ô malheur, car son âme indomptée 
Monte vers le soleil et montera toujours,
Malgré sa chair souffrant l ’éternelle souffrance, 
Malgré son flanc rongé par l ’éternel vautour,
Comme un hymne radieux d’éternelle espérance. 
Pauvre divinité! J e  suis Dieu tout puissant, 
Dérisoire puisqu'aujourd'hui je pleure,
Et me lamente enfin, comme un petit enfant 
Sur un jouet brisé! Mensonge tout à l'heure.
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Quand je réalisais mon gigantesque rêve, 
Façonnant de mes mains l ’univers tout entier. 
Lorsque j ’accumulais, sans repos et sans trêve, 
Comme un maçon géant, dans des flots de mortier, 
L es  énormes rochers, les montagnes neigeuses; 
Vanité, tout celà ! lorsqu'impavide et sûr,
Dans les ténèbres lourds, dans la nuit orageuse, 
Dans le néant compact, dressant ainsi q u ’un mur 
Son infrangible effroi, je  lançais la lumière,
L es  astres éclatants, les mondes, les soleils,
Et tout l ’or giroyant et les grappes trémières 
De fruits miraculeux, dans l ’espace vermeil 
Q u ’éclaboussait de feu, l ’immense parabole 
Du bolide embrasé ! Mensonge ! Vanité !
Car je  suis là souffrant, je  quémande une obole 
Tel un mendiant piteux; J ’implore, ô Charité,
De cet ange déchu, de cet esprit retors,
Qui perdit les humains, oui du Malin lui même 
Désabusé, j ’attends des mots, un réconfort.
Car je n ’exige pas, Lucifer que tu m ’aimes 
J e  suis seul, il est v ra i . . .  Ce que je  te demande 
C e n ’est pas de chérir le bras qui te jeta 
Dans l ’infernal palus! C e  que je te demande,
C e  n ’est pas d’embrasser, dans ce pénible état, 
Mon visage meurtri. Mais non ! c ’est autre chose 
que tu devrais savoir. Tu es seul à connaître 
La détresse d’un Dieu; Tu soupçonnes la cause 
Immense qui déchaîne, à tout jamais, peut-être, 
Mes pensers affolés, et tu restes muet.

Si je m ’étais trompé, dans l ’ardeur et la fièvre, 
Qui, lorsque je créais, entier me secouait,
Si je  m ’étais trompé, quand mon auguste lèvre 
La Norme proféra, la Loi puis le Destin;
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Quand j ’imposai la vie  à des milliards d ’atômes,
E t  quand je  fis surgir ,  de par un frais  matin,
Se lon  mon image et ma foi, la fe m m e  et l ’hom m e, 
E t  lorsque je  leur fis entrevoir  le bonheur,
D ans  ce  jardin si frais, dans la c larté  mouillée  
Qui tombait des glaieuls,  des m im osas en fleurs;
S i  j e  m ’étais  trompé, si mon âm e b e rc é e  
P a r  un songe, m ’avait  m e n é  v ers  une erreu r
I rré p a ra b le m e n t .............................
. . .  M ais  parle donc, canaille,
O !  Jo c r is se  f ieffé !  hypocrite  et ra i l leu r !
T u  gr im aces  soudain ! N ’as-tu gu ère  d ’entrailles ,
Q u e  tu te tais to u jo u rs . . .
. . .  J ’entends l ’emplainte  am ère,
J ’entends leur voix mugir, leurs  cr is  d ’é ca r te lés ,
E t  dans le rare  e n c e n s  qui monte de la terre  
C ’est  un reproche  qui v e rs  moi vient e x p i r e r . . .

L u c i f e r .

C ’est L u c ife r  et la isser  dire 
Q u e  j ’inscris  dessus mon blason.
E t  s ’il vous plait de m e maudire 
P ou r  le s i lence  q u ’a foison 
J e  vous prodigue, ainsi soi-t-il.
J e  n ’ai pas la dém angeaison 
D e changer,  fut-ce un grain de mil,
Au temps q u ’il fa i t !  P a rd o n !

D i e u  l e  P è r e .

O u i !  J e  vais  transform er,  détruire et r e b a tir 
C a r  je  veux l ’a v e n ir . . .



L u c i f e r .

E h !  va donc! vieux visionnaire!
Laisse pisser le mérinos 
Et entretemps relis Voltaire 
Car la morale de Pangloss 

vaut bien la tienne.
Ton sentiment est fort banal;
On le retrouverait sans peine 
Chez maint député radical 
Tu n as mon Dieu, pas trop de veine 

C ’est une antienne.
Transformer, changer, chambarder,
Tu en parles fort à ton aise !
Ça va tout seul comme carder 
Une paillasse polonaise 

Tout justement.

(L u c if e r  tend à D ie u  le P è re  un liv re  q u 'il  tire  de 
sa poch e).

Ecoute ! un livre délaissé,
L ’Apocalypse ne déplaise,
Contient multiples vérités 
Ouvre toi m êm e.. .  q u ’il apaise 

tes errements.

Après la guerre du Bulgare 
Contre le Turc ou le Tartare,
Poincaré regnante, pere
grinante tel qu’un pèlerin 
Par le Poitou le Limousin,
Parmi les cris « Vive la Ré
publique. Après cette bagarre,
Si le destin ne contrecarre 
Le cours de terrestre gabarre,

—  7 6  —
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Lo rsq u e  Pégoud aura volé,
L a  tête  en bas, lors Chevillard ,
P lu s  audacieux que l ’oiselet,
E t  B rinde jo n c  des Moulinais 
Qui s ’en ira du m êm e jour,
P ar is ,  B er l in  et P étersb o urg ,
Pou r p rendre l ’air e t  faire un tour, 
In e sp é ré  le Jo u r  viendra,
D e  la c lam eur magique : « Il faut 
ra jeunir  le  cadre fort ra 
p idem ent ». II sonnera  faux, 
com m e d ’un gong funèbre.
D e  S e in e  e t  O ise  ju sq u ’à l ’E b re ,
C h e z  les P a rs is  et chez  les  G u é b re s ,
E t  surtout chez  les  gens cé lèb res ,
U n frisson le long des v ertèb res  
courra, « C ’est  la m ise  au rancart  
D e  nos plus sém illants  vieillards 
E t  de nos gloires  débonnaires  
E t  de nos sén ateurs  gagas 
Alors, pour peu q u ’on élaguât 
Nos vieil les  bran ches ,  quelle  ga
rantie auro ns-n o us?  » dira ga
vroche en pleurs. P au v re  de nous !

D i e u  l e  P è r e .

Voilà la c le f !  V o i là !  J e  sais ce  qu'il  faut fa ire  :
L e s  cadres ra jeunir  dans le civil,  le  m il i ta ire . . .

L u c i f e r .

O  ! non ! c ’est  un peu court jeu n e  hom m e, 
Veux-tu donc prendre sur les  hom m es,  
modèle, tu m anques de sens  
c r it iq u e!  oui!  et soit dit sans 
Vouloir t ’o f fe n ser !  Pou rsuis  ta l e c t u r e . . .
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D i e u  l e  P è r e .

Un prophète viendra qui dira la Nouvelle,
U n  prophète au nom doux com m e un é tern u em en t  
D 'in s e c te  dans la nuit,  com m e une dem oiselle  
E ff leurant un œillet, au nom doux, et co m m e n t !

(D ieu  poursuivant de m ém oire)

L a  p rem ière  syllabe en est brève,  énerg ique ,
E t  l ’on croirait ouir com m e un pur c raq uem en t 

D ’allumette grattée .
O ! paroles  a ilées  !

L e s  deux dernières  sont fluides, magnifiques 
Au travers  les pipaux, com m e un peu d ’air fu s a n t . . .  
J e  le con n a is !  Q u ’il v ie n n e . . .

(L e  prophète apparait, D ieu le  P ère  continue).

A p p rend s!  o !  prop h ète!  le tourment qui m ’effare, 
Faut-il changer  le cadre, ou je ter  au creuset,  

le monde tel q u ’il e s t ?
Refondre ,  renover,  r e fo rg e r . . .

L e  P r o p h è t e .

. . .  N on! ré p a r e !
L e  cadre est  bon M e s s i re !

Il ne faut point songer, pour la terre  du moins,
A b ouleverser  tout!  Il faut en prem ier p o in t . . .

F o rce  m ’est  de prédire,
C ra in dre  les m écontents  et te craindre toi m êm e 
L e  monde tel q u ’il est nous l ’aimons com m e l ’a iment 

T outes  tes créatures.
U n changem ent suffit, imperceptible  et lent.
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D i e u  l e  P è r e .

Tu me donnes l ’élan 
d ’espoir qui m e m anquait !  Tu m ets  du baum e enfin 

D essu s  une b lessu re  !
V a  ! V a  ! dire ma volonté 
V a  p rêch er  la croisade.

M o r a l i t é .

Q u e la volonté de Dieu soit faite sur la te rre  com m e
[ a u  c iel !

S o u s  la pression de n écess ités  nouvelles ,  des chan
gem ents  se  préparent dans les cadres  m ê m e s  de la 
soc ié té  actuelle.

*
* *

L e  passage de l ’Apokalypse auquel nous avons con
s erv é  sa form e savou reuse  et naïve de v ieux poëm e 
chrétien  nous a la issé  fort p erplexes  quant à la déter
mination des époques an n on cées  par la prophétie .  L e s  
nom s b a rb a res  com m e c e  P o in c a ré  ou P oingcaré ,  pèle
rin en L im ousin , com m e cet  oiseau, le pégoud, q u ’on 
ne peut rapp rocher d ’aucun volatile de nos ouvrages 
de zoologie  ont paru vagues aux plus clairvoyants.  
M ais  la désignation du prophète fut un trait de lum ière.

« La  p rem ière  syllabe en est  brève ,  énergique,
E t  l ’on croirait ouir com m e un pur c raq uem en t 

D ’a lum ette  grattée  ».

Q uelle  est cette  syllabe : C r i c ?  C r o c ?  C r a c ?  C r a s ?  
S a c ?  S r a c ?  V r a s ?  V r a x ?  V a x ?  W a x ?  Nous y étions;  
le m élange du frottem ent de l ’a lum ette  contre  la boîte : 
W e . . .  et du c raq uem en t du souffre  : . . . a x .

i
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« L e s  deux d ern ières  sont fluides, magnifiques
Au travers  les pipeaux, com m e un peu d ’air fusant. »

I c i . . .  Voyons donc; fusant : f f f . . . ?  v v v . . . ?  v e . . . ?  
v l . . . ?  v v e l l . . . ?  M ais  plus sonore, plus r ich e  : v v e l l r r r ?  
v v a ï lr r r ?  w e i l r r ?  e t  voilà :

(( Un prophète au nom doux com m e un éternu em ent
D 'in s e c te  dans la n u it . . .  »

Nous avons W a x w e i l r r r . .. W a x w e i le r . . .  harm onie  
parfaite  des syllabes. Notre systèm e donc triomphe en 
tout point. L ’assimilation est  parfaite  entre  le prophète 
protagoniste du D ram e et M onsieur W a xw ei le r  pro
tagoniste de la S em a in e  So c ia le .  M alh eu reu sem en t  le 
texte  original très  abîm é ne nous a pas l ivré  autant de 
fois  la parole du prophète que la S e m a in e  Socia le  nous 
a livré de fois la parole de M onsieur W axw eiler .  Nous 
eûssions, à n ’en pas douter fait d ’autres  rapp rochem ents  
passionnants. Pourtant ne conviendrait-il  pas de signa
ler  que le prophète proclam e dans le Pro logue : « Un 
changem ent suffit, imperceptible  et lent » tandis que 
souvent M onsieur W axw eiler  répète  que les causes  
im perceptibles  suffisaient aux plus grands changem ents .

*
*  *

Introduit de la sorte le D ram e, tantôt en v e rs  tantôt 
en prose, montre les  pérégrinations multiples, variées ,  
fantastiques, incroyables  du prophète descendu sur la 
terre .  L e  voyage dure pendant six périodes ;  c es  pério
des sont e l les  chacu ne d ’une jo u r n é e ?  U n  titre retrouvé  
ailleurs tenderait à le faire croire  : "  L e s  s is  jours ou 
le  Bol de ( ? )  ». La S e m a in e  Socia le  n ’est-e lle  pas aussi 
une course  de six jours, un Bol d ’O r  s o c ia l?  M ais  ce 
ne sont là q u ’hypothèses.
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L e  prophète ne descend pas à terre,  pour s ’en aller 
prophétiser,,  inspecter,  expertiser  tout seu l .  Non, 
l ’exem p le  de beaucoup d ’autres  prophètes solita ires  et 
tr istes  de G é r é m ie  à Don Q uichote  suffisait pour démon
trer  la pauvreté  de m atière  q u ’offre un solitaire à un 
faiseur, de scénarios.  Au contraire  le r iche déploiement 
d ’un cortège nom breux, passant et rep assant sur le 
fond du théâtre  agrée  aux yeux des spectateurs.

H ardim ent notre auteur a présenté  son prophète sous 
form e d ’un troubadour, voyageant av ec  opulence. P a r 
tout on l ’accu eil le  à bras  ouverts  car  son v e rb e  est  
harmonieux. Partout il résu m e en un chant final et 
décisif  : « B e l le s  et orilles  eose  que savoit  son viz 
clair com m e ruy voir et son oï oïr ».

Ne nous laissons pas entra îner  dans les  détails 
innom brables ;  nous n ’en finirions pas à moins d ’un gros 
volume. S i  nous devions d écrire  les très  illustres  per
sonnes  voyageant avec  le troubadour, son écuyer .  
« O r  l ’e scu ié  s ien  étoit  sans  repous de sautiller  a destre 
et a s en estre  tout préparant pour oncques, moult gra
tieu, am able  et partout s ’estonnant.  « C e c i  est  admi
raable  » disoit i l » ,  cet  hom m e sauvage « au proufil de 
T a ta r  » et puis ce  géant « brincqueballan t  du c h e f  et 
des pattes » à qui l ’on demandait un jour « M e ss e r  
gégant,  dicte, com bien  m e su rez  en to u t?  » e t  encore  
« ces te  ribaude damoiselle  a un ere  capel (qui) sans  
c e s s e  tournoit oïl sus bon escu ié  pour e n v a y e r  à lui 
doulce rise tte  » ou bien « se  le groussier  et savage 
porc des A rdennes  » puis des chevaliers ,  S a in t  L a m 
b ert  des H am end es  et « l ’asm e de Zouzou flottant sus 
asse m b lé e  » et « le  fol P o u re t  et le fol P ir e n n e  » et 
d ’autres  et d ’autres ;  si nous devions narrer  les  courses

6

i
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vagabondes, les tableaux « d'où sortoient moult m an
geai l ler ie  » les  fouilles « ne lieus où gastés  de sacsac  
e t  putaille vont paillards s ’afraich ir  » les  repas happés 
au vol au vent ou les  routes « tassés  com m e porcs en 
v e ttu res  et bouffant gauffres  dictes l iég eo ises  » ou 
« tout ce  que bel  tout ce  que laid » nous n ’en finirions 
pas.

Nous nous arrêtons donc; d ’ailleurs le m orceau capi
tal de l ’œ uvre est  reproduit e t  nous esp érons notre 
thèse  prouvée m êm e aux plus sceptiques, car  il en est 
toujours.

Note : L e s  auteurs de ce t  article ,  ayant participé à 
la S e m a in e  Socia le  ont naturellem ent re c h e rc h é  dans 
le  corps desquels  des acteurs  du D ra m e leurs  âmes 
avaient bien pu figurer. I ls  se  sont reco nnu s  sem ble-  
t-il dans les p ersonnages  « M arcellus  et Saint Guislain , 
apostres  ». Aussi leur continuons-nous c es  noms com m e 
nom s d ’auteurs.



Variations sur  un mode mineur
Paysages d’Ames

T e  rappelles-tu, petite fille aux yeux b l e u s ?  C ’était 
aux mois d ’é té  qui pour nous sont sans  lum ière  : tu 
venais  me consoler  par ton sourire  et tu m ’apportais, 
devinant la sympathie qui m 'unissa it  aux fleurs, des 
roses  et des l i las !  L eu r  fragrance  em b au m e enco re  ma 
cham bre.  M aintenant que tout cela  est  loin, et que toi- 
m êm e tu nous as quittés, mon cœ ur qui se  souvient, 
t ’offre cette  guirlande de rêves.

I.

Il cultivait son âm e com m e une orchidée, et parfois 
quand le crépuscule  s ’épanouissait,  verdâtre ,  il s ’enfié
vrait  de la poussée  de ses  d és irs ;  ils hésitaient enco re  : 
c ’é taient des vagues con fuses  sur la mer, un pépille
m ent chaotique d ’o iseaux dans le feu il lage;  pourtant 
ils l ’inquiétaient : il savait q u ’eux seu ls  com poseraient  
son art insinuant, e t  q u ’il souffrirait de ne pouvoir 
les assouvir.

Il craignait  les fe m m es  au rire  narquois et c la ir ;  
son inclination penchait  aux toutes je u n e s  filles, ce l le s
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qui ont les m em b res  grê les ,  et la prunelle  ra v ie ;  il se  
plaisait à les entendre disputer,  avec  des voix b lanches,  
d ’amour et de mort, et les em brassa it  sur  leur c h e v e 
lure  chaud e;  mais il n ’aurait pu les  a im er com m e un 
hom m e : fro isser  leurs  corps graciles  lui eût sem b lé  
un sacr i lè g e ;  la contemplation énervante ,  m orbide, lui 
suffisait et le .remplissait d ’am ertum e : e lle  laissait en 
lui une vacuité  ineffable,  q u ’il ne  pouvait com bler ,  que 
jam ais  il ne pourrait com bler  !

U n e  surtout l ’attirait  qui était  brune et dont le  regard 
illuminait d ’azur la figure ro s e ;  instinctive, e l le  re c h e r 
chait les  c a re sse s  des êtres  et des choses, avec, tout 
contre  eux, le b lotissem ent de sa  jeu n esse ,  qui, impul
sive, déjà s ’offrait. L ongu em ent il l ’observait  et jou is 
sait de son trouble ;  tandis q u ’elle  se  serra it  contre  lui, 
il lui racontait ses  rê v e s  : c ’était pour e lle  une musique 
en ivrante ;  leurs  sensib ilités  s ’unissaient et se  com plé
taient, et il savait que les mots des poètes  se  gravent 
dans les cœ urs  nouveaux;  il se  disait que bientôt la 
désillusion ternirait leur éclat  et q u ’ainsi il sera it  la 
p rem ière  douleur de l ’enfant;  mais cette  douleur serait  
riche, som ptueuse, ve lo u tée ;  et quelle  vie fut belle, 
qui ne fut ardem m ent m a lh e u r e u s e ?  Il la quittait, son
geuse ,  et en lui filtrait une tr istesse  grise,  qui bruinait  
dans son sang et lui posait sur les épaules un manteau 
de lassitude ; cette  prostration berçait  la d ésesp érance  
et favorisait l ’éclosion de ses  idées ; p le inem ent,  e l les  
se  développaient, et c ’était un nocturne om bré  de piz
zicato, qui montait,  montait, glissait en arab esq ues  
festonnées ,  hésitait,  s ’assourdissait,  sem blait  mourir, 
puis fusait en source  frém issante  : il s ’oubliait,  se  per
dait en lu i-m êm e; les  heu res  passaient dans le  vide, 
ju sq u ’à l ’instant, où, brusque,  éclatait  en  rayonnem ent 
verm eil,  la volonté dure, ardue et vivifiante com m e le
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soleil,  de construire  l ’œ uvre aux fatals prestiges,  et qui 
le porterait à travers  les  temps.

I I .

E lle  ne  la voyait pas, mais dans la nuit,  e l le  l ’en ten
dait m oduler s es  notes b lanches,  les notes b lanches  de 
la m e r ;  cette  voix lointaine et douce la charm ait  : 
n ’était-elle  pas pareil le  à ce l le  du maître., lointaine et 
d o u c e ?  Et,  seule,  M arie-M adeleine s ’essayait  à rev iv re  
le trouble où il l ’avait  je té e ,  quand de ses  yeu x  pleins 
d ’anxiété  et de tendresse ,  il l ’avait  reg ardée  : il se  
dressait  devant la foule s i len c ieu se  que sa parole avait  
b e rc é e  : d errière  lui, le couchant rouge se  déployait; 
d ’abord e lle  s ’était m oqu ée  de sa m ine  patibulaire ;  
puis, o bscurém ent,  e l le  avait  compris : il portait devant 
lui son rêve ,  et sa volonté, et sa splendeur inassouvie ;  
son sourire  l ’avait lassée  des amants qui l ’avaient pos
s é d é e ;  leurs  effusions étaient passionnées  et féminines, 
et leurs  mots étaient des mots d 'e sc la v e s ;  ô les  ca re s 
ses  qui vous folâtrent le long du corps, com m e e l les  
re se m b len t  à des frô lem ents de robe  chaud e;  e l le  con
cevait  maintenant pourquoi, chaque nuit, sa soif 
d ’amour était ren a issan te ;  et e l le  renaîtrait  toujours, 
et un seul pouvait l ’apaiser, le seul là-bas, qui n ’aimait 
pas, qui n ’aimait pas !

E l le  le craignait  : e lle  se  sentait  devant lui, hu m b le ;  
en lui, e lle  achevait  sa fém inéïté  qui mendiait la force 
virile : lui passait, absorbé  dans sa v ie  de puissance 

î '  de grandeur, hom m e parfait et sans  amour, tête 
haute et fière. —  Alors, pour la p rem ière  fois, e lle  
s ’était  re fu sée ,  et avait  goûté là la volupté inconnue 
et plus âpre, de dompter son instinct, de ne plus se  
dép enser  afin de se  garder toute pour le  jour, où lui,
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l ’Unique, distraitem ent la ca lm era it ;  les jo ies  ancien
nes  s ’oblitéraient en elles ,  et son cœ ur se  renouvelait  
pour son ultime am our;  l ’a ttente  affinait ses  nerfs  et 
lui brûlait les  entrail les  hale tantes  où le  sang battait;  
des frissons lui couraient ju sq u ’à la pointe des seins, 
et sa langue, aux h eu res  frénétiques  d ’attente, se  des
séchait.

D ans la nuit éto ilée ,  la vague chantait,  la vague qui 
n ’aimait pas, qui était orgueilleuse et suavem ent ca re s 
sante , la vague é ternel le  et puissante. U n e  lueur poin
tait  en M arie  de Magdala : e lle  était  d ’une autre 
e sse n ce  eue  Lui, p a rc e q u 'i l était  H om m e et q u ’elle  
était F e m m e ,  et jam ais  ils ne s ’un ira ient ;  âprem ent,  
e lle  regrettait  d ’être  la Courtisane ,  et enviait la m isère  
des petites bourgeoises  a sex u é e s  et leur sensualité  ru
dim entaire,  satisfaite  de l ’é treinte  brutale de leurs 
m â le s !  ,

H élas ,  e lle  s e  savait seu le  com m e la m er et v ierge, 
m algré  les a u tr e s  : e lle  offrait cette  virginité Que nul 
n ’avait  la force de lui ravir, sauf un là-bas, qui oubliait,  
et oui rêvait,  et était  chaste  d ’être  H om m e. L a  m er 
chantait.

L e s  bras tendus v ers  l ’eau rieuse, elle  invitait le 
grand charm eur,  et écoutait le lied des flots qui répon
dait; sa chair  p arfu m ée se  tendait, se  raidissait,  s ’e xas
pérait,  ju sq u’au mom ent où, folles, s es  mains nerveu
s es  se  faisaient à e l les-m êm es caressantes,  et r é c h a u f 
faient;  le  vent léger,  dans ses  ch eveu x  étaient des 
doigts multiples et fiévreux, et sur sa peau, des lèvres  
f ra îch e s ;  la nuit s tella ire  l ’enveloppait , la pénétrait  de 
sa vibrante  immensité ,  et M arie croyait  ainsi s ’unir au 
monde et à son Dieu qui toujours ne venait pas, et 
qui ne pouvait point venir  ; car  seul, sur la montagne 
des O lives,  les yeux sur les astres  fauves, C hrist
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s ’intégrait en sa folle m isér icorde ,  et des larm es,  une 
à une, coulaient sur s es  joues pâles !

I I I .

S i  tu veux, petite fille aux yeux bleus, nous irons, 
aux mois pourpres de l ’Automne, r e c h e r c h e r  la tombe 
délabrée  de cel le  qui aima T agore ,  le poète immortel,  
e t ne put survivre  à la ru ine de s es  d és irs ;  nos mains 
pieuses  y déposeront des roses,  et com m e couronne 
p rem ière ,  je  veux tresser  le réc it  de sa lamentable 
odyssée !

Au crépuscule,  chaque jour, e lle  le regardait qui 
passait, perdu dans sa rêv erie ,  le visage impassible de 
volonté au repos-, e lle  le suivait du regard, son cœ ur 
battait,  et lorsqu'i l  disparaissait dans le lointain de la 
route, e lle  se  désesp érait  de ne pas ê tre  a im ée. Il ne 
pouvait pas l ’a im e r ;  il l ’observait  com m e une plante 
rare ,  avec  des yeux de dissolvante intell igence, froids 
et curieux, les  yeux que jam ais  n ’avaient obscurcis  
les  larm es,  ennem ies  de la beauté  des cho ses  ! Il fai
sait  réso n n er  la sensib ilité  de la je u n e  fille com m e 
une viole d ’argent,  il l ’analysait,  il se  plaisait à l ’é tu
dier, à la com prendre, mais jam ais  ses  mains de pros
p ecteu r d ’âm es, n ’avaient eu un geste  de tendresse ,  
ni s es  lèvres  la tendance d ’un b a ise r ;  il était  le splen
dide dilettante de la vie  m erveil leuse ,  et le  petit gar
çon de jadis était devenu l ’im peccable  artiste  au front 
d ’airain e t aux mots captivants. L e  petit garçon de 
ja d i s ! . . .  E lle  s ’en souvenait  : alors déjà il y avait  dans 
sa pupille d ’im m en ses  profondeurs et son s ilen ce  était  
attirant com m e un puits;  en c es  jours  lointains, où 
elle  m êm e était r ieuse  et toute enfant,  e l le  avait  cru 
q u ’il l ’aimait, et s ’en était doucem ent m oquée,  elle
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s 'é ta it  jouée de lui, et pourtant à ce jeu, il était  devenu 
pour e lle  une habitude de plus en plus c h è r e , bientôt 
absorbante  et enfin l ’amour était né, en  m êm e temps 
que la certitude de son indifférence à lui qui m archait  
vers  la gloire, et méprisait  le bonheur tranquille. Alors 
elle  avait e ssayé  de se  donner à d ’autres ,  mais  ils lui 
sem blaient  sans  é n e rg ie ;  leurs  idées é taient des pau
v re sse s  qui mendient dans les  venelles ,  et dans leurs  
cerveau x  aném iés  ne luisaient point d ’é c la irs !  Ainsi 
ses  heu res  se  passaient dans l ’attente d 'une félic ité  
im possib le;  la vie  et les occupations quotidiennes deve
naient odieuses, et la vulgarité  ambiante  b lessait  la 
sainteté de ses  re g re ts ;  elle aurait voulu se  cloîtrer,  
ne  plus jam ais  en entendre parler, le haïr —  et puis, 
sachant q u ’il viendrait,  e lle  se  parait pour m ér iter  son 
sourire  et écouter mieux l ’onction et la v io lence de sa 
voix passionnée ! Au contact tumultueux de c es  senti
ments,  e lle  prit un air fantasque et désabusé qui m ar
quait la détresse  de son cœ u r ;  elle  méprisait  le monde, 
se  croyait plus libre parce  que rien, hors lui, ne l ’atta
chait,  et plus forte parce  q u ’elle  supportait un inutile 
a m ou r;  e l le  prenait  plaisir à s ’entendre calom nier et 
s ’enorgueill issait  d ’être,  com m e lui, incom prise : par 
là e lle  croyait participer un peu de sa grandeur, et ne 
voyait pas q u ’e lle  était  s im plem ent un petit être  faible 
qui cherchait ,  qui chercha it  et qui ne trouvait pas. Il 
lui dit un jour « Vous ê tes  quelqu'un qui se  perd à la 
poursuite de lui-même », et ce  fut pour e lle  une ré v é la 
tion et un effondrem ent;  d ’avantage la m isère  d ’être 
seu le  pesa sur e l le ;  de s ’être  crue appelée à l ’orgueil 
et de n ’être  plus rien que « q u e lq u ’un qui se  perd à 
la poursuite de lui-même », la d ésesp érance  s ’em para 
de son être  et elle  s ’abandonna; l ’uniq ue ressort  en 
e lle  était  brisé,  e lle  était  une chiffe  dans le vent, e lle
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était morte sans avoir jam ais  vécu. Il lui avait m anqué 
la force de changer en beauté  son infortune v ictorieuse 
et e lle  était  brisée  par la vie, pour n ’avoir point su la 
dom pter!  E lle  se  fit hu m b le ;  n ’ayant point en e lle  la 
notion puissante de l ’harmonie, elle  ne gardait la 
m esure  en nulle c h o se ;  ce deuil qui aurait dû l ’enr i
chir, l ’appauvrissait ;  au lieu de le porter devant e lle  
com m e un être  palpitant, e lle  le tenait com m e un 
cadav re ;  e lle  ne l ’entourait  pas de lum ière  et ne con
cevait  pas la somptuosité  de la sou ffrance ;  r ien ne 
chantait plus en e lle  ; e lle  vaquait m ach ina lem ent à 
s es  occupations puériles  et vaines et la sou rce  de 
voluptés se tarissait ;  e lle  avait cru p enser  et n ’avait  
rab âché  que les p e n sé e s  d ’autrui;  e l le  avait  tendu vers  
l ’originalité et n ’avait trouvé que le b iz a rre ;  e lle  s ’était  
é ga rée  sur la route v ers  e lle  m êm e et n ’osait plus c h e r 
c h e r  la route enso le i llée  ; quelques  mois avaient suffi 
pour saper son ex is ten ce  ; de nouveau la formidable 
in justice,  l ’injustice juste ,  écra sa it ;  et ce  dram e était  
n imbé de sauvages  lueurs : la gloire de l ’animateur 
q u ’e lle  avait  aimé, qui n ’avait pas capitulé devant la 
v ie dont il avait  rompu le rire  par son rire ,  c re v é  la 
ruse  à coups de triomphes, brisé  la haine par la 
dureté réceptive de son cœ ur,  et dont déjà la voix 
v ibrait m éta ll iquem ent au dessus de la haine, au dessus 
de l ’a m o u r!

P et i te  fille aux yeux bleus, nous irons porter des 
ro ses  ! . . .

IV.

Depuis que nous l ’avons vu, l ’inquiétude nous arde 
chaque fibre, et des souffles  froids et chauds nous 
e ff leurent la p eau ; nos mains sont m o ite s !  Nous étions

J
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ce  soir-là réunis  devant la m er : e lle  apparaissait lai
teuse, et les vagues roulaient sans  bru it ;  seul le  bour
donnement de la foule sonnait dans l ’atm osphère 
épaisse  : il y courait des frém issem en ts  obscurs .  E t 
c ’est a lo rs . . .

D epuis  l ’horizon ju sq u ’à nos pieds se  creusa  com m e 
une chau ssée  : les  flots c lapotaient contre  e lle  qui 
immobile,  brillait, pareille à une tram ée  de lum ière, 
e t tout au bout un point noir qui grossissait,  qui gros
sissa it ;  personne n ’avait parlé, et nous le savions : 
c ’était  Paul de T a rs e ;  il venait v ers  nous, com m e il 
était dit, et ses  pieds rapides m arch aient  sur les 
e a u x !  S a  silhouette se  détachait sur l 'horizon et 
cachait  le soleil : e l le  était  noire sur ce  rouge, avec  
un flamboiem ent d ’o r !  E t  tandis q u ’il m archait  ainsi 
vers  nous, dans nos poitrines le cœ ur ne battait  plus 
q u ’à pulsations hésitan tes  : il se  faisait petit com m e 
pour s 'é c h a p per, com m e pour souffrir m o in s . . .  L o rs 
que nous voulions fuir, nos pieds étaient de m arbre ,  
nos v e r tè b re s  se  soudaient, et quand nous fermions 
les yeux, nous apercevions toujours à travers  nos 
paupières  Paul de T arse ,  m archant sur les e a u x , sur 
les  eau x ;  dans le s i lence  nous entendions distincte
m ent ses  sandales  frapper la route dure, et son bâton 
fe r ré  qui rythmait sa m arche  violente. Il s ’approchait ;  
maintenant son regard était de la flamme, il ouvrait 
sa bouche com m e pour parler ; mais q u ’aurait-il  pu 
dire e n c o r e ?  D e  toute l ’é tendue de la m er et du ciel 
incendié sa taille s ’était  accru e  ; c ’était le  ciel,  la mer, 
e t  en tre  les deux Paul de T a rs e  et sa ferveur, Paul 
de T a rs e  et sa volonté, Paul de T a rse  et son cœ ur 
triomphal ! II mit le  pied sur le r ivage ; avec  un 
m u gissem ent sourd, le chemin d ’or éclata,  se  disloqua 
et disparut; et lui traversait  nos groupes ; notre gorge
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se  serrait,  sur la langue nous avions un goût de cen 
dre : ceu x  q u ’il frôla ressen tiren t  une brû lure  qui 
leur roussit  le poil.  Avant nous étions ra il leurs  et 
l ibres  : quand il eut disparu dans le soir,  nous n ’osions 
plus p enser  : longuement, notre te rreu r  a suivi son 
n im be de feu Qu i  à travers  l ’o bscurité  s ’enfonçait  v ers  
l ’inconnu. M aintenant notre r ire  a h onte ;  nous savons 
que la v ie n ’est  pas un jeu, et q u ’il y a des choses  
inconnues et des hom m es préd est inés ;  quand nous 
nous réveil lons, la nuit, le m y stère  pèse  sur nous, et 
quand nous nous unissons à nos fem m es nous songeons 
à la race  à venir  : nous avons peur, nous ne savons 
où nous allons, et nous dépérissons de ne pas savo ir ;  
nous attendons que quelqu'un vienne  pour rem plir  le 
gouffre de notre cœur, et nous nous disons av ec  dés
espoir q u ’il n ’est  pas enco re  né et que nous mourrons, 
ga inés  de sueur et de c ra in te ;  nous haïssons notre vie  
lam entable ,  et nous n ’osons en sort ir ;  car  qui peut 
nous affirmer que le soleil n ’est  pas noir au delà des 
to m b e a u x ?

V.

J e  voudrais que ma phrase, plus ve loutée ,  plus 
triste  et monotone s ’é lèv e  à la splendeur des m a rch es  
fun èbres ,  et se  crée ,  pour m ieux évoq u er  l ’âm e de 
mon c h e r  J o s é  Fortis ,  une atm osphère som ptueuse : 
ce l le  des ve il lées  mortuaires,  des soirs d ’Automne, et 
des heu res  de désillusion !

T el  q u ’il était  là, en fo ncé  sur un sofa, au coin le 
plus obscur du salon, il paraissait un ê tre  m iséreux  et 
maladif, à qui le  monde faisait peur ;  il y avait  en  lui 
quelque cho se  d ’humilié  q u ’il tenait de sa race ,  de sa 
mort prochaine, et surtout de cette  nonchalance  qui
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avait miné sa fierté en ne laissant subsis ter  que son 
o rgueil;  dans la p énom bre,  nous voyions sa face  pâle, 
extraordinairem ent immobile,  légèrem ent  p enchée ,  et 
là dedans, com m e un m ensonge,  des yeux d ’exaltation 
e t  de f e rv e u r !  N ’était-ce  point quelque sollicitude
transcendante  qui avait ce lé  son e s s e n c e  inquiète dans 
un corps un peu cou rtau d ?  S ’il avait eu le physique 
de son génie,  il n ’eût jam ais  accompli son mystique 
voyage v ers  la beauté, e t  ses  v ers  n 'eu sse n t  point
chanté  sur nos lèvres.  E t  pourtant, en  c e  m om ent
m êm e il était à un des som m ets  de son e x is te n ce ;  il
nous avait dit en entrant,  de sa  voix sans t im bre : 
« l ’heure  est la ssé e ;  je  sens  la vie  qui bat des ailes  » ;  
tandis que résonnait, assourdie par les tentures,  la 
sonate enfiévrée  de R eu csh e l,  l ’amour en lui agonisait ;  
la mort passait dans son regard et passait, fascinante 
et charm eu se ,  com m e en robe é to ilée ;  la douleur 
lui faisait com prendre et p énétrer  plus profondément 
q u ’aucun d ’entre  nous les notes tour à tour poignantes, 
sauvages, ironiques et v io lentes qui com m e des vagues, 
venaient  expirer aux plages de notre sen sib i l i té ;  pour
tant il se  taisait, il méprisait  la gro ss ière té  des exc la 
mations laudatives,  et trouvait d ’ailleurs juste  que 
l ’exécution fût parfaite  : n ’allait-il pas rend re  avec  
usure la somptuosité de l ’h eu re  harm onieuse,  e t  le 
s i len ce  n ’était-il pas la souveraine  approbation de 
l ’œ u vre  im p e c ca b le ?  Il eût voulu que l ’art se  fît 
com m e en un sanctuaire  où l ’on défendît de p arler;  
une chaise  déplacée, la page d ’un livre q u ’on tourne, 
un chuchotem ent,  l ’exaspéraient,  rom paient en lui le 
con cert  des sensations et troublaient la c larté  de ses  
r ê v e s !  Aussi nous, qui l ’aimions et connaissions sa 
manie, nous l ’abandonnions à sa solitude plus rich e  que 
la socié té  de nos impressionnalités  unies pour la jouis-
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sance ,  et nous le laissions débattre seul la lutte contre  
la vie  et contre  le désir. Quand les notes se  furent 
apaisées,  il se leva, nous regarda com m e étonné,  e t 
nous serrant les mains furtivement,  il partit dans sa 
dém arche  a p e u ré e ;  nous ne nous doutions pas q u ’alors 
venait  de naître son admirable « H om m e sans  am our » 
sur lequel,  depuis, nous avons p leuré  et qui a la issé  
en nous son em preinte  lénifiante. T e l  q u ’il était  ce  soir,  
il passa dans la vie, timide, pauvre , com m e rés igné ,  
n ’ayant de passion que pour son art ;  mais  en lui il 
avait  construit un temple aux portiques é t ince lants  et 
ceu x  qui l ’avaient p énétré  en resta ient  éblouis  e t  effa
ré s ;  là, sa taille s ’amplifiait, la voix du peuple résonnait  
et rebondissait  com m e sous des voûtes, et d ’é tranges  
m usiques  m ontaient ;  cela ressem b la it  au bruit  de la 
m er  et avait des reflets  d ’immortalité !

VI.

L a  L y s  gisait  là, com m e une m asse  d ’azur l iquide; 
le s i lence  se mirait dans son immoblilité  sans  fr issons ;  
elle  était be lle  de toute la beauté  des cho ses  im m or
te lles  et impassibles,  imm ortelles  p arce  que impassi
bles ,  et parfois on avait  l ’inuition ineffable et fugitive 
que son âm e s ’affirmait dans la paix de son miroite
ment. D e s  nénuphars blancs e t  jaunes  y mettaient la 
m ollesse  de leurs lourds calices ,  e t  sur les  bords les 
joncs d ressaient leurs  lam es rudes com m e des l im es 
e ffilées.  E t  tout le ciel resplendissait  dans l ’eau claire,  
un ciel céru léen  plein de la v ibrance  du soleil ; la 
L y s  le receva it  et, avec  lui, les  hauts  peupliers  sans 
m urm ures ,  les villas s i lenc ieu ses  aux toits jau nes  et 
verts,  les rives  b asses  et rongées,  entre  lesquelles ,  
p aresseu sem en t,  avec  une volupté sere ine ,  e lle  se
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cou ch ait e t q u ’e lle  avait éro d ées  fan tasqu em en t pour 
m ieux se  bord er e t m ieux s ’é tend re, com m e une 
fe m m e; e t v ie unique : p arfo is un vol de pigeons, qui 
au d essus d ’e lle  passait, très  haut, e t a lla it se  p erdre 
dans le lointain d ’ém erau d e e t de béry l. C e  q u ’e lle  
re ce v a it a insi, e lle  le  gardait san s rien  re n d re ; e lle  
ne p articip ait pas aux ch o ses qui se  liv ra ien t à e lle  
e t resta it froide : toutes y con v erg ea ien t pour s ’e xa s
p érer dans leu r propre con tem p lation ; la L ys dem eu
rait re c lu se  en e lle  m êm e, ég o ïstem en t; en  e lle  la 
sp lendeur du paysage se  culm inait, p renait co n sc ien ce , 
trouvait sa voix e t b ru issa it en m ots de lu m iè re ; déta
ch ée  de tout, e lle  re c é la it  les  âm es ép arses dans l ’air 
lég er, m u ettes et o b scu re s ; e lle  se  con cen tra it sans 
jam ais s ’ép arp iller e t s ’é lev a it ainsi à la sp lendeur 
p arfaite , s tab le , réso rb an te  de ceu x qui v eu len t v ivre 
en fo rce  e t séré n ité , de ceu x  qui n ’a im ent point et v ers  
qui va tout am our, de ceu x  que le  tem ps ca re sse  de 
son é tern ité . E lle  était de c e s  ê tre s  p riv ilég iés  e t sans 
sou ffran ce qui com p renn ent toute v ie, toute jo ie  et 
toute douleur, les  accep ten t, les  au réolen t de g râ ce  et 
de m agnificence, e t les  m étam orphosent, dans leur 
cœ ur ferm é com m e une ch âsse , en  ch an ts  très  purs 
p arce  q u ’aucune passion ne les  a a lté r é s !

O  L ys, âm e de ma F la n d re ; F land re, te rre  de mon 
am our !

V IL

J e  trou ve un âcre  d élice  à d écom poser la psycho
logie de L ouis II  de B a v iè re , ce  p rince-enfant, d ’une 
b eau té  m aladive e t qui sou ffrit com m e les  m eilleu rs  
d ’en tre  n o u s; grave  de ne vouloir v iv re , il cach ait 
sous la p u reté  de son sou rire  ses  plus cin glantes dou-
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leurs.  Passionné ,  il connut tous les amours, e t  ils ne 
dép osèrent en lui q u ’a m ertu m e;  ou plutôt lorsque, 
pour la p rem ière  fois, sa tend resse  neu ve eut é té  déçue, 
il ne trouva point d ’antalgie à ce  d éch irem en t et for
l igna de lui m êm e ju sq u ’à ne plus r e c h e r c h e r  dans la 
fem m e que le plaisir;  mais au fond de lui, s ’enveni
mait cette  fine et lancinante b lessure  que laisse la dés
illusion et la ruine de nos je u n e s  r ê v e s ;  un à un ils 
s ’effondrèrent devant la vie,  et le m irage qui l ’avait 
le plus séduit, l ’amour que ses  v ers  avaient chanté, 
s ’évapora le p rem ier ;  son intell igence lui apprit que 
jam ais  deux ê tres  ne peuvent com m u nier  et que le 
seul rapport réel  des se x e s  est  l ’union brûlante  des 
corp s;  ce  fut pour lui com m e la m ort du soleil,  et 
désorm ais  il goûta la vanité des c h o se s ;  il répugna 
aux sourires  et aux e m b ra ssem en ts  fém in ins ;  il ne 
supportait plus q u ’avec  des sens  d ésabusés  les  ca re s 
ses  de leurs  mains b lanches  : il savait m aintenant que 
la fem m e n 'a im e point l ’hom me, mais  l ’amour, et cette  
certitude désesp érante  ne com pensait  pas la lum ière  
de s es  anc iens  espoirs, car il ne pouvait supporter 
l ’éc la t  de l ’idée. C e t te  fa ib lesse  m êm e m e le rend 
plus pitoyable, e t  je  m e le rep résen te  un soir,  dans un 
de s es  fantasm agoriques châteaux q u ’il se  fit cons
truire dans lés montagnes de sa B a v iè re  : en foncé  
sur des coussins soyeux com m e des ch e v e lu re s ,  il
regardait  la lune se  ré frac ter ,  pâle, sur les g laciers  
aux arrêtes  nettes  : il était  seul, le  ciel —  lui —  les  
les  c îm es, et il ne tolérait pas q u ’on l ’importunât;
d ’une baie  ouverte  sur la nuit, lui arr ivaient les  phra
s es  angoissantes  et triomphales de la m a rch e  funèbre 
de S ie g fr ied ;  com m e une pluie, les  sons coulaient
sur son désir ina ltéré ;  p réc isém ent  c ’était l ’heure
où, dans le luxe théâtral du palais  V endrem in ,  W a g n e r
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achevait  de mourir par l 'usure  de son cœ ur : com m e 
s ’il eut é té  présent,  le roi sentait,  à travers  son être 
torturé, la vie  du grand aimé se  sublim er e t  s ’e x té 
nuer, et à l ’instant m êm e où il expirait,  il fut rempli 
d ’une volupté inconnue : celle  d ’ê tre  loin et de pou
voir pleurer sans  témoins, de concevoir  pleinem ent 
l ’abandon où il s ’angoissait et d ’aspirer à la m ort;  il 
connut l ’harmonie e t  la grandeur d ’une souffrance 
inconsolée, q u ’on ne peut confier, q u ’il faut porter seul 
com m e une chape charg ée  de p ierrer ies  et trop 
pesante, mais belle  d ’une c ise lu re  e f f ré n é e !  Il avait  
la poitrine oppressée  et le sang fiévreux ; il songeait  
q u ’à travers  les vil les en pleurs on ram ènerait  jus
q u ’au temple sonore de B ayrenth ,  le corps du triom
phateur et q u ’il n ’assisterait  pas aux funérail les  de 
son Dieu : par là, il a joutait une souffrance inutile 
et d'autant plus suave, aux m alheurs  dont il s ’ornait;  
après  avoir é té  l ’amant de l ’ivresse  et de la joie, il 
devenait  le prêtre  des tourments,  et dès lors son 
regard prit une lueur plus c laire  et plus troublante.

D e ce  jour, il vécut dans la p énom bre ;  ses  m uscles  
faciaux oublièrent les  lignes du r ire ;  rien ne l ’in téres
sait,  et parfois com m e une source  impure sourdait,  
dans les replis  de sa con sc ien ce ,  des é lan cem en ts  dés
ordonnés ; il enviait  le sardanapalisme de Néron, cet 
autre déraciné, qui s ’était  payé la vision d ’une ville 
en feu et dont la perversité  quin tessen ciée  trouvait, 
pour ses  anc ien nes  m aîtresses,  des tortures savantes  : 
son esprit  se  complut aux représentations  d ’un é ro 
tisme e x a ce rb é  et aux m usiques d éco ncertantes ;  sa 
sensib ilité  s ’exaspéra  : il n ’était plus q u ’un ha lètem ent 
v ers  quelque choses  de m ystérieux et de vague, que 
seu le  la mort pourrait apaiser !

Pourtant il ne lui fut point donné de se  sentir  peu

-  9 6  -
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à peu s 'é lo ign er  des hom m es, de s 'évan o u ir  dans 
l ’infini : sa raison ne soutint pas l ’en iv rance  de la 
solitude; ces  yeux oui portaient dans leur éc la t  la 
com préhension des m ystères ,  s ’o b scu rc ire n t ;  l ’acuité  
de ses  sen s  trop tendus s ’écacha,  e t  d 'avoir trop joui 
de la beauté,  de l 'avoir goûtée et com prise  com m e 
une jeune  divinité aux temps glorieux, jusque dans les 
raffinements de la douleur, son cerveau  s ’en tén éb ra  : 
il ne fut plus q u ’une chose  m isérable ,  un de c es  s ecre ts  
q u ’on se  complaisait jadis à ne pas p énétrer  et à trou
v e r  surnaturels.  E t  n ’est-il  pas reg rettab le  que la 
sc ie n ce  y ait découvert la s implicité  fade d ’un acci
dent h é ré d i ta i r e ?  L ’intervention d ’une puissance 
ja louse du trop grand m alheur d ’un hom m e m ’eût infi
n iment c h a rm é ;  à moins q u ’e lle  n ’eût voulu sacrifier  
deux des plus ferm es  in tell igences  hum aines, ce l le  
de N ietzsche et celle  de ce  prince enchanteu r,  à l ’éc lo 
sion de la fleur âpre et violente, le génie  de W a g n e r !  
M ais  cec i  n ’est  q u ’un son ge ;  d 'a il leurs en approfon
dissant bien, cette  vie, soc ia lem ent inutile apparaît  
com m e un chef  d ’œ u vre  : rebu té  par la vulgarité  exté
r ieure ,  ce  prince se  retira  en lui m êm e, et, faible 
com m e un enfant,  osa, seul entre  tous, répondre par 
une négation absolue, au néant de l ’existence .

V I I I .

Depuis  ma p rem ière  enfance,  je les ai connu es  et 
a im ées  ju squ e dans leurs noms évocateurs,  Catt leya  
coquette ,  Cypripedium con sacré  à la beauté  féconde, 
O dontoglosse  aux b ran ches  gracieuses ,  M iltonia h ié ra 
tique, Phalœ nopsis  aux ailes lé gères  ! P la n te s  de fer
veur, e l les  ont fleuri dans l ’a tm osphère p réserv atr ice  
des s e r re s  chaudes, et en ont gardé une attitude effa

7
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rouchée  et pourtant sou verain em ent fière, faite sur
tout de ré se rv e  devant les  fleurs naturelles  et exh u 
bérantes ,  et de haine devant l ’é tra n g e r ;  leur imma
térialité  sem b le  craindre Ta  lum ière  q u ’e l les  ont, plus 
que d ’autres,  ca p tée ;  mais  e l les  la distil lent et la gar
dent alors ja lousem ent en leur pureté im m a rsce ss ib le ;  
aussi  est-ce  dans un jour glauque et troublé par les 
vapeurs d ’eau q u ’il faut les o b server ,  quand l 'heu re  
est  paisible et e u e  le s i len ce  les en ce n se  de son cu lte ;  
alors d iscrètem ent,  devant la contemplation réceptive,  
e l les  se  laissent pénétrer.

E lle s  se  com plaisent sur les limites ex trê m e s  du 
règne végétal : parfois on dirait qu 'e lles  vont s ’envoler ,  
ou q u ’e l les  vont parler, et rév é ler  en mots parfum és le 
subtil se c re t  de leurs form es e ffé m in é e s ;  leur é lég ance  
attire, subjugue, et parfois s ’é lèv e  à l ’oppression de la 
b ea u té ;  les yeux sont fascinés  par leur diaphane fraî
cheur et l ’on s ’attarde à les frôler d'un doigt hésitant : 
leur a ttouchem ent est com m e un b a ise r !

J ’adore la distinction de leurs découpures et la 
suavité  de leurs  te intes  qui sem blen t prolonger leurs 
contours et rayonner autour d ’e l les  une am biance 
spéciale ,  toute de délicatesse  et de m iè v re r ie ;  je  crois 
d ’ailleurs que leurs  tonalités sont uniques et q u ’il 
n ’est  point de term e de comparaison : peut-être, pour 
ê tre  consciencieux ,  faudrait-il les assim iler à des 
rayons de soleil raffinés;  c ’est  là le m ystère  de leur 
grâce  et de leur suffisance à e lles -m êm es  : car le 
soleil  n ’est-il point la v i e ?  Se u le m e n t  e lles  ont réussi  
p le inem ent à cette  œ uvre où nous nous essayon s  en 
vain : transform er l ’ex istence  en une seu le  lueur 
ardente et polychrome !

L eu r  longues et m uettes  confidences se  résum en t 
pour ma sensib ilité  en harm onies incerta ines  : on



voudrait cro ire  du Lallo, ou quelque m en uet mignard 
de de B u ssy ,  évocateur de m arquises  en robes  à 
paniers ,  dans les jardins de V ersa i l les ,  parmi le  volè
tem ent des fanes d ’o r !  M élan colie  des cho ses  ra res  
et trop préc ieu ses ,  des cho ses  trop différentes !

E l le s  sont les produits d ’une civilisation florale 
e xa sp é ré e  et décadente, et parfois j 'a i  reg re tté  q u ’e l les  
ne fussent point em p o ison nées ;  ce  m ’eût é té  une joie 
insinuante de les com prendre ainsi : b e lles  en elles  
m ê m e s  et pour e l les -m êm es ,  et fatales aux barbares ,  
se  défendant p erv ersem en t  de tout outrage, souffrant 
à peine qu'on les regardât;  je  les eu sse  voulu aussi 
un peu parasites  : leur indifférence s ’en fût accom o
dée. Maintenant,  r e n fe rm é e s  dans leur s ingularité  
sere in e ,  hostiles  à la confess ion  des parfums, e l les  se 
contentent de leur sollitude et de leur s u p e rb e ;  et si 
q uelques-unes, te lles  que le Z igopetalium M ack aï  à 
l ’odeur de lilas, et l ’Epidendrum V aricosum  aux efflu
ves  de violettes,  sont plus bavardes, e l les  le sont à la 
m anière  de : e s  fem m es dont tous les  mots sont des 
m en songes  charm eu rs  ser t is  dans des tournures e m 
p runtées  : e l les  ornent de trom p euses  confidences leur 
âme qui ne se  livre point et q u ’e l les  gardent com m e 
un joyau !

Voilà pourquoi e l les  sont, parmi les fleurs, des re i
nes  ou des v e s ta le s ;  les autres  d ’ailleurs ont voulu se  
venger et tendre à leur tour vers  l ’artificiel e t  la 
n oblesse  ; e l les  se  sont faites plus grosses,  plus lour
des, plus suffocantes,  et depuis lors, e l les  ont donné 
aux orchidées ,  là où e l les  affrontent leur p résen ce ,  un 
sourire  ironique et parfois com m e un r ica n e m e n t !

O rch idées ,  sœ urs  langu issantes!

2 6  juillet,  191 3 . J e a n  P. H a e s a e r t .



R I C H A R D  W A G N E R
p a g e s  B i o g r a p h i q u e s

L ’ Enfance

Il n ’avait  que six mois lorsque son père  mourut 
en 1 8 1 3 .  Ludwig G e y e r ,  que sa m ère  avait  épousé 
en second es  noces,  mourait sept ans après. A cteur et 
peintre,  ce  dernier s ’était  attaché sp écia lem ent à 
Richard, le plus je u n e  enfant de sa fem m e et lui avait 
fait apprendre la musique. L a  veille  de sa mort,  il le 
demanda auprès de lui, et, dans la cham bre  voisine, 
le fit asseoir  au piano. Pendant q u ’il jouait, l ’enfant 
entendit le malade dire à sa fem m e : « Aurait-il des 
dispositions pour la m u s iq u e ?  » —  L e  lendemain 
G e y e r  n ’était plus; aux p rem ières  lueurs de l ’aube, 
la m alheu reu se  v euve entra dans la grande cham bre  
à cou ch er de ses  enfants, s ’approcha du lit de chacun 
d ’eux, pour leur dire quelques  mots, et, s ’arrêtant 
devant le lit de Richard, lui adressa c es  paroles, en 
re tenant ses  sanglots : « Il aurait voulu faire q u e lq u ’un 
de toi ».

L a  vie pénible com m ença.  La  m ère  de W a g n e r  
était  re s té e  seu le  à la tête de sept enfants  dont il était  
le cadet. Sous l ’influence de G e y e r ,  les  a înés  s ’étaient
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dirigés v ers  la scèn e .  A près sa mort,  il fut décidé 
d ’a rra ch e r  coûte nue coûte Richard à la ca rr iè re  théâ
trale, et d ’en faire  un docteur. M ais,  en  1 8 2 6 ,  la plus 
je u n e  des filles, Rosalie ,  ayant contracté  un eng agem ent  
à P ragu e,  sa m ère  la suivit pour la chap eronn er .A 
l ’âge de tre ize  ans, R ichard  resta  donc seul à D resde ,  
afin de continuer ses  c lasses  ju sq u ’à son en trée  à 
l 'U n iv e rs i té .  Mais, livré à lui-même au début de ce  
q u ’on appelle  l ’âge ingrat, il perdit bientôt l ’habitude 
du travail tranquille  et oublia m ê m e  le  chem in  de 
l ’école .  D ans c es  conditions, son tem p éram ent  agité 
e t  nerveux, son esprit  nature llem ent épris  de fantasti
que  et de m ystérieux,  ses  dispositions artistiques  qui 
le poussaient v ers  la musique e t  la poésie,  l ’em por
tèrent  et se développèrent l ibrem ent.

Il se  rappelait encore  les douces ém otions q u ’il avait 
éprouvées, lorsque, enfant,  il avait  re p résen té  du vivant 
de son beau-père, au théâtre  de D resd e ,  un petit ange 
en maillot avec  des ailes au dos. Il se  rappelait m êm e 
avoir tenu un rôle  de quelques  mots dans une pièce  
de K otzebue : « H ain e  et R ep entir  ». E t  m aintenant 
ces  souvenirs  d ’en fa n ce  venaient  fortifier en lui son 
désir de se  rapprocher de la scène .  Tantôt il copiait avec  
fièvre des partitions d ’orchestre  de W e b e r  et de B e e t 
hoven et y passait des nuits e n t iè re s ;  tantôt il incli
nait vers  la littérature, et versifiait  des dram es fan
tastiques et sans fin, pour lesquels  il e sp érait  com poser 
un jour de la musique. T e m p é ra m e n t  imaginatif,  ce  
qui l ’attirait  au théât re,  c ’était moins le besoin de 
distraction que la délic ieuse excitation provoquée par 
un milieu tout différent de celui où il se  mouvait 
habituellem ent,  un monde factice,  attrayant e t  effrayant 
tout à la fois. "  U n décor, dit-il, une. s im ple coulisse,  
rep résentant un buisson, un costum e, fa isaient pour



—  1 0 2  —

moi partie intégrante de c e  monde extraordinaire,  et 
c es  objets  devenaient pour ainsi dire les leviers  à 
l ’aide desquels  je  m ’é lancais  de la banale  réa lité  dans 
cette  charm ante  sp hère  fantastique q u ’est  le monde du 
théâtre  ».

C e t  amour du décor et de l ’anormal, se  faisait aussi 
sen tir  hors du théâtre.  L e s  cortèg es  d ’étudiants dans 
les  anciens  costum es de leurs  corporations le capti
vaient. E t  ce  dem i-rêve dans lequel il v ivait devint 
presqu 'inquiétant .  « D è s  ma plus tendre enfance ,  
écrit-il , certa ins  faits m ystérieux  et inexplicables  e x e r 
c ère n t  sur moi un em pire  exagéré .  J e  m e  souviens  que 
lorsque je  restais  longtemps seul dans ma cham bre,  
il m e sem blait  que les ob jets,  les  m eu b les  s ’animaient 
e t  j ’étais alors saisi d ’une telle terreu r que je  me 
mettais  à pousser des cr is  perçants.  J u s q u ’à mon ado
le sce n ce  il ne se passa pas de nuit que je  ne m ’éveil 
lasse  en criant ».

En-dehors des C o n te s  d ’Hoffman qui, v ers  treize 
ans, hantèrent son imagination et le je tè re n t  dans une 
agitation bizarre, ses  im pressions m usicales  vinrent 
e nco re  accentu er  ce  m ystic ism e extravagant.  L ’accord 
des instruments,  le  frô lem ent des archets  sur les quin
tes  des violons évoquait  dans son esprit les accents  
de b ienvenue d ’un monde de fantômes. << Tout petit 
enfant,  écrit-il,  le son de ces  quintes  correspondait 
exac tem en t  pour moi à la crainte de c es  sp ectres  qui 
m e  tourmenta de tout temps. Ainsi, je  ne passais 
ja m ais  sans inquiétude devant le palais du prince 
Antoine, au bout de l ’allée de l ’O ster ,  car c ’est  là 
que pour la p rem ière  fois de ma vie, j ’entendis  
accorder un violon. J e  me figurais que ce  son provenait 
des statues de pierre qui décorent ce  palais et dont 
quelques-unes  portent des instrum ents de musique ».
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C e tte  excitation imaginative ne devait d ’ailleurs pas 
s ’évanouir a v ec  l ’a d o le sce n ce ;  et si j ’insiste sur cette  
disposition d ’esprit,  c ’est  que, m ê m e  à l ’âge mur, on 
le voit, dans sa corresp ondance et ses  souvenirs,  c h e r 
c h e r  sous les  apparences  des p hén om ènes  des p résa
ges  néfastes ,  découvrir des av ertissem ents  du sort, et 
se  la isser a bsorber  tout entier  par c es  influences my
s tér ieu ses .  L ’on peut se  dem ander alors si cette  idée
qui lui vint plus tard d ’accord er dans ses  dram es à 
cer ta ins  p hén om ènes  naturels  ou certa ins  o b je ts  la
m êm e importance q u ’aux personnages, et de faire 
harm oniser  ou lutter,  dans son orchestre ,  leurs  « leit
motivs » respectifs ,  si cette  idée n ’est  pas le résultat 
de cette  m êm e disposition d ’esprit  qui peuplait sa 
cham bre  d 'enfant de fantôm es;  l ’on peut se  dem ander 
si c e s  figures é lég iaques,  souriantes  ou redoutables  
que forgeait son imagination enfantine à l ’audition de 
certa ins  accords, n ’é taient pas la p rem ière  m anifesta
tion de ce  rapport entre  ses  d ifférents sen s  et surtout 
e n tre  la vue et l ’ouïe, rapport sur lequel est  b a sée  la 
m usique de ses  drames.

E t  c ’est  tout cela  qui fait de cette  en fa n ce  une
e sp èc e  de prologue, une esq u isse  vague et inconsciente  
de la ca rr iè re  de ce génie.

La C r is e

U n moment, il se  crut perdu. U n  m om ent, sa fam ille  
et son entourage purent p enser  q u ’il ne sera it  jam ais  
q u ’un propre-à-rien ; Un soir  de 1 8 3 0  nous le  trou
vons dans la salle  de billard d ’un ca b a re t  de la B u rg 
strasse ,  à Leipzig. Il n ’y avait  pas un an q u ’il s ’était  
fait inscrire  à l ’U nivers ité .  P endant les  m ouvem ents  
révolutionnaires  qui agitèrent Leipzig  à cette  époque.
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il avait  fait la connaissance  d 'une troupe de jeu n es  
d ébau chés  dont le c a ra c tè re  bretteur et turbulent avait 
im pressioné son imagination. Et c ’est  ainsi que nous 
le trouvons un soir assis  sur une table de billard, 
dans un coin de salle  de cabaret,  regardant dans 
l ’esp ace  libre s ’engager les  duels entre  s e s  amis. Lui- 
m êm e, tout en ne connaissant r ien  au m étier  des 
arm es,  avait  en  perspective  six ou sept duels à sou
tenir contre  les  plus fines lam es de l ’U nivers ité .  C ’est  
m iracle  de lire  la m an ière  dont il en fut su c ce ss iv e 
m ent débarassé.

Un autre soir,  nous le voyons assis  à la table de 
jeu d ’un tripot de bas étage, parmi les plus d ébau chés  
des étudiants. Il avait quitté sa maison à midi comptant 
y ren trer  à l ’aube du jour suivant.  L e  désespoir où le 
jetait  sa m alchance  au jeu  avait  fait de sa passion une 
véritable  folie. B lê m e  et défait,  il résolut de r isqu er 
le tout pour le tout et déposa sur la table le  montant 
assez  important de la pension de sa m ère,  q u ’on l ’avait 
chargé  d ’encaisser .  L e  rateau du banquier s ’abattit  
dessus. Il ne lui restait  q u ’un dernier écu. « L a  sur- 
excitation, nous dit-il, qui s ’em para de moi quand je  
je tai cette  d ernière  p ièce  sur la table m e produisit  
un effet  que je  n ’avais ressenti  de ma vie. Quoique 
je  n ’e u sse  ni bu, ni rien mangé, je  fus pris de vom is
sem en ts  qui me fo rcèrent à m ’é loigner de la table de 
jeu. J e  jouais  ma vie  avec  cette  d ernière  p ièce  d ’ar
gent. S i  j e  perdais, il ne  pouvait plus ê tre  question 
de re tourner  à la maison, et je  me voyait déjà fuyant, 
sous ’laube naissante, au hasard, com m e un nouvel 
enfant p ro d ig u e » .  L e  hasard voulut q u ’il regagnât ce  
soir-là tout ce  q u ’il avait perdu. M ais  n ’importe, à la 
lecture  de plus d ’une de c es  pages on éprouve un 
certa in  malaise  à penser q u ’il s ’en est  fallu de si
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peu que ce  gén ie  dont notre culture artistique subit 
e n co re  une telle  influence, ne fût étouffé  dans son 
germ e, et que le nom de Richard W a g n e r ,  a u jou rd ’hui 
présent à tous les esprits ,  ne fût perdu pour nous sans  
signification et perdu dans la m ê lé e  con fuse  des 
inconnus.

L e  D estin  n ’en a pas voulu ainsi. Richard W a g n e r  
était appelé à devenir  une de c es  personnalités  qui 
ont en e l les  toutes les facultés  n é c e ss a ires  pour indi
quer  à l ’art  une nouvelle  voie  à suivre,  pour en é la r
gir le lit et en a c cé lé re r  le courant.

Au milieu de la vie  louche que  nous avons re tracée ,  
son âm e restait  seule.  S e s  liaisons étaient dues au 
hasard ;  aucune sympathie particulière  ne le  guidait 
dans le choix de ses  amis. E t  lo rsq u ’arr ivaient les  
m om ents  où il sentait  le besoin de s ’épancher,  où il 
éprouvait  la n écess ité  d ’avoir un véritab le  ami, il 
s ’apercevait  q u ’il n ’était  pas question de voir aucun 
d 'eux répondre à ses  effusions. « D è s  que je  voulais  
faire v ib rer  en eux la corde, qui vibrait  en moi, c ’est- 
à-dire, provoquer des confidences sur des sentim ents  
q u ’au fond ils n ’éprouvaient pas, nos relations c es 
sa ient  b ru squ em ent sans la isser de traces  dans mon 
e x isten ce  ». E t  c ’est  ainsi q u ’un jour la soc ié té  dans 
laquelle  un vertige  l ’avait  entraîné lui parut soudain 
incom préhensib le  et sans  attrait.  D é l iv ré  de ses  pas
sions, il se  sentit  irrés is t ib lem ent attiré par s e s  goûts 
m usicaux qui seuls,  durant toute ce t te  cr ise ,  avaient 
anim é sa vie  m orale  d ’un souffle m eilleur.  Il se  trou
vait en face  d ’un monde nouveau, le vaste  domaine 
de l ’art  auquel il al lait désorm ais  appartenir tout entier, 
entier.
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La Lutte

Il entra en lice  sans s ’être  encore  rendu compte 
de sa force,  sachant à peine de quel côté se  porterait 
son bras et quelle  cause  il servirait.

B ee th ov e n  était mort en 1 8 2 7 .  Ju sq u e  v ers  1 8 1 5 ,  
à l ’e n trée  de la tro isièm e m anière ,  ses  contemporains 
avaient suivi le vol de son génie  et l ’avaient accom 
pagné de leurs  applaudissements.  M ais  à c e  mom ent, 
il avait  pris un tel essor  et une telle  l iberté ,  sa p ensée  
avait  à tel point « étendu, bridé, r e c ré é ,  et façonné au 
gré  de ses  besoins et de ses  inspirations, la form e et 
le style », que le public désappointé, ayant perdu son 
guide de vue et sentant le sol de la tradition m anquer 

sous ses  p a s  considéra les  d ern ière s  œ u vres  du maître 
tantôt com m e d ’indignes mystifications, tantôt com m e 
les productions incom préhensib les  d ’un esprit malade 
et névrosé. —  L e s  instrum ents de l ’orchestre ,  devant 
les  difficultés de technique, avaient mis obstacle  à 
l ’invasion de ce  style et, dix ans après leur apparition, 
le quatuor en fa mineur qui est  le pont je té  de la 
second e à la troisième m anière  et les  c inq derniers  
quatuors qui appartiennent à la d ernière  phase du 
gén ie  de B ee th ov e n ,  furent d élaissés  en désespoir de 
cause  » ( 1 ).

Au mom ent où apparait W agn er,  le grand com posi
teur oui continue en Allem agne la tradition de B e e th o 
ven est M end elssh on ; mais ce  q u ’il considère  en B e e 
thoven, c ’est  le principe d ’autorité ;  ce  q u ’il prend 
com m e modèle, c ’est  la belle  forme traditionnelle et 
c lassique  qui régit  les grandes œ u vres  de la maturité

(1) Lenz : Beeth . et ses  trois sty les, t. II, p. 33.
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du maître mais dont celui-ci  s ’écar ta  à la fin de sa vie 
pour donner plus de souplesse  et de grandeur à son 
art,  pour le faire mouvoir dans une sp hère  plus libre.

W agn er ,  lui, en se  réc lam ant de B ee th o v e n ,  devait 
y voir plus volontiers  le principe de l ib e r té ;  il trouva 
dans les derniers  quatuors, les sym p honies  et les  der
n ières  sonates,  le principe de la mélodie continue et 
la plastique du " le i tm o t iv " ; il a jouta la voix à l ’or
ch e stre  continuant ainsi la sym phonie  av ec  chœ urs,  
et transporta tous ces  principes de la m usique pure 
à la musique de th éâtre .  E n  ce  faisant, il c è da sans  
doute à son penchant naturel pour le v isuel et à l ’in
fluence considérable  que le gén ie  dramatique de G lu ck  
et de W e b e r  e xe rça  sur lui (1 ) .

M ais  avant de trouver sa voie, avant de connaître 
et de développer son originalité, son gén ie  courut un 
danger véritable.  La  ca rr iè re  de « K ap e llm eis ter  » 
q u ’il dut em b ra sse r  pour gagner sa vie,  l ’obligea  à 
e x é c u te r  tant d 'œ uvres  m édiocres  q u ’il faillit y per
v ertir  son goût artistique. U n moment, après  la com po
sition des "  F é e s  "  et du « L ie b e n v e rb o t  », il fut am ené 
à cult iver avec  une telle  ardeur l ’opéra français  et 
italien, alors en vogue sur les scè n e s  a llem andes, q u ’il 
devint un adepte fervent d ’Adam et de Bell in i.  M ais  
parfois, grâce  aux déboires  m atérie ls  de son ex is ten ce ,  
il lui venait  un sentim ent douloureux de nostalgie  qui

(1 ) J e  n ’ai pas la place pour insister davantage sur ces liens divers 
qui rattachent W ag n er à ses  p réd écesseu rs. Il suffit de se rappeler le 
zèle respectueux qu’il met à faire revenir à Dresde les cendres de 
W eb er et de je te r  les  yeux sur le discours qu’il p ron on ça à cette 
o ccasio n , ainsi que sur les pages qu’il écrivit pour préparer ses 
auditeurs à Dresde à la com préhension  de la  Sym phonie avec 
Chœurs.
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lui faisait désirer  de trouver une issue à ce labyrinthe 
théâtral où il était en train de s ’égarer .

L e  désir de faire  recevo ir  au G rand O p éra  de Paris  
son Rienzi q u ’il avait  conçu dans le style  de M e y e r
be e r  fut son dernier égarem ent.  L ’é ch e c  q u ’il subit, 
les  quelques  mois d 'anxiété  et de m isère  q u ’il vécut 
dans la grande capitale  française  eurent pour résultat  
de le fa ire  ren trer  en lui-même et  de lui fa ire  ap erce 
voir sa propre originalité, en lui montrant la distance 
qui le séparait  de ceux dont il avait envié le su ccès  
et q u ’il avait  c h e rch é  à suivre.

Tandis  q u ’il travaillait à son « V aisseau  Fantôm e » et 
entrevoyait  déjà les  su je ts  de « T a n n h äuser  » et de 
(( Lohengrin  », il constata com bien son esprit  était  
a ttaché à la tradition germ anique;  et lo rsq u ’il repassa 
le Rhin, au printem ps de 1 8 4 2 ,  « les yeux mouillés 
de c la ires  larm es,  dit-il plus tard, il jura, pauvre 
m usicien, fidélité é ternel le  à sa patrie allem ande ».

Mais, à peine y fut-il rentré,  cette  patrie, qui de 
loin sem blait  briller d ’une lum ière  nouvelle et idéale, 
fut pour lui une déception. G lu ck ,  B ee th ov en ,  W e b e r  
y é taient délaissés  au profit des opéras français  et 
italiens dont l ’exécution  était beaucoup moins par
faite q u ’en France.  C o m m e chef-d' o rchestre  du théâ
tre de D resde,  il parvient à y faire jouer  « Rienzi », 
le "  Vaisseau Fantôm e » et plus tard » T a n n h äuser  » 
mais  il constate que les parties qui y sont le plus 
goû tées  sont cel les  où il n ’est  pas en co re  parvenu à 
se  dégager en tièrem ent du form alism e coventionnel 
et du sentim alism e à la mode. S e  heurtant de tout côté 
à la perversion du goût, il sent se  développer et s ’a ffer
mir en lui sa personnalité,  et voit en m êm e temps en 
face  de lui se  dessiner plus nette la s ilhouette de l ’en 
nem i à com battre.  Un désir de lutte s ’em p are  de lui :
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Il veut ré fo rm er  et se  sent  mal à l 'a ise  de faire partie 
de cette  organisation théâtrale  a llem ande dont son but 
est  p réc isém ent de r e n v e rs e r  les principes.

T e l le  est  la situation d ’esprit où le trouvèrent les 
é v én em en ts  de 1 8 4 8 .  Q uoique il ne se  fût jam ais  occupé 
de politique, son âme, avide de chang em ent,  croit voir 
dans l ’av ènem ent  du peuple, l ’av ènem ent  de la V ér ité  
dans l ’art. P le in  d ’enthousiasm e, il se  com prom et folle
m ent et lors de la réaction, dans les jo u rn ées  de Mai 
1 8 4 9 ,  il se  voit obligé de fuir en S u isse ,  poursuivi 
dans toute l ’Allem agne com m e condam né polit ique.

L e  voilà donc à Zurich,  déçu dans son esp éra n ce  
de ré form e et abandonné de nouveau aux hasards de 
la Fortune, pu isqu’il perdait sa place de chef  d ’o rc h e s 
tre, son seul gagne-pain.

M ais  il est aussi d ébarassé  de toute entrave ,  et 
quoique sa situation soit précaire ,  il l ’exalte  dans ses  
le ttres  com m e une délivrance : C ’est a v e c  dégoût 
q u ’il regarde en arr ière ,  q u ’il se  souvient de s e s  rap
ports avec  M e y e rb e e r  et q u ’il les nom m e : « l a  période 
la plus obscure,  la plus immorale de sa v ie  : la pé
riode des hautes relations et des e sca l ie rs  dérobés, 
ce l le  où l ’on est b erné  par des protecteurs ,  pour les
quels  on n ’a pas le moindre a t ta ch e m e n t ! ' .

Maintenant q u ’il a con sc ien ce  de la distance qui 
sép are  son idéal de l ’art  du temps, il ne comprend plus 
com m ent il a pu supporter aussi longtemps la flagrante 
contradiction q u ’il y avait entre  son rôle  de chef-  
d 'o rchestre  qui l ’obligeait à exé cu te r  un réperto ire  
imposé et son rôle d ’artiste  qui lui faisait rep o u sser  
e t  com battre  les tendances de ce  m êm e réperto ire .  « J e  
suis dans, le vrai,  s ’écrie-t-i l dans une lettre  à Uhlig, 
ce  D resde ,  si j ’y étais  resté,  serait  devenu le tombeau 
de mon Art ».
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Du fond de sa retraite  suisse, son horizon s ’élargit. 
S on  regard peut e r r e r  plus loin sans  s ’a ttacher à une 
scè n e  ou un public d éterm inés .  C e  n ’est plus à une 
direction théâtrale ,  c ’est  à l ’Europe q u ’il veut imposer 
s es  idées ;  c ’est  tout l ’art  de son temps q u ’il envisage  
et contre  lequel il s ’é lèv e  en révolutionnaire,  en M e s 
s ie  du Grand Art. L ’ennem i à com battre  lui apparaît  
si grand, si puissant, que dans ses  p rem ières  a nn ées  
d ’exil il ne pense  plus q u ’à d étru ire ;  la construction lui 
paraît  œ u vre  vaine avant que le sol ne soit nettoyé. 
"  La  vraie œ u vre  d ’art,  écrit-il en 1 8 4 9 ,  ne peut être 
c r é é e  à présent,  on ne peut que le préparer,  oui, par 
des m oyens révolutionnaires,  en détruisant, en abat
tant tout ce  qui m érite  d ’être  détruit et abattu. C ’est  
notre tâche  e t  d ’autres  que nous, cer tes ,  seront les 
p rem iers  artistes  vraim ent créateurs .  S i  m êm e je  puis 
é cr ir e  et faire rep résen ter  une œ uvre, e lle  ne sera  
q u ’un m om ent de la Révolution, un signe affirmatif de 
la Destruction. R ien que  la destruction est n écessa ire  
ac tuellem ent —  édifier sera it  un pur caprice  ». E t 
c ’est  dans cette  rage destructive q u ’il écr it  s u c ce s s iv e 
m ent : « Art et Révolution », « L ’Œ u v r e  d ’Art de 
l ’A v e n ir » ,  « O p é r a  et D r a m e » ,  « L e  Jud aïsm e dans 
la M usique » etc. L e  scandale que provoquèrent ces  
ouvrages, surtout le dernier, eut com m e résultat  de 
rom pre tout lien entre  lui e t  le reste  du monde artisti
qu e ;  sp écia lem ent la p resse  se  tourna tout en t ière  
contre  lui et conserva  cette  attitude ju sq u ’à la fin de 
sa vie,  tantôt déniant toute valeur à ses  œ u vres ,  tan
tôt ch erchant  à faire rire le gros public à ses  dépens.

L e  voilà donc libre de com battre  à sa guise, oui ! 
M ais  s ’il est  l ibre, il est aussi effroyablem ent seul pour 
la lutte, et les b lessures  q u ’il reçoit  sont profondes. 
A h !  S ’il avait  eu avec  lui une cam pagne dont l ’âme
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eût pu v ibrer  à l ’unisson avec  la s ie n n e !  M ais  s es  
relations av ec  Minna, oui, au début de son mariage, 
l ’avait  deux fois trompé et abandonné, e t  à laquelle  
il avait  deux fois pardonné, se  ressen tiren t  toujours 
de c es  év én em ents .  De plus, le ca lm e naturel de 
M inna, son m anque com plet d 'idéalism e e t  de sens  
artistique, contrastait  s in gulièrem ent avec  le c a ra ctè re  
impulsif et nerv eux  de W a g n er ,  sans  c esse  à la r e c h e r 
ch e  de son idéal. Il s ’était accoutum é très  tôt à ne  pas 
lui faire part de ses  rê v e r ie s ;  et sa p ré se n ce  dans ces  
conditions était  pour lui une oppression continuelle  
qui lui faisait sen tir  sa solitude davantage encore .  
O r,  les violentes attaques auxquelles  il s ’était l ivré 
dans ses  ouvrages l ’avait  entouré dans sa lointaine 
retraite  d ’un c erc le  de haines. Seu ls ,  des disciples 
initiés, des adm irateurs fervents,  de vrais am is com m e 
Liszt, H ans de Bülow, Tansig , Jo ach im , C a r l Ritter,  
R o b ert  Franz, Uhlig, franchissa ient  e n co re  ce  c erc le  
étroit,  et venaient  de temps' en temps lui fournir le 
réco nfo rt  et le soutien matériel ,  l ’amitié  s in cè re  et la 
confiance dans l ’issue de la lutte, dont il avait  tant 
besoin pour continuer son œ uvre. C ’est  dans c es  con
ditions q u ’il com m ença  en 1851  le p oèm e de sa T é tr a 
logie dont il ne  devait a ch e v e r  la musique que  2 5  ans 
après .  C e  qui c aractér ise  cette  œ u vre  c ’est  q u ’au 
m om ent de l ’aborder, W a g n e r  n ’a eu en vue pour 
l ’exécution aucun des théâtres  existants.  Il venait  
d ’a ch e v e r  ses  ouvrages de crit ique dans lesq u els  il 
avait  e ssayé  d ’expliquer la d écadence  de l ’art,  e t  spé
c ia lem ent de l ’art  théâtral en la rapportant à l ’état 
général  de la c ivilisation; et il avait  la fe rm e  convic
tion que ses  « N iebelungen » ne sera ien t  jam ais  don
nées  que dans les  conditions q u ’il indiquerait.  « C o m m e  
auditeurs de m es  œ uvres ,  écrit-il à L isz t  en 1 8 5 2 ,  je
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ne rêve  qu'un groupe d 'am is qui, dans le but de 
connaître  mon œ u vre  se réuniraient exp rès  quelque 
part, de p ré fé re n c e  dans quelque be lle  solitude, loin 
de l ’a tm osphère épaisse  des v illes et de l ’air em pesté  
que nous font respirer  l ’industrie  et la civilisation 
m od ernes  ». C e  vœu formulé 2 5  ans avant la p rem ière  
représentation de la Tétra log ie  au milieu des moissons 
e n so le i l lées  de Bayreuth  a quelque chose  d 'émouvant.

B ien tô t  ce  rê v e  se  p r é c is e ;  ce  q u ’il veut c ’est  fonder 
un théâtre  où une éco le  de chanteurs  par lui form és, 
appliquerait ses  principes et sa méthode d ’interpré
tation dans l ’exécution  de ses  œ u v res ;  c e  q u ’il veut, 
c ’est  se  p asser  des conditions théâtra les  de son temps. 
« Alors v iendra l ’impossible,  écrit-il à F is c h e r  en 
1 8 5 4 ,  é r iger  mon propre théâtre  où je  puisse rep ré 
sen ter  mon œ u vre  devant l ’E urope toute entière ,  
com m e une grande fête  de musique dramatique. A près 
quoi!  puisse D ieu me perm ettre  d ’exh aler  mon der
n ier s o u p i r ! »  —  T el  est  le but q u ’il s ’est  proposé 
d ’atteindre et dont la poursuite donne, dès c e  mom ent, 
à sa vie,  m algré  toutes ses  vicissitudes cet  aspect  de 
continuité et d ’opiniâtreté.

Mais  com m ent, en p ré se n ce  des difficultés q u ’il re n 
contra, n ’aurait-il  pas subi parfois un a ccè s  de décou
rag em ent .  Son  goût pour le luxe et le confort l ’engage  
plus d ’une fois entre  les  mains des c ré a n c ie r s ;  de 
plus, s es  nerfs  sont à chaque instant si tendus q u ’il 
doit interrom pre tout travail pour suivre  des c u re s ;  
l ’é rés ip è le  l ’a ccab le  ju sq u ’à tre ize  fois en un an. La 
composition m êm e est pour lui une souffrance, une 
angoisse obsédante qui va en augmentant à m esu re  que 
l ’œ u vre  approche de sa fin. C ’est dans ces  m om ents 
de dépression physique et m orale  q u ’il lui arr ive  
d ’écr ire  : « q u ’il renon ce  à galvaniser le cadavre de
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la civilisation europ éen ne  », et q u ’il se  demande si 
son art vaut bien tant de souffrances  : « R etrou ver 
ma jeu n esse ,  posséder la santé,  la nature, une fem m e 
dévouée, des enfants  sains, oui ! pour cela  je  sacr i
fierais  tout mon art!  P re n d s- le !  O p è re  l ’é c h a n g e !  A h !  
ce  sera it  vra im ent drôle si tout notre  zè le  pour l ’Art 
n ’était q u ’un songe c r e u x !  » Au moins, s ’il avait l ’occa
sion d ’entendre  s e s  propres œ u vres ,  de se  rendre 
com pte du résultat  de son travail !  M ais  non ! de tout 
ce  q u ’il a com posé depuis T a n n h ä user,  il n ’a g u ère  
rien entendu exécuter .  « Il est  curieux, écrit-il à Uhlig , 
q 'i l  en soit de moi com m e de B e e th o v e n ;  il. ne  put
entendre  sa musique à cause  de sa surdité. J e  n e  puis
entendre la mienne, parce  que je  suis plus que sourd, 
p arce  que je  ne vis  point dans le monde, parce  que 
j ’e r re  parmi vous com m e un spectre ,  p arce  que le 
v aste  monde est  peuplé d ’im b éci les  ».

E n  1 8 5 9 ,  il n ’y tient plus, il quitte sa re tra ite  de 
Z u rich ;  en vrai hom m e d ’action, il va se  je te r  dans la 
m ê lé e  parisienne, vu que l ’A llem agne lui est  enco re  
fe rm é e .  O n sait  dans quelles  déboires  m atérie ls  le 
plongèrent ses  con certs  parisiens, e t  ses  fo lles  dépen
ses.  O n sait  l ’ém eu te  que souleva en 186 1  ( (T a n n 
h ä u s e r »  au G rand -O p éra ,  pour cette  raison que W a g 
ner, malgré  les sollicitations de la direction ne voulut
pas in terca ler  de ballet au second acte  com m e le  vou
laient les  habitudes parisiennes. E n  1 8 6 2 ,  il obtient 
son amnistie  dans toute l ’A llem agne.  —  C ’est, dès ce  
m om ent, une véritab le  fièvre qui s ’em pare de lui ;  nous 
le  voyons voyager à travers  toute l ’E u ro p e  depuis 
L o nd res  ju sq u ’à V ienne ,  M oscou e t  S t -P e tersb o u rg ,  
ch erch a n t  à faire e xé cu te r  s es  opéras,  surveillant les  
répétitions, lançant des bro chu res  pour propager et 
d éfendre ses  principes. M ais  l ’en tê tem ent  q u ’il m et à
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ne rien changer à ses  oeuvres, l ’intransigeance de son 
esprit aigu dans la solitude et l ’insuccès ,  les e x ig e n ce s  
énorm es  q u ’il réc lam e dans l ’interprétation, l ’orgueil 
q u ’il met à ne faire aucune vis ite pour soll ic iter  les 
faveurs  de la p resse  et de personnes  influentes, font 
repousser  ou éch o u er  la plupart de s es  en trep rises  
devant la cabale  e x c itée  par quelques  adversaires  
jaloux et c ’est  ainsi q u ’en 1 8 6 4  nous le retrouvons à 
Stuttgart fuyant des c réa n c iers  qui le poursuivaient à 
V ienne  et abandonné de nom breux amis.

La Victoire

C ’est  à c e  m om ent au ' in tervient  tout-à-coup dans 
sa vie  le roi de B a v iè re ,  Louis  I I ,  com m e un » deus 
ex  m achina  ». L e  4  mai 1 8 6 4 ,  tandis que W a g n e r  se 
demandait  dans sa cham b re  d ’hôtel à S tuttgart quels 
nouveaux ennuis pourraient l ’accabler,  M r P f is te rm e is 
ter, secré ta ire  du cabinet de S. M . le roi de B a v iè re ,  
vint le  trouver et lui rem it  un billet du je u n e  souve
rain, ainsi que le portrait de celui-ci  et une bague 
com m e cadeau. E n  peu de mots, le monarque se  décla
rait  partisan des principes de l ’artiste  et affirmait sa 
volonté de le prendre com m e un ami sous son égide 
afin de le p ré se rv e r  de toutes les iniquités du destin.

D è s  ce  jour, W a g n e r  ne devait plus souffrir du far
deau des vulgaires  m isère s  de l ’existence .  M ais  son 
c a ra ctè re  difficile et les  frais  éno rm es  dans lesquels  
ses  e x igen ces  en tra în èrent le gouvernem ent bavarois,  
pour l ’exécution de s es  drames procurèrent à la cabale  
un prétexte  p récieux pour exc ite r  les M unichois  con
tre lui. Il finit par ê tre  obligé de quitter M unich et de 
se  fixer sur les  bords du lac de L u cern e ,  n ’ayant heu
reu sem en t  pas perdu l ’amitié  dévouée de son royal
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protecteur. M ais  les nouvelles  difficultés qui l ’av a ient 
accueil li  au théâtre  de M unich, avaient  enco re  fortifié 
en  lui le désir d ’avoir un théâtre  où il sera it  le m aître  
e t  où il n ’aurait pas à craindre l ’opposition d ’une 
direction routinière et incapable.

E ntretem p s ses  idées avaient conquis  la nouvelle  
gén éra tion ;  et petit à petit il vit tout ce  qui était  jeu n e  
e t  s ’intéressait  à la musique dans l ’ac ien et le nou
veau monde se  rall ier  autour de lui. —  A près  
la gu erre  de 1 8 7 0 ,  à la faveur du chauvinism e nais
sant en A llem agne, il parvient à recueill ir  les  fonds 
n é ce ssa ires  à l ’édification du théâtre  de B ayreu th ,  ce 
sanctuaire  de l ’esprit  germ anique  e t  c ’es t  là q u ’en 
août 1 8 7 6  il donna pour la p rem ière  fois à ses  fidèles 
partisans et souscripteurs et en p r é se n c e  de l ’E m p e
reur cette  représentation idéale de la T étra log ie  qu'il  
rêvait  depuis si longtemps.

D ésorm ais  le but de sa vie  était atteint. S ix  ans 
et demi après,  le 15 février  1 8 8 3 ,  v ers  3  heu res,  au 
m o m e n t  où il sortait  du palais  V endram in, sur le G rand 
C anal de V enise ,  pour s ’em b arq uer sur sa gondole, 
il fut pris d ’un étouffem ent subit. Il m urm ura : « J e  
m e sens  très  mal », et tomba évanoui. O n  le porta 
sur  son lit. Q u elq u es  m om ents après,  v e rs  quatre  h eu 
res,  il mourait,  entouré de sa fem m e C a s im a  et des 
enfants  de celle-ci ,  après avoir c h e rc h é  à s e r re r  dans 
ses  bras  son fils unique, S ieg fr ied ,  la jo ie  de s e s  der
niers  ans.

Q u elq u es  jours après  ses  re s tes  furent transportés  
à B ayreu th .  C e  triste voyage fut vraim ent un sup rêm e 
honneur rendu au maître qui de son vivant était res té  
si longtemps m éconnu. Partout où le train s ’arrêta  
à V ienne ,  à Munich, à Innsbruck ,  à B ozen ,  des dépu
tations vinrent sa lu er  la dépouille m ortelle.  A B a y-
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reuth, un cortège imposant, où étaient rep résentés  
p ersonnellem ent le roi de B a v iè r e  e t  les deux grands- 
ducs de S a x e -W e im a r  et de M ein ingen accom pagna le 
cercueil  au son de la m arch e  funèbre de Siegfried ,  
par les ru es  ornées  de fleurs et de drapeaux, ju s q u ’à 
la villa W ahnfried ,  où le  maître  s ’était fait construire  
un c aveau ;  au seuil une plaque de m arbre  recouvrant 
le  cadavre de son chien portait déjà cette  inscription : 
« Ici  Run repose et attend ».

T e l le  fut la vie  de celui qui, depuis B ee th o v e n  fut 
le plus grand artiste  de son sièc le .  C e  que j ’ai tenté 
de m ettre  en lum ière  c ’est  le développem ent de ce 
talent, c ’est l ’évolution progressive et continue de ce 
gén ie  au milieu des m isères  de la vie, au milieu de 
l ’adversité  qui sem b le  s ’ê tre  a charnée  à son sort. P ou r 
que cet  hom m e ait continué à lutter,  pour q u ’il n ’ait 
jam ais  eu une défaillance, et n ’ait jam ais  d ésesp éré  
de vaincre  le mauvais goût et d ’imposer au monde son 
idéal, il faut vraim ent qu'il  ait é té  un héros  de la 
volonté !

O n  m e rep rochera  sans doute d ’avoir la issé  dans 
l ’om bre ses  défauts. J e  répondrai que d ’une part, W a g 
ner  est encore  assez  près de nous pour que tout le 
monde s ’en souvienne (pourquoi alors en p a r le ra i - je ? ) ,  
et que d ’autre part il est  assez  loin de nous pour q u ’on 
com m e n ce  à les oublier. Q ue s ’il est  difficile pour un 
contemporain de sép arer  le gén ie  de l ’hom m e avec, 
lequel on est  en rapport, ce la  doit nous ê tre  possible  
à nous, maintenant que la dépouille de l ’hom m e gît 
depuis trente  ans s ous la te rre .  C e sso n s  donc de scru 
ter  les  petits côtés  de la v ie des grandes h o m m e s;  
nous n ’avons rien à y gagner ;  mais chercho ns  dans le 
réc it  de leur vie, com m e dans leur génie,  la joie, 
l ’amour et la force  qui nous manquent.

P . W a e l b r o e c k .



La Pitié
A mon ami C. pour qu’il en fasse son profit.

D ans la grande salle  de l ’hôpital,  son pâle v isage 
de blonde jeu n e  fille était b ien triste  à voir. M algré  
soi, on se  sentait  révolté  à  l ’idée q ue tant de je u n e ss e  
et tant de beauté  allaient peut-être disparaître,  em portées  
par une mort stupide et i m b é c i l e ! . . .  O h !  e lle  était bien 
banale se  petite  aventure, l ’aventure  de toutes les  
d ésesp érées .

*

* *

E lle  était fleuriste. Voilà bientôt six mois, un jeune  
hom m e —  com m e tant d ’autres  avant lui —  l ’avait 
rem arq u ée ,  su iv ie  et, le soir,  l ’avait  reconduite  jusque  
c h ez  elle. Il parlait si bien, avait  une voix si douce en 
lui disant ces  a gréab les  petits r iens qui la charm aient,  
que, m algré  elle ,  de suite, e l le  l ’avait aimé. E t  l ’idylle, 
la gentille  petite idylle des trottins était  née. —  « Oh ! 
pas b ien grave  », se  disait-elle. Mais, en traitre, com m e 
toujours, l ’amour était là, qui sourdem ent agissait ;  qui, 
pied à pied, la prenait,  pour éte indre, à la fin, son cœur, 
à tout jam ais .  D è s  lors, sans savoir où cela  la mènerait ,
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elle  s 'é ta it  l ivrée à  corps perdu à sa folle p a ss io n . . .  
Il était  si beau ! . . .

Un jour, saoule de ses  baisers ,  étourdie de ses  para
les ,  gr isée  de ses  c aresses ,  e lle  s ’était donnée sans 
remords.

O h, cette  étre inte  suprêm e, ce frisson de joie, ces  
sp asm es de volupté, com m e cela  était loin !

A partir de ce moment, e lle  fut asserv ie  à ses  sens. 
P endant deux m ois  ce  fut une orgie de chair,  une 
débauche de luxure et de plaisir. Quand s es  flancs 
avaient tressailli  du prem ier  frisson maternel,  e lle  avait 
é té  toute joyeuse, et, le soir,  c ’est  en riant, q u ’elle  lui 
avait annoncé la bonne nouvelle. C on tra irem ent  à ce 
q u ’elle  avait  esp éré ,  l ’accueil  q u ’il y fit fut plutôt froid. 
A partir d ’alors, il espaça s es  rendez-vous, trouva des 
e xcu se s  : les exam ens,  des cou rses,  des voyages, 
disait-il. D 'abord, e lle  l ’avait  cru ;  pourquoi aurait-elle 
d o u té ?  Mais, lo rsq u ’elle  l ’avait vu, l ’air soucieux et 
morose, lorsqu 'un jour il l ’avait brutalem ent repoussée,  
un terrib le  soupçon lui était venu, et e lle  lui avait  crié  
en sanglotant : « O J a c q u e s . . .  tu ne m ’aim es p lus!  » 
—  « Mais si, mais si, avait-il mollem ent protesté,  mais, 
que diable, les ca re sse s  ont des l im ites !  » E l le  n ’avait 
rien répondu, mais elle  avait beaucoup pleuré cette  
nuit-là.

Depuis  lors, e lle  ne l ’avait  plus revu. E l le  ne s ’était  
pas le u rré e  un instant;  e l le  avait  b ien vite com pris  que 
son beau Ja c q u e s  était  trop lâche pour supporter les 
con séq u en ces  de sa faute et q u ’il s ’en était allé pour 
toujours. C o m m e elle  le méprisait  à présent,  com m e elle  
le haïssait  de toute son âme, de toutes ses  forces,  et 
pourtant l ’amour et la passion étaient en e lle  qui lui 
cria ient q u ’elle  l ’aimait enco re ,  q u ’elle  l ’a im erait  tou
jo u r s . . .  Alors son calvaire  avait  com m encé .



La nuit, c ’était lui q u ’e lle  voyait dans ses  r ê v e s ;  le 
jour, c ’était lui q u ’e lle  chercha it  par les  ru e s ;  quand 
par hasard, e l le  l ’oubliait  un instant, leur enfant,  qui, 
dans s es  flancs s ’agitait, la ram enait  à l ’obsession  ter
r ib le .  E l le  com prit  que  jam ais  e lle  ne pourrait ch a sse r  
son grand J a c q u e s  de sa m ém oire ,  que l ’enfant serait  
là qui perpétuerait  le souvenir ,  e t  q u ’e lle  traînerait  par 
la v ie  une peine é ternelle  que la m atern ité  ne ferait 
q u ’aviver.  Alors, éperdue, e l le  avait  pris une fiole de 
laudanum, q u ’e lle  avait  vidée d ’un trait.  Fo l le  de dou
leur, les tem pes en feu, e l le  s ’en était a l lée  par les  
chem ins ,  c re v e r  dans un fossé  com m e une bête .

*
*  #

Maintenant,  e lle  gisait  là, dans un petit lit b lanc 
d ’hôpital. S e s  beaux yeux, d ’avoir vu la mort de si près, 
gardaient une exp ression  de terreu r indicib le ;  dans le 
délire de ses  fièvres c ’était lui, son beau Ja c q u e s ,  q u ’elle  
appelait toujours;  c ’était  sa peine et sa faute, q u ’elle  
hurlait  constam m ent.

L e  vieux docteur, lam entablem ent,  hochait  la t ê t e . . .
P a r  mom ent, e l le  s ’appaisait, mais, c ’était pour cr ier  

plus fort ensuite,  c ’était pour implorer la m ort avec  
plus de v igueur;  ô la mort, la mort,  com m e e lle  la 
demandait  dans sa triste fo lie ;  com m e e lle  la suppliait 
de la prendre ! !

Son  état, pourtant, n ’était  pas d ésesp éré .  U n rem èd e 
pouvait en co re  la sauver. M ais,  le  v ieux docteur qui la 
soignait était hom m e avant tout : il avait  beaucoup 
souffert.

L ’odyssée de cet te  pauvre fille lui avait  rappelé  sa 
je u n e ss e  et la peine de toute sa vie. Lui aussi, il avait, 
aimé, lui aussi,  le vieillard à b a rb e  blanche,  il avait
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voulu m o u r ir . . .  Et, maintenant,  malgré  l ’âge, le travail 
et la gloire a m a ssée  autour de son nom, parfois encore  
il pleurait. O , com m e il com prenait  bien le désir de la 
m alheu reuse ,  que lui seul, s ’il le  voulait,  pouvait re n 
dre à la vie. Mais, à la p ensée  d e  ce  que  sera it  l ’e x is 
ten ce  de cette  fem m e désormais,  à la p ensée  de la 
honte  qui la couvrirait à jam ais ,  à la p ensée  de l ’énorm e 
peine q u ’elle  tram erait  après elle ,  à la p ensée  enfin de 
ce  que l ’enfant sera it  toujours le vivant reg re t  et la 
vivante  douleur de la m ère,  une pitié, une im m ense  
pitié le  prit, et la con sc ien ce  tranquille et droite, il la 
laissa mourir.

R.
(Institut Com m ercial, M ons).
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Le peintre J. F. De Boever

Si l ’on essayait  de ca ra ctér iser  la peinture  con tem 
poraine d ’un seul trait som m aire ,  on pourrait dire 
q u e l l e  m anque d ’id ée  et m êm e que l ’idée en est dans 
la plupart des cas  systém atiqu em ent proscrite .  L e  
paysagiste prend le p rem ier  coin de nature  venu, sans  
choisir,  intentionnellem ent;  s ’il a du génie ,  c ’est  par
fait, il nous donnera l ’émotion artistique attendue;  s ’il 
a s im plem ent du talent, passe  encore ,  m ais  s ’il en  a 
peu ou pas, son œ u vre  d ’un intérêt nul par le sujet,  
devient doublem ent mauvaise.

L e s  peintres  qui jadis auraient sp écia lisé  les scè n e s  
de genre, se  contentent au jourd’hui de reproduire  les 
intérieurs  où c es  scè n e s  se  passaient : une porte
ouverte ,  un parquet c iré ,  deux fauteu ils ;  le tout fort 
b ien peint,  ma foi, mais personne ne passe  la porte, 
personne ne c ire  le parquet, personne n ’es t  assis  dans 
les fauteuils. D ’autres  nous m ontrent le mur d errière  
lequel quelque chose  se  p a sse ;  c ’est  déjà mieux, mais 
cela  ne nous satisfait  pas entièrem ent.

A vec  M. D e B o ev e r ,  il en va tout a u trem en t ;  il nous
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apporte un art r iche d ’idées, un art d 'in tellectuel  conçu 
dans la réflexion.

*

*  *

L ’année dernière , le peintre ouvrait à la salle  T aets  
une exposition dont on parla fort en ville. J e  m ’y trou
vais par hasard et  fus frappé des productions de cet  
artiste  qui m ’était inconnu.

Quand je  vis dans la m êm e salle ,  réu nis  tant de 
squelettes ,  tout naturellem ent j e  me mis à frédonner, 
en m e  rappelant les  B la sp h è m es  :

« V entrebleu  ! L a  danse m acab re  !
L e  frisson m e m onte aux genoux
E t  mon cœ ur effaré  se  c a b r e . . .
M ais  non, mais  non, rassurons-nous »

E t  je  me suis ra s su ré ;  je  m e suis rapproché des 
tableaux pour les contem pler davantage. E t  tandis que 
je  regardais  c e s  gouaches, il m e  sem blait  q u ’e l les  
exhala ient  un é trange parfum qui troublait m es  s e n s ;  
et je  sentais  m onter en moi, com m e une vague enva
hissante ,  cette  jo ie  ém ue qui vous étreint com m e une 
angoisse, cette  sainte et poignante émotion que l ’on 
éprouve devant tout c e  qui est  beau et vrai profon
dément. C a r  l ’œ uvre de ce t  artiste  est  be lle  et v ra ie ;  
e l le  ne  s ’épanouit point com m e une fleur iso lée  et 
maladive dans un champ inconnu des hom m es,  mais 
e lle  plonge ses  rac in es  profondes dans la brutale  
réa lité  de la vie.

*

#  *

U n de ses  drames, q u ’il intitule av ec  un sourire  de 
cruel dédain : L e Surhom m e  synthétise  à m es  yeux 
toute la pensée m aîtresse  de son talent, l ’ « idée »
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que son imagination féconde se  com plet à développer 
en thèm es  m acab res  et variés:

U n squelette  s ’e fforce ,  en  vain de sou lev er  une ro che  
qui l ’é c r a s e ;  et, sur la p ierre  énorm e qui l ’étouffe,  se 
reposent de g ra c ieu ses  « fem m es d éch u es  » aux ailes  
d ’anges.

C ’est  un sym b o le ;  sais issant sym bole  de la lutte 
é terne lle  et angoissante de l ’hom m e se  débattant con
tre son instinct sexuel et va in queur ;  sym bole  du 
sup rêm e mais inutile effort de l ’hum anité  tâchant de 
se  d égager d ’une animalité qui l ’e n s e rre  com m e dans 
un étau. L ’hom m e est  asserv i au D é s ir  dominateur et 
fatal,  com m e l 'e sc la v e  l ’est  à son maître.  D é jà  sur les  
antiques cénotaphes,  on gravait T hanatos  s em b la b le  à 
E ro s .  mais  portant sa torche  re n v e rs é e  : A im er c ’est 
mourir.

M. D e  B o e v e r  se  fait de l ’amour et de la v ie  une 
idée d ésesp érém ent  pessimiste.

Il es t  vrai pourtant, que dans notre hum anité  jouis
seu se ,  nom breux sont ceu x  pour qui l ’amour, com m e 
disait C ham fort ,  « Q u ’est-ce  d o n c ?  L ’é ch ange  de deux 
fantaisies  et le contact de deux ép iderm es ». C e  q u ’ils 
appellent amour, n ’en est  que la caricature .

Il est  vrai pourtant que toute cette  foule, dominée
par le m atéria lism e, qui grouille et nous entoure,
s ’agite de vaines activités.

Oh ! je  sais, on est  h e u re u x ;  les  m étiers  bourdonnent,  
on entend ronfler les  m oteurs  et les turb ines  et gr in cer  
les poulies;  on gagne;  les  rois font du c o m m e rce ,  et 
les  bourgeois  ventrus achètent  et possèdent l ’é légante  
danseuse, ce  papillon mutin qui butine les  millions. 
L e s  clairons de la foie sonnent,  et le tourbillon dans
une ivresse  h eu reuse ,  s ’étourdit au sem blan t du bon
h e u r . . .
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« P eu  de gens vivent dans la v ie  de ce  term e où 
ils doivent tous aller, et ceux qui l ’entrevoient,  com m e 
on fait d 'une croix , en  haut d ’un tertre,  en tre  deux rou
tes en B re tagne ,  détournent les yeux de ce  sen tier  ». 
(S u a r è s . )

A tous, le peintre montre la vanité des cho ses  
hum aines  que consum e la mort.

A im er c ’est m ourir ;  et la fem m e est le principe du 
mal : instrum ent de Satan au M oyen Age elle  est 
toujours re s tée  l ’E v e  maudite. E n  elle  s ’incarne le 
vice ,  sous deux aspects.

E lle  est  l ’animal, superbe  et impudique, conscien te  
de sa force par ses  seu ls  attraits physiques, « F é t ich e  » 
qui suivant le peintre est « com m e une figure tombale 
au caveau d ’un satyre  ».

« Venus » insolamm ent belle  et cam pée com m e un 
m arb re  . q u æ ren s  quem  devoret. E lle  sape les é n e r 
g ies ,  esquinte  la chair, annihile  les volontés et cynique
ment tue ceux q u ’elle  tient sous la puissance de sa 
beauté  fatale.  C ’est la fem m e « m onstre  » à faire 
frém ir  M. Ju le s  Bois.

L ’autre est  du type en jô leuse. D é l ic ieu sem en t  per
fide, avec  des airs innocents e lle  a tendu ses  filets 
autour de l 'hom m e dont e lle  se joue m aintenant com m e 
d ’un pantin.

Il est une « Aphrodite » nue cou ch ée  parmi les 
roses  et be lle  com m e un rêve  d ’amour.  Il e s t  une 
petite d éesse  gracieuse  et parfum ée de réséda, q u ’on 
appelle « Cigale  ». Tout rit en e lle  : ses  yeux, sa 
bouche  où fleurit un sourire,  la couleur rose  de sa 
ro b e ;  s es  lèvres  s ’entr 'ou vrent : une chanson légère  
em b au m e l ’air tiède du s o i r . . .

H é la s !  toutes doivent s ’anéantir ;  et ce  n ’est  point
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sans am ertum e que le poète constate  la vaine exis
tence  des cho ses  te rres tres  :

« Quant est  des corps, ils sont pourris.
Ayent é té  seig neurs  ou dames,
S o u e f  et  tendrem ent nourris 
D e  crèm e,  from entée  ou riz,
L eu rs  os sont déclinés en poudre,
Auxquels  ne chaut d ’ébat  ni r i s . . .

V i l l o n .

Je u n e s  et vieilles,  be lles  ou laides,  toutes sont 
g u ettées  par la mort. C erta in es  des œ u vres  du peintre 
sem blen t te in tées  de deuil : c ’est  la grande om bre  
som bre  que projette  sur e lles ,  l 'a i le  enveloppante  et 
d ésesp érante  de la m ort;  cette  mort qui poursuit l ’artiste  
com m e une hantise et dont la vision ne quitte point 
s es  yeux.

"  L e B aiser m ortel » rep résente  une prostituée à 
laquelle  un squelette  soufle la mort l ibératr ice ,  en 
paroles  de I ’uxure ;  et je  me perm ets  de reproduire 
ici les  lignes sa is issantes  que M. D e B o e v e r  voulait 
b ien  m 'a d resser  : « V ictim e de l ’animalité  de l ’hom m e, 
e lle  est  a rr iv ée  au tournant de la vie  où l ’on ne pleure 
plus ; les yeux d éssèch és  et grands ouverts ,  la gorge 
s èch e ,  son désespoir tout bas appelle la mort.  E t  la 
m ort est  venue, bestiale  e lle  aussi,  devant cette  fleur 
fa n é e ;  sa main sadique c h e rch e  à rev e il le r  sa chair 
d ésabusée .  Mais la fem m e, immobile et froide, ne sent 
ni ne voit rien. L e s  yeux toujours ouverts  se  noient 
dans le néant, et e l le  écoute  bourdonner à son oreille, 
des chuchotem ents  é tranges, auxquels  se  m êle  l 'éch o  
des valses  d 'autrefois.  E t  ce  prélude de la mort opère  
son enchantem en t  ».
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O n emploit en m orale  deux m éthodes d ifférentes 
pour dém ontrer l ’e x c e l le n c e  de la v ertu .  L ’un des 
m oyens consiste  à vous m ettre  sous les  yeu x la réali
sation du bien : on vante  les  avantages que p résentent 
telle  conduite ou telle acte.

R ep résen ter  les  horreurs  du mal, les  hideurs du 
vice , m ontrer l ’éceuil  affreux q u ’il faut tâcher  d ’éviter,  
est  un second procédé ;  celui que p ré fè re  M. D e  
B o ev er .

C e r te s  c ' est  une tâche  délicate et péril leuse  que de 
flageller, sans inutiles b lessures ,  l ’hom m e et l ’hum a
n ité ;  de faire éta lage,  sans  p ervers ité ,  de son vice 
et de sa turpitude.

B afou ant la nature humaine, et souvent m êm e avec  
cruauté  —  M. D e B o e v e r  observe  toujours une m esure  
d éce n te ;  et la réalisation d ’une scèn e ,  dont l ’idée en 
e l le -m êm e était s cab reu se ,  ne  devient jam ais  porno
graphique. L ’artiste s ’y prend avec  un tact plein d ’habi
lité. D ans  cette  m acab re  tragédie de la vie, dont 
l ’hom m e et la fem m e sont les tristes  fantoches, au 
ser v ice  de leurs passions, M. D e B o e v e r  « dém até
rialise  » le mâle. Tout en laissant à la fem m e les  appats 
de sa beauté  physique, l ’hom m e est dépouillé de son 
enveloppe charnelle  et devient squelette .  C ’est  par ce  
côté  original, je  crois , que l ’œ u vre  se dégage des tri
vialités d ’un réal ism e trop cru, ce ré a l ism e grossier 
qui choque parfois chez  Rops, et dont soffusquent fort 
nos tartuffes modernes, car  :

« P a r  de pareils ob jets  les âm es sont b lessée s  
E t  cela  fait venir  de coupables p e n sé e s  ».

M ais  ces  squelettes  conservent toute leur person
nalité d istinctive; ils res ten t  toujours des hom m es.

Hugo en 1 8 5 9  écrivait  à B aud ela ire  : « Vous dotez
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le ciel de l ’art,  de je  ne sais quel rayon m acabre .  V ous 
c ré e z  un frisson nouveau ». M. D e  B o e v e r  m ’inpres
sionne par le frisson que j ’éprouve devant ses  sq u e let 
tes  vivants.

C o m m e dans la nature hum aine com plexe  e t  variée ,  
on retrouve dans ses  squelettes ,  toute la gam m e mul
tiple des tem p éram ents  divers. C h acu n  possède une 
mentalité  spécia le  et ses  gestes  sont humains. L e s  uns 
sont hom m es du m onde;  ils portent haut leurs  c râ n es  
aristocratiques  (l ’ « H om m age  »).

D 'au tres ,  un sourire  aux m âchoires  sardoniques, 
sem b len t  railler. Il y en a de spirituels  et d ’autres  ont 
une bo uche  bestiale.  J e  ne connais  r ien  de plus trou
blant que cette  vie  intense dont s ’anim e le triste  héros  
d ’un « billet de faveu r  ».

U n vieillard décavé, aux épaules  re n tr ée s  par la 
débauche,  se  tient debout, près d ’un rideau som bre.  
S e s  pauvres doigts de squelette  amaigri, tourm enté  
par la chair  le crispent nerveusem ent.

H um ble  com m e un enfant, d ’un geste  de suppliant 
apportant une requête ,  il avance d ’une main crain
tive un billet : le prix dem andé pour satis fa ire  sa 
luxure morbide. Au creux  de ses  orbites  profonds 
s ’allum e un désir,  com m e une d ernière  é t ince lle ,  d ’une 
v ie qui s ’é te in t . . .

D ans ses  oeuvres les plus cruel les ,  je  sens  palpiter 
un cœ ur qui raille  pour ne point p leurer,  une âm e 
ém ue d ’une indéfinisable pitié à la vue douloureuse 
de c es  prostituées se  débattant dans la fange gross ière ,  
une pitié à peu près sem blable  à cel le  q u ’exh ale  cette  
parole de bonté que prononça Christ .

E t  mon imagination évoque une scè n e .
Au som m et d ’un tertre  som bre ,  s es  bras  de souf

fran ce  appuyés à la croix , une fille de jo ie  gém it  en
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agonie. E l le  fut longtemps la m aîtresse  et l ’idole de la 
v il le ;  mais  e lle  a vieilli ,  et la vie, com m e une vague 
mauvaise, a re je té  loin d ’e lle  cet te  tr iste  épave  hu
maine. E lle  expie  son v ice . A ses  pieds, la foule 
am a ssée  l ’in jur ie ;  les  hom m es enlaidis par la haine 
l ’insultent.

« L e s  scr ib es  et les  P h a r is ie n s  plaçant Jé s u s  au 
milieu du peuple,  lui dirent : M aître ,  cette  fem m e a 
enco re  é té  surprise  en flagrant délit d ’adultère. M oïse 
dans la loi nous a ordonné de lapider de te lles  fem 
m es. Toi donc, que d is-tu?  Il leur répondit : que celui 
de vous qui es t  sans  péché,  je tte  le prem ier la p ierre  
contre  e lle  ».

P uis  il se  tourna v ers  le peuple et j ’entends une 
voix com patissante  qui dirait : « Pourquoi donc acca
blez-vous cette  f e m m e ?  »

*
* *

L a  technique de J .  F. D e  B o e v e r  est  à la hauteur 
de sa pensée.  L e  poète de la mort es t  un dessinateur 
im p eccable  dont les  gouaches  savantes  plaisent par 
la sûre té  des lignes et l ’harm onie  des proportions.

Mais  ce  qui attire surtout,  c ’est  q u ’il n ’a pas donné 
dans un art conventionnel et bourgeois  qui plaît à la 
m a sse  m ais  qui tue la fleur enivrée  de l ’émotion.

D é c e m b re  1 9 1 3 . L e  d i a b l e r e t .



L’Idée libérale
S u r les  V illes d’où la  fièvre flam boie 
R égnent, san s qu’on les voie 
M ais évidentes les Idées.

E . V.

Depuis  plus de 2 9  ans nos adversaires  proclam ent 
sur tous les tons, depuis celui de la haine ju s q u ’à celui 
du dépit, en passant par toutes les gam m es de l 'ironie 
contrainte  et forcée,  que le Parti  l ibéral est mort, que 
tout a disparu : hom m es et idées. C ’est  un phénom ène 
curieux q ue l ’on prend souvent ses  désirs pour des 
réal ités  et que c ’est au mom ent m êm e où un parti 
affirme plus que jam ais  sa vitalité que ses  adversaires  
le proclam ent définitivement éteint.  Ne présente-t-il  
pas en effet le plus beau sp ectac le  de v ie ce  parti, 
qui après la défaite la plus inattendue, a repris  sous 
la direction de ses  leaders, dans un m ouvem ent d ’éner
gie conscien te  et voulue, sa noble tâche  de d éfen se  
de la l iberté  de c o n s c ie n c e ?  Vaincu en B elg iq u e  peut- 
ê t r e ;  triomphant dans les principaux pays d ’Europe, 
toujours sur la b rê che, il peut avoir hardim ent con
fiance dans l ’avenir. Q uelle  m eil leu re  p reu ve de sa 
vitalité que l ’attitude m êm e de ses  adversaires ,  qui 
tout en le proclamant mort,  ne cessen t  de le c o m b a ttre ?

9
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Faudrait-il conclure  q u ’ainsi que des D on Q uichotte
ils luttent contre  des moulins à v e n t ?  L e  drapeau des 
gueux rallie enco re  b ien des partisans. S u r  le terrain 
administratif,  dans les grands cen tres ,  il e x e rc e  sa 
b ienfa isante  action; parti d ’opposition il m èn e  aujour
d ’hui campagne contre  le projet  sco la ire  et l ’inoublia
ble et grandiose manifestation l ibérale  du 14 d écem 
bre  1 9 1 3  m arquera dans les  annales  du l ibéra lism e
belge  une date importante. E t  la v ie ,  qui anime ju s
q u ’au fond de nos provinces,  les  associations l ibéra les  
et dém ocratiques, et le devoûment de nos propagan
distes et les su ccès  q u ’ils obtiennent,  tout ce la  ne
com pterait  pas dans la vie  d ’un pays et ne contribue
rait pas pour une large part à lui donner sa physiono
m ie m o r a le ?  L o rs q u ’au lendemain des é lect ions  de 
1 9 1 2 ,  le gouvernem ent restait aux mains des catho
liques, ceux-ci esp éraient  le l ibéra lism e abattu sans 
retour possible.  M ais  énerg iqu em ent confiant dans 
l ’avenir, notre parti dans toutes ses  forces vives, se  
re levait  fièrement, se  redressait  vaillamment, se  disant 
com m e un monarque ancien que souvent le désespoir 
m êm e est une raison d ’esp érance.  Ainsi déjà B a ra  du 
haut de la maison l ibérale  de Tournai,  é lançait  à ses  
concitoyens la parole réconfortante  : « Nil desperan
dum ! ».

Nous avons en nous-m êm es assez  de ressou rces ,  
nous possédons dans l ’e ss e n c e  de notre programm e 
le principe fécond de toute action, l ’Idée. Nous n ’avons 
pas à nous soum ettre  aveuglem ent à un dogme qui 
assujettit  toutes les volontés rebel les ,  com m e nous 
n ’avons pas non plus com m e aimant attractif ,  une sen 
timentalité vague et utopique. Parti de juste milieu et 
de raison nous n ’e xerço ns  pas sur les âm es  exaltées  
cette  attirance et cette  séduction qui m ènent droit aux
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extrêm es.  E nnem i de toute v iolence, le, parti l ibéral ne 
reconnaît  ni le fanatism e aveugle  e t  inconscient,  ni la 
passion irréfléchie  et brutale  : parti de doctrine et 
d ’action, le Parti  l ibéral ne vit  que par et pour l ’Idée.

C ’est  sous l ’égide de tous ceux qui au cours des 
âges  ont gén ére u sem e n t  combattu pour la T o lé r a n ce  et 
la L ib erté ,  oui ont défendu le Droit contre  la Fo rce ,  
qui ont voulu pour les  hum bles  e t  les  m alchanceux un 
peu plus de Ju s t ice  et de b ien-être ,  c ’est  sous l ’égide 
de tous ceux-là,  que le parti l ibéral poursuit progres
s iv em ent  et par le droit la réalisation de la Just ice .

Notre passé est  digne des plus beaux,  il est  garant 
d ’un bel et brillant avenir. D ans  le domaine économ i
que et social,  com m e dans celui de la p ensée  et de la 
politique nous pouvons opposer à nos ad versa ires  des 
nom s qui ont guidé et éc la iré  la P a tr ie  dans sa m arche  
vers  le Progrès.

T oute  notre œ u vre  législative depuis 1 8 3 0  est m ar
quée  du sceau de la p ensée  libérale .  L ongtem p s seul 
le parti bleu a assu m é l ’impopularité é lec tora le  des 
revendications militaires et de d éfen se  nationale. S an s  
doute on a dénié à la gau che  l ibéra le  son attitude cou
rageuse  en cette  m atière  com m e en b ien  d ’autres. 
M ais  est-ce  que par hasard la thèse  du « Niemand 
gedwongen soldaat » serait  l ib é r a le ?  Aurait-on oublié 
déjà q u ’à la m ém orable  et historique séa n ce  du 
2 6  nov em b re  1 9 0 9 ,  où fut votée  l ’abolition du re m 
placem ent,  seuls  5 8  rep résentants  catholiques  votèrent  
contre  cette  m esure  de justice  alors que  toute la gau
che  par un vote unanime en assura le succès ,  tout en 
sauvant le  m in is tè r e ?  L e  19 juillet  1 8 8 7  la proposition 
d ’O ultrem ont sur le  serv ice  personnel fut re je té e  par 
6 9  "  non "  contre  6 2  « oui », dont toute la gauche, 
notam m ent F r è re -O rb a n ,  N eujean,  W arn ans,  Dupont.
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L ’ordre du jour D elvaux,  3 0  novem bre  1 9 0 0  sur le 
m êm e ob jet fut égalem ent re jeté .  L e  programm e 
adopté par le C o n grès  libéral de 1 8 9 4  demandait  la 
suppression du rem p lacem ent et le serv ice  personnel.

Fr è re -O rb a n  avait envoyé  son adhésion. L e s  gau
ches  libérales,  dans leur déclaration du 21 d écem b re  
1 9 0 0  affirmaient que « nul ne peut s 'a ffranch ir  à prix 
d ’argent du devoir c ivique de concourir  à la défense  
nationale ».

T oujours  le parti libéral belge a rés is té  contre  les 
en trep rises  scola ires  confess ionnelles  et en cette  
matière  il continuera a être  le vigilant gardien de la 
Constitution et le serviteur de la D ém ocratie .  Jam ais  
il n ’a e ssa yé  de voter des impôts constituant des pri
vilèges  de c la s se ;  au contraire il a p ré féré  frapper la 
bourgeoisie  dont il était issu, plutôt q ue la c lasse  
ouvrière  à l ’émancipation de laquelle  il a travaillé 
avant m êm e la naissance du socialisme.

L e  parti libéral veut des générations instruites et 
m orales ,  conscien tes  de leur dignité d 'hom m es et de 
leur responsabilité ,  n 'agissant que pour le B ie n ,  car 
selon la formule saisissante  de Multatuli « celui qui 
fait le B ien  en vue d ’une récom p ense  est  un égoïste,  
celui q ui évite le mal par crainte d ’un châtim ent est 
un lâche ».

S a n s  doute la direction générale  des affaires  du 
pays appartient à une majorité  catholique, rurale et 
flamande, mais les grands centres  industriels de F lan
dre et de W allonie  ont confié la question de leurs 
intérêts  m atérie ls  et moraux aux représentants  de 
l ’opposition. E t voyez l ’œ uvre admirable qui a été 
réa l isée  partout : agrandissem ent et em b ellissem en t 
systém atique des villes, création d ’un ense ig nem ent 
professionnel complet,  développement m erveilleux de
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l'instruction primaire, socialisation des m e su res  d ’hy
giène individuelle et co l lect iv e ;  lutte contre  la m aladie 
et pour la s a n té ;  lutte pour le bien-être  de l 'ouvrier  par 
l ’assu rance  contre les accidents,  le chôm age,  contre  
la v ie il lesse  pauvre et m alheureuse .  T o utes  c es  m esu 
res,  nées  des besoins du moment, ont fini par form er 
un e n sem b le  d ’œ u v res  et doctrines socia les  dont le 
Parti  libéral a poursuivi la réalisation av ec  un sens  
parfait des n écess ités  locales.  Ainsi a-t-il travaillé  au 
B ie n  de la Collec t iv ité  et s ’est-il  p énétré  d ’une vraie 
solidarité  sociale .  S e  dégageant des m e sq u in er ies  d ’une 
politique de village et de l ’ampleur des spéculations 
é th é ré e s ,  le Parti  l ibéral s ’est  adapté à une conception 
plus nette, plus réaliste  et plus ob ject ive  des besoins  
et des aspirations de notre époque. Ainsi peut-on dire 
sous une forme paradoxale peut-être mais exacte ,  qu 'en 
ne faisant point de politique le parti l ibéral a fait de 
la bonne politique.

C o m m e l ’écr ivait  ré ce m m e n t un sociologue ém inent 
M. W a xw ei le r  « sous la pression de n é ce ss ité s  nou
velles,  des changem ents  se préparent dans les cadres 
m ê m es  de la soc ié té  actuelle  ! » Eh bien ! le rôle du 
Parti  l ibéral dont l ’e sse n ce  est l 'adaptabilité évolutive 
a là devant lui un champ d ’action illimité. Son rôle 
loin d ’être  fini voit s ’ouvrir des horizons nouveaux et 
à ceux qui lui reprocheront d 'avoir épuisé  son pro
gram m e il répondra par une action sociale,  é c la rr é e  et 
persévérante .

C e r te s  on a prétendu que le parti l ibéral n ’était pas 
un parti d ’action sociale .  Q u elq u es  faits montreront 
q u ’il n ’en est  rien : voyons q u ’e l les  sont ses  réa lisa
tions pratiques :

C ’est  d ’abord l ’abolition des octrois « qui a puissam 
ment aidé au développem ent des grandes  v illes et à
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la prospérité générale  », ainsi que s ’exprim e M r Paul 
H ym ans.  C ’est ensuite  tout le program m e des C o n 
grès  de 1 8 4 6  et de F r è re -O rb a n  qui déclarait  en 
1 8 4 9  :

« L e s  révolutions qui ont seco u é  l ’Europe dans
l ’année  1 8 4 8  ne sont-elles  pas de nature à év ei l le r  
quelque peu l ’attention inquiète à nous porter à c h e r 
cher  ce qu ’il est  nécessa ire  de faire dans l ’intérêt de 
la s o c i é té ?  Q uelques-uns, dans leur égoïsm e ou dans 
leur indifférence, se  persuadent que c es  révolutions
sont des accidents  dus à l ’e f fe rv escen ce  de quelques  
hom m es passionnés, égarés.  J e  les  abandonne volon
tiers  à leur béatitude : mais, qaunt à moi, je  suis pro
fondément convaincu que ces  révolutions m arquent 
une aspiration im m ense  des c lasses  souffrantes vers
une situation m e i l leu re ;  je  suis profondém ent con
vaincu q u ’il faut s ’occup er avec  le plus grand soin, 
avec  une attention constante, q u ’il faut s ’occuper avec  
cœ ur et âme des c lasses  m alheu reuses  de la socié té  
( 1 9  et 2 0  mars 1 8 4 9 ) ;

L e s  réalisations pratiques l ibéra les  s ’appellent ; 
suppression du droit de patente pour la plupart des 
petits a rt isan s;  modification des lois sur l ’impôt, ani
m ée  d ’un grand principe directeur et non pas faite 
uniquem ent pour p arer m om entaném ent à une situation 
financière m au vaise ;  e l les  s ’appellent encore  fonds 
com munal,  B anq u e  Nationale, multiplication des 
m oyens de transport, création de la C a isse  gén éra le  de 
re tra ite ;  la loi organisant les S o c ié tés  de seco u rs  mu
tuels ne date-t-elle pas de 1 8 5 1 ?

La conception non encore  réa l isée  du crédit foncier,  
n ’est-e lle  pas de F r è r e - O r b a n ?  L ’exposé des motifs 
de la loi du 3  avril 1851 ne dit-elle pas que son but 
est  « de mettre ?. la disposition de la c lasse  ouvrière
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les moyens de se  préparer une ré se r v e  pour la vieil
lesse ,  d ’autre part, d ’encourager  les efforts que fera ient  
les travailleurs pour se  prém unir pendant l ’âge mûr 
contre l ’épreuve des maladies et des infirmité tempo
r a i r e s ?  » S an s  doute, c es  lois ont été modifiées, e l les  
sont soum ises  à l ’évolution naturelle .  S ’il en eût été 
autrem ent, la so ience  et la politique n ’auraient pas 
fait de progrès et ce  serait  une triste constatation ! 
M ais  ce qui est  res té  vivant, ce  sont les  conceptions 
m ê m e s  nées  à un mom ent où on niait cou ram m ent 
l ’e x is ten ce  de questions sociales .  L e s  réalisations du 
parti l ibéral pourraient s 'appeler  en co re  les C on se ils  
de l ’industrie et du travail,  dont, en 1 8 9 7 ,  M. W il 
motte écr ivait  : « O n sait les bons effets que ces  
C onsei ls ,  œ u vre  d ’un libéral,  F rè re -O rb a n ,  et les C o n 
seils  d ’arbitrage, dus à l ’initiative d ’un autre libéral, 
M. J .  W eiler ,  ont eu sur les rapports du capital  et du 
travail ».

E lles  s ’appellent encore  les éco les  officielles, éco les  
de pacification socia le  a-t-on dit. C e  sont e lles ,  déga
g é e s  de tout esprit confess ionnel qui sont destinées  
à rapprocher les c itoyens les  uns des autres,  à déve
lopper en eux les sentim ents  réc ip roques  de to lérance, 
tout en laissant à chacun s es  propres opinions philoso
phiques et s es  convictions re l ig ieu ses .

L e e  réalisations pratiques du parti l ibéral s ’appel
lent encore  œ u vres  scolaires ,  œ u vres  contre  le chô
m age, consultations sanitaires ,  e n se ig n em en t  p rofes
sionnel organisé  par les provinces et les com m unes 
l ibérales,  assurrant là une tâche oui incom brait  à 
l 'état.

S a n s  doute on entend souvent dire autour de soi 
que le parti libéral ne c ré e  rien, q u ’il ne connaît  q u ’un 
brutal la isser-faire  et que se  re tranchant derrière  un
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m an ch esterianism e déprimant, il n 'a  de sollicitude que 
pour les puissants, pour ceux qui dans la lutte pour 
la vie, e ffrénée  et ardente, sont cu irassés  d ’or et d 'ar
gent. Aussi ses  adversaires  de lui prédire à tout instant 
sa fin.

D e s  hom m es de haut talent, tout en rendant hom
mage aux grands noms du parti libéral et tout en 
reconnaissant les serv ices  q u ’ils ont rendu à la nation 
déclarent que le l ibéra lism e finira par disparaître dans 
le  choc  du catholic ism e et du socialism e. M ais  on 
oublie trop facilem ent que, bien que minorité parle
mentaire ,  le parti libéral, en maintes occasions, a forcé  
une m ajorité  puissante à réa l iser  son programm e. Il 
n 'a  aucune raison pour s ’incliner devant les arrêts  de 
mort q u ’on lui signifie coup sur coup.

P u is q u ’il a rendu de grands serv ices  au pays, le 
parti libéral n ’est  donc pas ce parti de destruction et 
de ruine né sur les d écom bres  et les cadavres  de 93 .

Puisque  son programm e a é té  en partie réa l isée  
par le G o u v ern em en t  —  qui par là en a reconnu l ’e x 
ce l len ce  —  quelle  raison em p êchera it  le parti libéral 
à continuer à travailler au B ien  de la D ém o cra t ie .  Il 
doit poursuivre une double tâche : jouer le rôle de 
m odérateur et ve il ler  à ce  que son program m e soit 
réa l isé  sans être  déform é : il a à c r é e r  des œ uvres  
socia les  qui ne soient pas des œ u v res  é lectorales .

Q uant aux m eilleurs é lém ents  du l ibéralism e q u ’on 
prétend aller au parti catholique, on sait quels  ils 
sont : C e  sont ceux q u ’effraie cne politique sociale,  
large et sage, ceux qui cra ignent des ré fo rm es  pour
tant inévitables,  tel par exem ple  l ’impôt sur le revenu.

Le parti libéral a un programm e social,  programm e 
de juste milieu. Etudiant o b ject ivem ent et sans pré
ju gés  les p roblèm es sociaux qui se  p résentent  à l ’atten-
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tion de l ’hom m e d'Etat,  il c h e rc h e ra  à y donner la
solution que réc lam e ce  q u ’il es t  n é ce ssa ire  de faire
dans l ’intérêt de la soc ié té  ainsi que s ’exprim ait F r è re -  
O rban  en 18 49 .

C e s  solutions il les trouvera dans les c irconstances  
de temps et de lieu à la lum ière  des grands principes 
d irecteurs  de l iberté  individuelle, de to lérance  et de 
neutralité. D octr ine  socia le  trop large à la fois e t  trop 
souple pour être  synth étisée  en des form ules lapidai
res. C o m m e  la vie sociale  couplexe et multiple se 
diversif ie en des organism es nom breux av ec  des roua
ges  infiniment variés ,  ainsi la sollicitude de ceu x  qui 
ont charge  de v e il ler  à sa conservation et à son am é
lioration doit s ’étendre  à tout ce  qui in téresse  la vie  
individuelle et collective.

Parti  de l ibre exam en ,  le parti l ibéral est  forcém ent
un parti d ’individualistes où chacun apporte à l ’œ uvre
com m une, dans la plénitude de sa personnalité  et 
l ’entière  originalité de p ensée ,  sa contribution. F a c i le  
alors est  la tâche de seux qui a im ent à d écouvrir  au 
sein des libéraux des d ivergences  et des contradic
tions. M ais  com bien belle  et grande est  une œ uvre 
humaine née  des l ibres initiatives  sans  c e s s e  en é v ei l ;  
sans c e s s e  à la re c h e rc h e  du mieux. L ’individualisme 
est  la fa ib lesse  immédiate du parti l ibéral, mais il est 
aussi sa force, ce l le  où il puise une é te rn e l le  e t  vivi
fiante jeu n esse .  S e u ls  ceux qui Sont habitués  à se  cour
b er  un iform ém ent sous des ordres indiscutés,  ou en co re  
ceux qui par crainte n ’osent s ’aff irm er eux-m êm es,  
ou encore  ceux qui envient ou redoutent cette  indé
pendance individuelle et cette  l iberté  en tout et pour 
tous, seu ls  ceux là com battent le l ibéralism e. C ’est  là 
un des aspects  de ce  que M. Abel R ey  appelle 
« . ..  l ’antagonisme entre  l ’esprit  d ’autorité  et l ’esprit
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de libre e x a m e n ;  entre  la raison s e rvie et la raison 
m aîtresse  d ’e l le -m êm e ». C o m m e  A nthée le G é a n t  qui 
reprenait  une force  nouvelle  chaque fois q u ’il touchait 
te rre ,  ainsi le parti l ibéral ne c e s s e  de se  re trem p er 
aux sou rces  vives de toute D ém o crat ie  : le cœ ur et la 
p ensée  de tous ses  c itoyens.

C e t te  a b sen ce  de doctrine, une et r igoureuse, ses  
adversaires  a iment à la rep rocher  au parti l ibéral dans 
l ’esp ace  et dans le temps. S an s  c esse  en M entor plus 
in téressés  que fidèles, ils nous rappellent aux princi
pes de nos devanciers.  M ais  ceux-là m êm e auxquels  
on nous com pare, pour montrer tout ce qui nous en 
sép are ,  ceux-là m ê m es  sera ien t  à notre côtés  s ’ils re v e 
naient. C ’est que, av ec  la m arche  progressive du temps, 
les  idées sur la v ie changent.  Un parti politique immu
ablem ent fixé dans une doctrine étroite, reb e l le  à toute 
évolution, dans une lutte obstiném ent aveugle  contre 
le P ro grès ,  finit par être  em porté  inéluctablement.

A travers  une période de 1 0 0  ans que le Parti  l ibé
ral s ’appelle Rogier, F rè re ,  G ra u x  ou Janson, c ’est 
toujours la m êm e doctrine fondamentale que l ’on 
retrouve.

L e  l ibéra lism e a é té  défini par F rè re -O rb a n  dans 
son c é lè b re  discours de 1 8 5 0  com m e << une émanation 
des principes les plus purs d ’ordre et de progrès, de 
to lérance  et de liberté ,  c ’est  lui qui après des luttes 
incessantes  a fait enfin prévaloir les l ibertés  c iv iles  et 
polit iques, la l iberté  de con sc ien ce  su r to u t . . .  ». L ’idée 
l ibérale ,  idée de l ibre discussion, vieille  com m e la 
p ensée  hum aine et é tern e l le  com m e elle, règne  aujour
d ’hui sur le monde. C ’est  d ’e lle  que procède la poli
t ique de la plupart des pays d ’Europe occidentale .  
C e tte  idée a évolué et elle  évoluera  encore . T o u s  les 
partis polit iques du reste  ont évolué : le  socialism e de
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B a b œ u f ,  pas plus que celui de 1 8 4 8  n ’est  plus celui 
d 'au jo u rd ’hui. L a  politique catholique de T orq u em ade 
n ’est plus cel le  d ’a u jou rd ’h u i . . .  L a  vie  évolue e t  avec  
e lle  la conception q u ’on en a. L e  nier,  c ’est  vou
loir nier le m ouvem ent en marchant.  R ien  n ’arrête  la
m arch e  progressive de l ’H um anité,  c ’est  vouloir con tre 
ca rre r  la nature que de s ’y opposer et du res te  on finit
toujours par devoir s ’y soum ettre .  M ieux vaut s ’adap
ter aux n é ce ss ité s  locales  e t  tem porelles  pour e ssa y e r  
d ’en diriger le cours vers  des D e s t in é e s  plus hautes 
et meilleures.

C e t te  œ u vre  que d ’autres  ont com m encé  avant e lle ,  
la je u n e ss e  l ibérale  la rep ren dra ;  e lle  com m u niera  av ec  
eux par delà les  a nn ées  dans les m ê m e s  sen tim ents  
de générosité  refléchie .  C e t te  œ uvre,  m algré  des v ic is 
s itudes é lec tora les ,  e lle  saura l ’é lev e r  encore .

T ou jou rs  à la hauteur des c irco nstances  et oppor
tuném ent tem peré  par les  contingences,  le  Parti  l ibé
ral dans l ’avenir com m e par le passé  ne faill ira jam ais 
à sa tâche ni à son programm e. L e  drapeau des G u e u x  
f ièrem ent déployé, synth èse  de toutes s es  é n e rg ie s  et 
sym bole  de toutes ses  luttes et de toutes ses  esp éran
ces ,  ne c laquera  jam ais  au vent que pour la Ju s itce ,  la 
D ém o cra t ie  libre et la P a tr ie  indépendante.

J e a n  d e  L o r r a i n e .



La Loi Scolaire de 95

(Un épisode du Kulturkampf belge)

Paul H ym ans, au début de son magistral discours 
sur le projet  Poullet, disait :

Un étranger qui aurait assisté  à la dernière  séa n ce  
aurait cru q ue M. le M inistre était  le chef  d ’une mino
rité  p ersécu tée  oui demandait la pitié de ses  adver
saires.

L e s  attaques contre  notre loi scolaire,  la hâte avec  
laquelle  la droite veut faire voter  son projet, nous ont 
paru rendre utiles l ’analyse  succinte  de cette  loi et
le réc it  de la bataille parlem entaire  d ’alors.

D é jà  alors on vivait sous une loi c lé r ic a le ;  de m êm e, 
la loi ne donna pas satisfaction à certa ins  ultras ;  il en 
sera  de m êm e de la loi Poullet ,  si tant est q u ’elle
p asse .

Au lendemain des « é lections  de m alheur » le minis
tère  M alou -W oeste -Jacob s  avait présenté  un projet  de 
loi scolaire.  O n  sait la lutte, v igoureuse du parti l ibé
ral, le vote q u ’il ém it contre cette  loi, la protestation 
des hom m es les plus modérés, Eudore  P irm ez ,  entre  
autres ,  les troubles, enfin les é lect ions  com m unales  
d ’O cto b re  3 9  oui entra înèrent la chute de MM. W o e ste
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et Ja co b s ,  la retraite  de Malou, enfin l ’a v é n e m e n t  du 
m inistère  B e e rn a e r t .

C e t te  loi c lé r ica le  ne présentait  q u ’un bon principe : 
l ’autonomie com m unale ,  au moins en m atière  d ’e nse i
gnem ent religieux.

A côté  de l ’ense ig nem ent officiel e lle  préconise  les 
éco le s  adoptées ;  e lle  autorise l ’adoption d ’office dans 
les  com m u nes  anti-cléricales.

Après dix ans cette  loi avait  fait disparaître  nom bre 
d ’éco le s  com m unales  ru ra les ;  dans la plupart des éco les  
o ffic ielles,  le cours de religion était donné. S e u le s  
q uelques  cen tres  : A nvers,  B ru x e lle s ,  Ixe lles ,  S t -G i l 
les,  S t - Josse ,  y échappaient ainsi q u ’un certa in  nom bre 
de com m u nes  wallones.

Enfin les éco les  norm ales avaient é té  so igneusem ent 
réduites.

C e  rég im e donnait satisfaction aux p ères  de famille  
pratiquants;  dans les  villes, il était de nature  à con
tenter  tout le monde, parce  que le cours de religion 
n ’empiétait pas sur l ’e nse ig nem ent  et que le corps 
enseignant était  « resp ectu eu x  de toutes les  cro y a n ces .»

C ’es t  cela qui devait bientôt e xc iter  l ’hu m eur atra
bilaire de M. W o e ste  et de l ’ex trêm e droite.

B e e r n a e r t  était trop avisé que pour provoquer une 
nouvelle  gu erre  scolaire.  La m ajorité  reposait  sur les  
indépendants de B ru x e lle s  dont deux s ’é ta ien t  abstenus 
en 8 9 ;  de plus il ne voulait pas réconci l ier  contre  lui 
les  libéraux divisés. L e s  questions soc ia les  et la R év i
sion suffisaient am p lem ent à ses  préoccupations.

C o m m e  le rappelle M. W o e ste  dans son rapport, il 
n ’y eut pas moins de 7 tentatives en vue d 'obtenir  
l ’octroi des subsides de l ’Etat à l ’e nse ig nem ent  libre. 
L ’av énem ent  de M. de B u rle t  procura un prem ier 
crédit.
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E n  m êm e temps le principe de l ’autonomie com m u
nale perd du terrain à droite.

B o n  contre  les  libéraux, au p ro f i t  des petites com 
m unes rurales ,  soum ises  à la cure  et au château, il 
est  déplorable lo rsq u ’il ser t  aux grandes villes.

Tel  est l ’état de la question à la veille  de la bataille 
de 95 .

La situation politique en 95

O n sait  ce  que fut la p rem ière  bataille é lec tora le  du 
S .  U. L e  vote plural,  c ’est  le vote rural, c ’est  le vote 
c lérical,  avait dit F rè re -O rb a n .  Aggravé par le régim e 
m ajoritaire ,  servi par le chiffre  é lev é  des votes  socia
listes au prem ier  tour, qui donna aux ballotages la 
majorité  aux c lér icaux  à B ru x e lle s ,  il aboutit à la 
C h a m b re  introuvable q ui devait nous gouverner  ju s 
que 19 0 0 .

La droite est  fortem ent augm entée,  en nom bre 
d ’abord, puis plus en co re  en aud ace ;  la défaite libérale ,  
l ’e ch e c  sim ultané de F rè re -O rb a n  et de Ja n so n  la rend 
arrogante.  W o e ste  domine la m a jor ité ;  M. de Burlet,  
le  vainqueur de Nivelles  est p ersonnellem ent hostile 
et intraitable pour la gauche.

Mais dans ce  bloc il y a déjà des fissures : indépen
dants, dém ocrates  chrétien s  de toutes esp èce s ,  de l ’abbé 
D aens ,  de M. H elleputte,  l ibre-échangistes  d ’A n v ers  et 
agrariers  de H esb ay e  sont aux prises. U n e  bonne loi 
scolaire  va rallier tout ce  monde, et le je te r  uni à 
l ’assaut.

E n  Mai 9 5 ,  la retraite  de M . de M érode appelle au 
m inistère  Nyssens, chrétien soc ia l ;  honnête  et loyal, 
et M. Schollaert ,  réactionnaire  endurci qui a bien gagné 
son portefeuille  le jour où il a lancé sur les socia lis tes
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cet  exce llen t  cheval de bataille : la C o m m u n e  de P aris .
L e  projet  est  déposé.
O ù en est  l ’opposition.? L e s  socialis tes  ont fait leur 

en tré  au P a r le m e n t ;  ils sont près de 3 0  à la C h am b re .  
G ro u p e  ardent, impétueux, imprudent souvent,  parfois 
encom brant : les  c h e fs  sont nom breux ,  mais  le chef  
n ’est  pas enco re  ré v é lé  : V an dervelde  n ’es t  encore  
q u ’un doctor aussi habile  que je u n e ;  à ses  côtés  les 
D efu issea u x  et A nsee le ,  tribuns âpres et v iru lents ;  le 
D e s tré e  sentim ental  e t  e s th è te ;  H ecto r  D enis ,  le  plus 
honnête  hom m e de la terre ,  e t  tant d ’autres ,  sans 
oublier  D e m blon, com m entateu r inlassable,  sinon inlas
sant, des E van giles  de S t-Paul,  du M oyen Age et de 
bien d ’autres  c h o se s ;  au dem eurant un parti jeune, 
plein d ’espoirs  et d 'illusions, peu capable  d ’entra îner  
l ’opinion q u ’effraye  des déclarations so lenn elles  et 
vieillies.

Au Sénat ,  il n ’y a que deux socialistes ,  d ’ailleurs 
ém inents  : l ’un, a lerte  polémiste,  gavroche  autant que 
juris te ,  Edmond P ic a rd ;  l ’autre, moraliste  puritain : 
La Fontaine.

L e s  l ibéraux sont 18 à la C h a m b re  : enco re  sont-ils 
d iv isés ;  élus les  uns sur des listes hom ogènes,  les 
autres  av ec  les  socialistes ,  le banc de L i é ge élu con
tre la liste Frère -O rb a n -N eu jea n .

L a  personalité  la plus rem arquable  est  G e o r g e s  L o 
rand, qui déjà alors sait  tout —  sauf ê tre  court —  Haï 
de la droite, toujours sur la brèche ,  il fait vail lam ent 
son devoir.  Autour de lui quelques  bons lieutenants  : 
H enricot ,  M agnette ,  tout jeune encore ,  H e u s e , que la 
mort devait e m p êch er  de jouer  le rôle q u ’il méritait,  
H am bursin ,  F léch et ,  Jourez .

L e s  c h e fs  sont au S é n a t  ; B ara ,  qui garde en dépit 
d ’une am ère  défaite, son terrible  et narquois bon sens,



—  1 4 4  —

Dupont, le plus grand furiste de l ’A ssem b lée ,  Paul 
Janso n ,  qui agite de son é loqu ence  tribunitienne l ’atmos
phère  trop ém olliente  de la noble compagnie.

M alh eu reu sem en t  les  é lect ions  com m u nales  qui 
approchent divisent le parti du dehors, é n e rv e n t  l ’atti
tude de ses  représentants ,  si peu nom breux par rapport 
aux e ffect i fs  de votants.

Le rapport Woeste. —  Les votes de la minorité

La loi, votée en section, arr ive en section c en tra le ;  
celle -ci  com prend à D roite  W o e ste ,  de Broqueville .  
Van C leem p u tte  et Ligy. députés de G a n d ;  à gauche 
V andervelde,  et un libéral de L ié ge, H euse.

L e  rapport W o e ste  déposé le 5 juillet est  le vrai 
com m entaire  de la loi, b ien m ieux que l ’exp osé  des 
motifs.

Il met en re lie f  les points e ssen tie ls  : instruction 
de la religion rendue obligatoire, subsides de l ’E tat 
à l ’ense ig nem ent libre.

L e  1er point est  justifié d ’abord en théorie  : Il faut 
un ense ignem ent moral, or il n ’y a pas de m orale  sans 
religion, donc l ’ense ig nem ent re lig ieux est obligatoire.

En effet, l ’honorable rapporteur se base  sur un 
sophism e : il n ’y a que quelques com m unes qui n ’ont 
pas inscrite l ’instruction re lig ieuse au programm e, c e l 
les-ci ne peuvent faire la loi à la majorité ,  com m e si les 
décisions du conseil  communal de B ru x e lle s  pouvaient 
g ên er  un habitant de Z o e te n a y e ?

D ’autre part, la majorité  des é lèv e s  des éco les  com 
m unales  pratiquent la religion ( n ’en concluez  pas que 
les  éco les  com m unales  conviennent aux catholiques) 
car alors le projet scolaire  serait  in u t i le?  D ’autre part,
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pour justifier les  subsides aux éco les  l ibres ,  on soutient 
que l ’en se ig n em en t  re lig ieux n ’est pas s in cè re m e n t  
organisé  dans les v illes l ibérales,  Gand et L ié ge par 
exem p le ,  mais  alors pourquoi les com pter com m e favo
rab les  à cet  enseignem ent.

L a  p ensée  de la droite se  ré v è le  c la irem en t : il 
faut l ’autonomie pour les petites  com m unes c lé r ic a le s ;  
mais il n ’y a pas lieu de tenir compte des droits et des 
idées des grandes villes,

L e  second point c ’est  le subside aux éco les  l ibres ,  
non plus seu lem en t  aux éco les  « adoptées » mais aux 
éco le s  « adoptables ».

E vid em m ent,  W o e ste  re je t te  la thèse  de l ’instruction 
obligatoire, en quelques  lignes dédaigneuses.

Il n ’admet pas le systèm e du bon « sco la ire  », déjà 
lançé à cette  époque.

E vid em m ent il trouve que les d ispenses é cr ites  du 
cours de religion ne violent pas la l iberté  des parents 
pauvres ou dépendants. C ’est tout simple.

L e  reste,  program m es, traitem ents d 'instituteurs,  ce 
ne sont que détails.

L ’opposition répondit par deux notes : M. V a n 
dervelde avait beau jeu  pour e x e rc e r  son utopie aux 
dépends des variations c lér ica les  en m atière  d ’auto
nom ie com m unale  ! Il protestait  avec  én erg ie  contre  le 
sys tèm e des éco les  con fess io n ne lles ;  il ne voulait  pas 
d ’éco les  de sec tes ,  m êm e socialistes.

Il préconisait  un sys tèm e scolaire  basé  sur le con
cours de l ’Etat, des instituteurs et des p ères  de famille.

P. H euse ,  au nom des libéraux, se plaça réso lum ent 
sur le terrain constitutionel, envisagea  la loi du point 
de vue philosophique, et non pas au point de vue des 
« gros sous ». Il attaqua v igoureu sem ent une disposi
tion exorbitante  du projet  : la justification des dispen

10
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ses, impossible à juger,  com m e relevant de la 
con sc ien ce  individuelle.

L e s  positions é taient prises ,  m ais  la discussion allait 
montrer les  désunions de la droite.

La discussion Parlementaire

E lle  com m ença à la C h a m b re  le 18 ju illet.  L e  vote 
définitif  eut lieu le 16 août;  le  vote du S é n a t  est  du 
3 0  août.

A droite la bataille fut m e n ée  par W o e ste ,  S ch o l
laert et de Burle t .

A côté  d ’eux il y eut des cam parses,  violents  et 
sec ta ires ,  ne cachant pas leur désir de destruction de 
l 'éco le  officielle.

Mais deux tendances  se  firent jau r  contre  le projet  : 
à l ’ex trê m e  droite, des am endem ents  furent déposés 
par MM. Helleputte-de Broquevil le  et par M. Hoyois, 
alors à ses  débuts et qui se lamenta sur le triste sort 
d es  éco les  libres,  à qui l ’éco le  officielle faisait une 
con cu rren ce  déloyale.

Si ces  am endem ents  furent re je tés ,  ils indiquent 
néanm oins  que la loi de 9 5  ne suffisait pas aux poin
tus du parti clérical.

Mais d ’autre part, parmi les modérés, cette  loi 
apparut bien com m e dangereuse.

M. B e e r n a e r t  ne  prit pas part à la discussion. D e  
L a n tsh e ere  ne la vota que contraint.

L e  banc de B ru x e lle s  se  montra hostile : au début 
et au m om ent du vote, M. Billaut,  et le com te de 
M érode-W ester loo  s 'é ton nèrent  de cet  oubli de l ’auto
nom ie com munale, ils rail lèrent la prétention d ’obliger 
les  com m unes à l ’ense ig nem ent re lig ieux, alors que 
l ’exposé des motifs  se  plaignait que celui-ci fut en fait
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"  saboté  » dans les com m u nes  l ibéra les  qui l ’avaient 
a ccep té .

L a  gauche fit vail lam ent son devoir : p resq ue  tous 
s es  m e m b re s  intervinrent dans le  débat. C h a q u e  article  
souleva des discussions pied à pied.

L e s  am en dem en ts  furent abondants, m ais  en vain : 
instruction obligatoire, travail m anuel,  e n se ig n em en t  
des sc ien ces ,  tout fut re jeté .

L e s  principes constitutionnels  furent proclam és par 
les  orateurs l ib érau x ;  à l ’ex trê m e  gauche, il y  eut des 
f lottements : les  in tellectuels  y sem b la ient  fav o rab les ;  
les  "  purs », les  « houilleurs » se  m o n trèrent  plus 
imprudents;  ils voulaient au fond la main m ise  de la 
S o c ié té  sur l ’éco le ,  et la destruction du rég im e capi
taliste.

L a  question de la m orale  autonom e souleva des 
orages. L e s  discours essentie ls  furent ceu x  de Lorand 
et d ’H ecto r  D enis.  Celui-ci  imposait  s i len ce  à la droite : 
il pouvait légit im em ent parler de la morale,  car  il la 
pratiquait.

M ais  à côté des grands discours,  il y eut les  inci
dents multiples c ré é s  par la droite com m e dérivatifs, 
par cer ta ins  socia lis tes  com m e ré c la m e  é lec to ra le  : 
K arl  M arx e t  l ’E vangile ,  St-Augustin  et la C o m m u ne, 
le  « Vooru it  », l ’anarchiste  Vaillant, tout servit  dans 
la mêlée .

E n  fait, la gau che  se  ressentait  de sa dévision, de 
la nouveauté  de ses  m em b res ,  e t  de l ’a b sen ce  des lea
ders  libéraux.

Au vote du 16 août il y eut : 81  oui, 5 2  non, 
5 abstentions. —  12 députés de droite dont 11 B ru x e l 
lois  votèrent  no n ; parmi eux, 2  députés actuels  
MM. Theodor et N erinckx.

Au Sénat  la discussion, plus courtoise,  fut néan
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moins très vive. Edmond Picard, dénonça la loi 
com m e contraire  aux tendances  nationales,  qui 
veulent  bien la relig ion à l ’église ,  ou m êm e à l ’école ,  
s ’il ne s ’agit que de ca téch ism e, m ais  re je t ten t  la c lé 
ricalisation de tout l ’e nse ig nem ent .  Janso n  av ec  apreté 
et vigueur, B a ra  avec  v erv e,  Magis,  fort de sa pratique 
d ’éch evin  lors de loi de 7 9 ,  firent le p rocès  de cette  
loi, dont le ju gem ent définitif ém ana d ’E m ile  Dupont, 
catholique pratiquant : « Tous ceux qui ont souci de 
notre Droit oublie doivent re je te r  ce projet ».

Un v étéran  de la droite : L am m en s,  salua avec  jo ie  
cette  étape v ers  l ’idéal : l ’E tat hors de l ’éco le .

C e t te  étape, plusieurs droitiers, parmi lesqu els  Ju le s  
L e  Je u n e ,  ne s ’y asso c ièren t  pas.

Conclusion

Notre rég im e scola ire  est  donc l ’œ u vre  du parti 
clérical.  Il l ’a imposée dans un parlem ent « introu
vable  » en face d ’une opposition faible, novice souvent,  
d iv isée ;  e l le  a paru à ses  chefs  d ’alors le maxim um 
de ce  q u ’ils pouvaient o b ten ir ;  une partie de la droite
ne crut pas pouvoir s ’y rallier.

C e t te  loi con sacre  l ’e nse ig nem ent  de la religion 
obligatoire, la subordination à celle-ci  de la m ora le ;
e lle  accorde aux éco les  p rivées  des subventions aux 
frais  de l ’E ta t ;  e lle  c ré e  la catégorie  des éco les  adop
tables. S an s  oser supprim er l ’e nse ig nem ent  officiel,  
e l le  lui c ré e  offic ie llem ent la concurrence .

Voilà notre charte  scolaire  : voilà le sy s tèm e qui lèse  
si scandaleusem ent la l iberté  des p ères  de famille
c lér icaux  !

C ’est la justification de la gauche qui a dit que le 
projet  de 1 9 1 3  était  non seu lem ent inconstitutionnel et
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néfaste,  mais enco re  inutile pour la cause dont la droite 
se  prétend le champion.

L a  p rem ière  sess ion du S uffrage  un iversel  plural a 
b ien m érité  de la P atr ie  e lle  nous a imposé la loi 
scolaire,  la loi com m unale  des quatre infamies, la loi 
protectioniste ;  c ’est  un record  enviable ,  ju s q u ’alors 
inconnu e t  que nous n ’avons pas enco re  dépassé.

E t pourtant les c lér icaux n ’ont pas ré u ss i ;  les é le c 
tions com m unales  ne leur ont pas l ivré  les grandes 
villes, et celles-c i  ont sauvegardé  les  écoles.

L e  devoir de notre parti est  donc de v e il ler  sur les 
H ôtels  de villes et d ’en faire, contre  le go u vernem ent 
des ruraux, les  c itadelles  de la constitution.

U niversité de L iége.

R . P O U R E T .



Les Etudiants Libéraux Gantois et 
la Grève Générale

C e t  article  n ’est pas et ne prétend pas être  une étude 
sur la G r è v e  G é n ér a le ,  sur son origine, ses  effets,  sa 
v aleur théorique. M. C y ri l le  Van O v erb ergh  a fait ce  
travail et s ’il importe d ’y apporter des re touches  sér ie u 
ses ,  q u ’une plume plus autorisée  se  charge  de ce so in !  
C o m m e  le titre l ’indique nous ne nous som m es proposés 
de re tra c e r  que l ’attitude des étudiants libéraux gantois 
vis-à-vis  de la G r è v e  G é n ér a le .  D ’aucuns trouveront 
peut-être que c e  point d ’histoire aurait aussi bien pu 
re s te r  dans l ’o m b re ;  e t  sans doute nous aurions fait 
le  s i lence  sur des év én em ents ,  dont le souvenir  n ’est 
pas sans  ê tre  accom pagné d ’une certa ine  am ertum e, 
si nous n ’y trouvions un su je t  de Fierté pour la gén éra
tion oui eut cette  attitude et un exem ple  à proposer à 
ce l le s  qui suivront.

L a G r è v e  G é n é r a le  fut off ic ie llem ent proc lam ée par 
les  c h e fs  socia lis tes  au lendem ain de la défaite  du 
2 juin, lo rsq u ’après quatre jours de colère  et d ’e ffer
v e sc e n ce  ils eurent obtenu des W allons  un arm istice  
et la reprise  du travail.  E n  fait, ni V andervelde,  ni 
A n see le  ne désiraient la grève,  et leur politique fut 
d ’en recu ler  périodiquem ent la date, dans l 'espoir  que



le gou vernem ent aurait  un geste ,  leur p erm ettant de 
ne pas la faire. C e t  espoir, on le  sait,  fut déçu. L ’inter
vention de M . H ym ans,  après  cel le  de M. Mélot,  n ’eut 
pas plus de s u c cè s  que cel le  de M. Théodor, e t  la 
dém arche  des b o urgm estres  n ’eut d ’autre résultat,  que 
de donner à M. de B ro q uev il le  l ’occasion de se  p arjurer 
une fois de plus, en  dépouillant ses  paroles  de leur 
sen s  naturel.  A près ce dernier incident qui se  passait 
fin Mars,  le C o n grès  Socia l is te  fixa irrév ocab lem ent la 
G r è v e  à la date du 14 avril.

O n a beaucoup épilogué sur la légalité  de la G r è v e  
G é n ér a le .  O n l ’a d ’ordinaire mal jugée.  L a  g rè v e  
politique est  une e sp èce  de manifestation. E l le  a cec i  
de com mun avec  la manifestation proprem ent dite (pre
nons, par exem ple,  les m anifestations contre  la loi 
scola ire)  q u ’elle c h e rch e  à influencer les  déci
s ions du P a r lem en t  par quelque chose  qui n ’est pas 
l ’élection, et la conquête  de la majorité .  C e la  a suffi 
pour que certa ins  l ’accu sent d ’inconstitutionnalité ;  en 
réa lité  ces  deux modes d ’expression  de la volonté d ’un 
nom bre  considérable  de citoyens ont leur p lace  m ar
q uée  dans un rég im e parlem entaire ,  car  e l les  indiquent 
à la m ajorité  le mom ent où la minorité  est im e q u ’on 
a porté atteinte à s es  droits essentie ls .  Il est  évident 
du res te  que dans sa signification intr insèque la grève  
polit ique est moins anticonstitutionnelle  e t  révolution
naire  que la cam pagne de manifestations. C a r  celle-ci  
n'est rien si e lle  n'est pas une m en ace de v io len ces  
( l ’on n ’a q u ’à com parer l 'e ffet  q u ’ont obtenu les m ani
festations contre le projet  P oulle t  à celui des m an ifes 
tations Sch ollaert) .  C e s  v io lences  peuvent du re s te  être  
légitim es dans certa ins  cas  com m e la révolution elle- 
m êm e.

La grève gén éra le  au contraire trouve sa force en

—  1 5 1  —



—  1 5 2  —

elle -m êm e : cessation de l ’activité  économ ique du pays; 
or cette  arm e est l ’e x e rc ice  d ’un droit positif ;  e lle  est  
parfois légitime, e lle  est toujours constitutionnelle  et 
légale.

C e l le  du mois d ’Avril  dernier était  d'autant plus 
justifiée q u ’il existait alors, com m e a u jou rd ’hui, à la 
C h a m b re  com m e dans le pays une forte m ajorité  favo
rable à la révision, que le veto de W o e ste  em pêchait
seul de se  dessiner.  P a r  là notre rég im e parlem entaire
était e t  est  faussé. E n  supposant que la grève  fût illé
gale, la faire  n ’était pas seu lem ent,  suivant le mot de
D e s tré e  « sortir de la légalité  pour rentrer  dans le 
droit », mais c ’était  avant tout « sortir de la légalité 
pour rentrer  dans la légalité » « se  sou lever  contre 
l ’i llégalité ! »

T e l le s  étaient les idées des étudiants libéraux de 
G and. T e l le s  étaient cel les  q u ’ils développaient dans 
leur journal : l ’Appel. On discutait sans doute sur l 'op
portunité du m ou vem ent;  mais quand on vit, que, par 
la duplicité du gouvernem ent clérical,  les socialistes  
avaient é té  accu lés  à la grève,  il n ’y eut chez  eux q u ’un 
cri  : « ils veulent la guerre ,  ils l ’auront;  dans cette  
guerre  nous som m es, bon-gré mal-gré, les alliés des 
soc ia lis tes ;  puisque leur cause est la nôtre, faisons tout, 
pour q u ’ils réussissent.  Et, en tout cas,  tâchons de re n 
dre la lutte moins douloureuse aux pauvres, et montrons 
que l ’admiration que manifestait  M. Paul H ym ans à la 
C h a m b re  pour les grévistes  du S. U. sait à l ’occasion 
se  traduire en actions ».

La G é n é r a le  chargea  son vice-président soussigné, 
en l ’a b sen ce  du président, de se m ettre  en rapport avec 
le C om ité  de l ’Association L ibéra le  de Gand pour offrir 
les  serv ices  des étudiants pour la circulation des listes 
etc. U ne lettre fut écr ite  dans ce  sens,  et nous reçu-
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m es en retour une invitation du C om ité  de Steunfonds 
à nous faire rep résen ter  à sa réunion prochaine. Là 
nous acquîm es bien vite la certitude que l ’on entendait 
l imiter les secours  aux chô m eurs  libéraux involontaires. 
Nous p rotestâm es av ec  indignation contre  une c lause  
qui allait interdire à nos ouvriers  l ibéraux de se  soli
dariser avec  les socia lis tes  peur la con quête  du S. U. 
sous peine de privation de sec o u rs ;  nous c itâm es 
l ’exem p le  des provinces w allonnes où une autre atti
tude avait é té  c h o is ie ;  et l 'on nous répondit av ec  mal
h eu reu sem en t  trop de raison que la bourgeois ie  l ibé
rale de Gand n ’était pas, dans sa majorité ,  suffisam m ent 
progressiste  pour consentir  à soutenir la grève.

L e  lendemain, la G é n éra le ,  convoquée d ’urgence ,  
décida que ses  m e m b re s  fera ient  bien de se  m ettre  
individuellement à la disposition du com ité  de S te u n 
fonds pour la mise en circulation des listes,  mais qu 'e lle  
regrettait  la limitation apportée à la distribution des 
secours,  et peur protester contre  cette  attitude de notre 
bourgeoisie  et de la p resse  gantoise e lle  vota, à l ’una
nimité moins une abstention, l ’ordre du jour suivant : 

o La S o c ié té  G é n é r a le  des Etudiants  libéraux de 
« G and, réunie  mardi soir en séa n ce  extraordinaire,  
« après  avoir longuem ent exam in é  la situation politique 
« du Days et l ’attitude du parti l ibéral :

« M aintient quant au fond toutes ses  décisions anté
rieures  re lat ives  à sa sym pathie  pour les g r év istes ;  

« croit q u ’il n ’est pas illogique de reg re tter  m êm e de 
« désapprouver la grève  et de soutenir  les grévistes .  —  
 T o utes  les propositions transactionnelles  proposées par 

« les l ibéraux ont é té  adoptées par les socialistes ,  
« rep o u ssées  par les c léricaux.  —  L e  conflit actuel que 
« le gouvernem ent a provoqué ne peut plus ê tre  é v ité ;  
» si le m ouvem ent échoue,  il n ’y aura, quoi q u ’en disent 
« cer ta ins  de nos organes de la presse ,  q u ’un seul
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« vainqueur : le parti au pouvoir;  il sem b le  donc tout à 
« fait souhaitable eue  les  libéraux n ’épargnent rien 

 pour son h eu reu x  aboutissem ent.  D ans  la lutte pré
sente ,  nous som m es  les  alliés des so c ia lis tes ;  leur 

« défaite  sera  nôtre ;  nous pouvions d ifférer d ’avis sur 
 l ’opportunité de l ’action, mais il sera it  déplorable que 
 nous les  laissions é cra se r  sans avoir fait le geste  qui 

« seul peut leur donner des ch a n ces  de succès .  D ’un 
« autre côté, si m êm e la défaite  paraît  inévitable,  il 

 convient de prouver l ’admiration et la sympathie que 
« témoignait  M. Paul  H ym ans  pour la c lasse  ouvrière  
« autrem ent que par des paroles. L a  bourgeoisie  démo

cratique qui ne peut faire  la grève  doit toutefois sou
lager le  peuple d ’une partie des sacrif ices  q u ’il s ’im
pose, pour la conquête  d ’un idéal q u ’elle  approuve.
« Enfin la Fédération  est  d ’avis q ue la nature du 

 m ouvem ent gréviste  dépendra en grande partie de 
 l ’opinion l ib éra le .  D epuis  plusieurs mois déjà M. V a n 

develde et le P eu p le  se  sont tournés v ers  nous. S an s  
«  doute, le m ouvem ent oui est  par sa nature  un m ouve

m en t  de c lasse  sera  de plus un m ou vem ent socialiste  
« exclusivem ent,  et un m ouvem ent de guerre  de c la sses  

 s ’il n ’y a que les  socialis tes  qui m archent.  S i  les 
« dém ocrates  bourgeois  collaborent,  ce  sera  un m ouve

m ent uniquem ent dém ocratique. D ans  ce  cas-ci aussi 
 le  m ouvem ent sera  cer ta in em ent pacifique, ce  q u ’il 

« ne  sera  peut-être pas si la c lasse  o uv rière  e x a sp érée  
 constate  que les partisans du S. U . de la gauche se  
 re tran chen t pour ne pas agir d errière  le subtil p ré

texte  que le m ouvem ent est  inutile ou q u ’il ne  peut 
 pas réussir .

 P ou r  toutes c es  raisons, les  étudiants l ibéraux de 
« G and ém ettent  le  souhait de voir évolu er  v e rs  une 
« attitude plus g én éreu se  et plus vraim ent dém ocra-
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« tique la m asse  de la bourgeoisie  l ibéra le  du pays.
« S e m b la b le  tendance paraît du reste  se  faire jo u r ;  et 
« c ’est  ce que nous répondrions si l ’on invoquait contre  
« nous le mot d ’ordre du parti libéral.  Q u e  nos députés 
« ne bougent pas, ce la  est  juste, et cela  est  n écessa ire .
« M ais  les  m andataires  sont l iés  et les  é lec te u rs  sont 
(( l ibres.  Q u ’on lise c e  oui s ’est  passé  à C h arlero i ,
« Namur, B ru g es ,  que l ’on veuille  b ien  son ger  au geste  
« de W a ro cq u é ,  Solvay, B o ël  et d ’anonym es  dont les 
« nom s é tonnera ient  plus e n co re  e t  l ’on critiquera 
« moins notre attitude.

d E n  conclusion, les  étudiants l ibéraux de Gand,
« d ésireux de m an ifes ter  o uv ertem en t e t  en  pleine 
« indépendance leurs  sym pathies  pour les  g rév istes  du 
« S .  U. décident d ’organiser  une souscription purem ent 

 estudiantine en leur faveur e t  d ’en envoyer  le  m on
tant au C o m ité  C en tra l  de la G r è v e  b. B ru x e l le s  ».
C e t te  souscription rapporta cinq cents  f ra n cs ;  petite 

som m e, si l ’on com pare cette  valeur aux m aux q u ’il 
fallait sou lager  —  et  qui ne  justifie pas le rep roche  
q u ’on nous fît de sacrif ier  les  l ibéraux —  mais  grande, 
si l ’on songe q u ’elle  fut v e rsé e  par des étudiants (et 
D ieu  sait  si les  l ibéraux connus sont ra res  à l ’U n iv er
sité  de G an d ) .

L e s  étudiants firent du re s te  plus encore ,  et leur 
com ité  des C olon ies  Sco la ires  mandaté à cet  effet  par - 
l ’a sse m b lé e  assuma la charge  de payer pendant toute 
la durée de la G r è v e  les  alim ents  à cent  enfants  de 
grévistes ,  des éco le s  com m unales.

Enfin —  last not least  —  les  g rév istes  m an gèrent  
les  pains de l ’a rm é e  que nos étudiants m ilita ires  qui 
p ren aient  leurs  repas chez  eux firent parvenir  au 
(( Vooruit  ».

Nous ne reviendrons pas sur  les d ifficultés qui é c la 
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tèrent à cette  époque entre  notre G é n é r a le  et le jour
nal la F landre pour re fus  d 'insertion et de publication, 
et qui nécess itèren t  de notre part la publication d'un 
num éro spécial de l ’Appel (1) ,  où nous dîmes à l ’organe 
du libéralism e à Gand de très  dures v érités .

La G r è v e ,  on le sait, échoua. M. le député M asson, 
mû par d ’e xce llen tes  intentions du reste,  fit passer une 
proposition approuvant cer ta in es  paroles  prononcées 
par le c h e f  du gouvernem ent le M ercredi 16 avril. 
C o m m e  le disait la « D e rn iè re  H eure  » de l ’époque, 
c 'é ta it  (( une œ uvre assez  fragile que de faire con
fiance malgré tout à des paroles dém enties  par celui 
qui les a prononcées  ». E lle  am enait  la nomination 
d'une com mission extraparlem entaire  pour l ’exam en 
de l 'électorat communal. L e s  socialis tes  l ’accep tèrent 
sans  reconnaissance  et la grève  finit dans la désillusion 
sans  que le grand effort eût été donné. P lus que notre 
défaite du 2 juin, cette  transaction diplomatique qui est 
re s tée  incom prise,  a provoqué dans la m asse  ouvrière  
et chez  les p rogress istes  convaincus, de la lassitude et 
du découragem ent.  E t à ceux qui essayen t actuellem ent 
de suscite r  des m ouvem ents  d'indignation populaire, 
et, entre  autres ,  la grève de l 'impôts à l ’occasion du 
projet scolaire,  plus d ’un répond : « trop tard main
tenant;  nous étions partis en Avril dernier,  vous ne 
nous avez  pas soutenus et vous nous avez arrêtés  en 
plein élan ». E t  c ’est le scepticism e qui règne dans les 
cœurs.

P erso n n e llem en t  nous ne voulons pas de ce décou
rag em ent  et nous voulons esp ére r  et lutter malgré tout. 
Q u ’au moins si notre cause succom be, nous ayons per
son nellem en t  toujours la satisfaction d 'avoir fait le 
possible,  et ce  n ’est  pas pour faire entendre de vaines 
récrim inations  q ue nous avons ressusc ité  ces  é v é n e 
ments.
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Mais les étudiants libéraux eurent dans c es  c irco ns
tances  une attitude indépendante et courageuse.  S a n s  
se  sou cier  des intérêts  m atérie ls  de leurs  soc ié tés  ils 
a ff irm èrent hautement, en face du com ité  de l ’A sso
ciation et des bourgeois  la conception différente q u ’ils 
avaient du devoir libéral. E t pleins d 'enthousiasm e pour 
l 'h é ro ïsm e  des ouvriers ,  qui sacrifia ient leur sa la ire  
pour la conquête  d ’une idée, ils donnèrent sans  com pter,  
décidés à faire tout leur devoir, si jam ais une ém eu te  
les  eût contraints  de choisir entre  l ’autorité et le droit.

D ’avoir vécu cette  heure  inoubliable d ’idéalisme e t  
de fierté, d 'avoir contribué à faire naître parmi les 
étudiants de Gand cet  élan si noble et d és in téressé  
res tera  pour nous un des plus p récieux et des plus 
réconfortants  souvenirs  de notre passage à l ’université .

Aux cam arades  d ’Avril 1 9 1 3 ,  je dédie c es  pages.

Henri Rolin.



L ’Armée Suisse

« Un peuple qui se  placerait  dans la situation de 
devoir la sécu r ité  et la paix dont il jouit à la faveur 
d ’autrui, aurait par cela  m êm e abdiqué sa raison d 'exis
ter  et devrait se  rés ig n er  à toutes les  humiliations et 
à tous les am oindrissem ents  : il n ’y a de vraie  sécu r ité  
et de vraie paix que cel les  qui sauvegardent l ’honneur, 
la dignité et la fierté légitim es d ’un peuple consc ien t  
de lui m êm e, de sa mission, de son histoire,  et qui 
entend, quel que soit la fortune des arm es, pouvoir 
toujours m arch er  la tête  haute.

» P uisq u e  nous som m es dans ce t  état humiliant pour 
la civilisation, où la force  m atérie lle  es t  surtout cel le  
devant laquelle  on s ’incline, ce l le  dont on fait d éfendre 
la paix du monde, il n ’y a que ce  seul moyen d ’obtenir 
l ’influence et le resp ect  que l ’on accorde à ceu x  qui 
sont puissants et forts e t  de com pter aussi dans la 
balance  : c ’est  de porter à son m axim um  la force 
d éfensive  que peuvent donner l ’ardeur invincible du 
patriotisme et une préparation intensive du tireur, 
a v ec  une bonne organisation militaire ,  se  conciliant 
toutefois pour le  citoyen avec  les  e x ig e n ce s  économ i
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ques  de la vie  et pour l 'E ta t  avec  les re s so u rce s  bud
géta ires  l im itées d ’un petit pays » (1 ) .

Voilà de fières paroles  qui font honneur à celui qui 
les  a prononcées, à M. C o m tesse ,  ancien président de 
la Confédération  helvétique. E l le s  traduisent noble
m ent la p ensée  d'un peuple libre,  am oureux de sa 
liberté ,  q u ’il veut garder. C e  patriotisme rée l  se  tra
duit parfo is  de façon naïve et grande, à la fois, lorsque, 
avant de partir pour les manoeuvres, les  soldats suis
s es  portent p ieusem ent à leurs  lèvres  un peu de terre  
du village natal.

"  G e s te  enfantin » direz-vous. P eu t  ê tre  d ’un autre 
âge, soit, mais sa signification en est-e lle  moins b e l l e ?

Pou r ne pas rougir, ne com parons pas M. C o m te s s e  
à d ’anc iens  m inistres  be lges,  ses  concitoyens à b ien 
des nôtres  q ui placent leur intérêt avant celui de la 
nation. E cartons  donc toute idée de com paraison, et 
bornons nous à exam in er som m airem en t com m ent les 
S u iss e s  ont réal isé  une arm ée,  œ u vre  de tous, qui, en 
1 9 1 2 ,  fit l 'admiration de S. M. G u illaum e II.

L e  serv ice  obligatoire a toujours é té  la base  des 
sy s tè m e s  m ilita ires  qui ont précédé celui réa l isé  par 
la loi de 1 9 0 7 ,  qui a sorti tous ses  e ffets  dès l ’année  
dernière  (2 ) .

L ’organisation militaire de 1 8 7 4  provoqua la nais
sa n ce  de l ’a rm ée  fédérale actuelle .  Modifié à d iverses  
rep rises ,  e lle  fut très  fortem ent ra jeu nie  en 1 9 0 7 .

C e  qui nous in téresse  surtout l 'est  la préparation 
militaire donnée aux futurs c itoyens et com m ent on 
e st  parvenu à réduire à presque rien la durée du

(1) A. Dauzat. La Su isse  (page 227). E d . L arou sse . P aris , 1913.
(2 )  Nous trouvons n os renseignem ents dans «  L ’A rm ée S u isse  » 

par le Colonel Ch. E g li. E d . Payot. L au sanne, 1913.
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temps de serv ice .  Nous tâcherons  de prouver que ce 
rég im e n ’est  applicable que dans un seul pays : la 
Suisse .

L ’instruction préparatoire co m m e n ce  à l ’éco le  par 
l ’ense ig nem ent obligatoire de la gymnastique. C e t  
e nse ig nem ent  est  donné pendant toute l ’année  scolaire  
à raison de deux heu res,  par c lasse  et par s e m a in e ;  il 
se  divise d ’après les  c lasses  d ’âge ou les  ann ées  scolai
res,  en 3  degrés.

L a  Confédération organise chaque année  dans les 
d ifférentes parties  du pays des cours destinés à form er 
des m aîtres  et des m aîtresses  de gymnatiq ue, il subsi
die les soc ié tés  de gymnastique d ’instituteurs.

A la fin de la fréquentation scolaire,  obligatoire pour 
tout le monde, le je u n e  suisse  suit des cours d ’instruc
tion militaire préparatoire qui comprend enco re  l ’e n se i
gn em ent de la gym nastique mais en plus l ’e nse ig ne
m ent du tir pour les je u n e s  gens  de 16 à 2 0  ans. L e s  
e x e rc ic e s  de tir sont divisés en 2 c lasses  subdivisées  
en 3  cours dont voici le programme.

Ire C l a s s e  ( l r c o u r s ) .

a )  E x e rc ic e s  préparatoires  : 15 cartouches.
b ) E x e rc ic e s  principaux :

l r ex. 2 0 0  m. couché,  sur appui, c ible  A, 6  coups.
2° ex. 3 0 0  m. couché, sur appui, c ible  A, 6  coups.
3 e ex. 3 0 0  m. couché, à bras  franc, c ib le  A, 6  coups.

I I e C l a s s e  ( 2 e e t  3 e c o u r s ) .

a ) E x e rc ic e s  préparatoires  : 10 cartouches .
b ) E x e rc ic e s  principaux :

l r ex. 2 0 0  m. couché,  sur appui, c ib le  B ,  6   coups.
2 e ex. 3 0 0  m. couché, sur appui, c ible  B ,  6   coups.
3 e ex. 3 0 0  m. cou ch é  à br. fr. c ible  B ,  6   coups.
4 e ex. 3 0 0  m. à genou à br.  fr .  c ible  A, 6   coups.
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C e tte  instruction préparatoire est  organisée  et diri
gée  par des officiers et des sous-officiers,  d 'autres  p er
sonnes  capables  peuvent éga lem ent  y coop érer .  Un 
com ité  national com posé d ’offic iers  ou de tous offic iers 
sup érieurs  se  trouve à la tête de cette  organisation.

Un cours annuel doit com prendre 5 0  h eu res  au 
moins et 8 0  au plus. A partir de 18 ans, les jeu n es  
gens, ju sq u ’à l ’âge du service ,  peuvent être  form és au 
tir par les soc ié tés  de tir. C e s  soc ié tés  touchent des 
indemnités de la Confédération  à raison de 5 francs 
par jeune tireur form é au tir. L e s  instructeurs,  tous 
officiers,  sont au nom bre de 186.

A ces  ense ig nem ents  succèd e  celui de l ’éco le  des 
re cru e s  destiné à form er les soldats et qui ser t  en 
outre à l ’instruction pratique des cadres.  S a  durée est 
pour l ’infanterie  et le gén ie  de 6 5  jo u r s ;  pour la cava
lerie ,  de 9 0  jours;  pour l ’arti llerie  et les  troupes de 
fo rteresse ;  de 7 5  jours.

A près l ’obligation de passer  à la c a sern e  le temps 
con sacré  à l ’éco le  des recrues ,  le soldat su isse  doit 
suivre  des cours de répétition. C e s  cours,  annuels  pour 
les  hom m es de l ’é lite  ( 2 0  à 3 2  ans),  durent 11 jo u rs ;  
14  pour les troupes de fo rteresse  et l ’art illerie .  D ans 
la landwehr (sauf exception pour les  cavaliers)  tous 
les soldats sont appelés tous les 4  ans à un cours  de 
répétition de 11 jours.  (L e s  suisses  font partie  de la 
landwehr de 3 2  à 4 0  a n s .)

L e s  cours pour sous-officiers  et offic iers  sont don
né e s  dans des éco les  spécia les  et en  des temps très  
courts.

D ’après  c es  données, quel sera  le nom bre de jours 
q u ’un fantassin passera sous, les drapeaux (et non sous 
les  arm es p u isqu’ils ont tous et toujours chez  eux 
fusil et é q u ip e m e n t)  ?  U n e  addition nous donnera la

il
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réponse : 6 5  +  ( 11 x  12) +  ( 11 x 2 )  =  2 1 9  jours en
2 0  ans.

N ’oublions pas que • tout su isse  fait partie d ’une 
soc ié té  de tir. Q uel touriste n ’a pas assisté  ou parti
c ipé com m e tartarin à un concours  de tirs villageois,  
cantonal ou fédéral.  U n e  belle  émulation exc ite  les 
tireurs.  Ils  r ivalisent  d ’adresse  non pour la valeur du 
prix mais, ce  qui est  m ieux ,  pour l ’honneur.

La  p r e u v e ?  E lle  sera  vite établie  : le grand prix du 
tir fédéral,  disputé entre  les champions cantonnaux, 
atteint la valeur formidable de 2 5 0  francs.

Voilà, très  rapidement exposé, le rég im e  su isse  qui 
contraste  s ingulièrem ent av ec  celui de nos am is les 
F rança is  revenus  aux 3  ans, et m êm e av ec  celui ima
giné par M. de Broqueville .

Il produit des effets inattendus mais a aussi donné 
d 'e x c e l le n ts . résultats.

Signalons tout d ’abord cette  c on séq u en ce  bizarre, 
l ’a rm ée  suisse  n ’a jamais é té  réunie  en m êm e temps
sous les  drapeaux, ensuite,  les  forts et autres  ouvra
ges  m ilita ires  sont pendant presque, toute l ’année  aban
donnés à des gardiens. L eu r  garnison, il est  vrai,  n ’en 
n ’est  pas très  éloignée à cause du recru tem en t  rég io
nal.

C e  petit pays disposerait en temps de gu erre  d ’une
arm ée  de 2 8 0 . 0 0 0  résolus, tenus en haleine et bien
entraînés. S an s  doute les  m anœ uvres  de 1 9 1 2  ont 
prouvé le manque de liaison entre  les  3  arm es.  Mais 
qui pensera  à aller dén icher les su isses  re tran chés  
dans leurs  montagnes q u ’ils connaissent a d m ira b lem e n t?

L e s  soldats, exce llen ts  t ireurs individuels, form ent 
des bataillons endurants qui ne la issent pas de traînards 
derrière  eux. Q uelle  étonnante prouesse  que celle  
accomplie,  en S e p te m b re  dernier,  par un bataillon de
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Thu n qui descendit ,  en  dix heu res ,  le  g lac ier  d ’A letsch ,  
sans  abandonner un seul h o m m e !  P e u  d ’ascension istes  
accom p lira ient  des ép reu ves  de ré s is ta n ce  aussi dures, 
ép reu ves  rendues  plus difficiles enco re  pour un batail
lon, à cause de son effect if  é lev é  ( 5 0 0  fusils).

C e t te  arm ée  si spécia le  s ’explique que « une orga
nisation dém ocratique de soldats-citoyens à laquelle  la 
Su isse ,  g râce  à la configuration de son sol e t  au carac
tère  de sa population, peut seu le  son ger à confier la 
d éfe n se  de son territo ire  ». (1 ) .

Nous ferons nôtre cette  conclusion d ’un journalis te  
français  car ce  qui a rendu possib le  en S u iss e  et nulle 
part a illeurs l ’organisation d ’une a rm é e  de m ilices,  
c ’est  la géographie  du pays,  la passion du tir de tous 
ses  c itoyens depuis l ’époque de G u illau m e T ell ,  et 
surtout l ’amour profond q u ’ils ont voué à leurs  l ib ertés ,  
à leur patrie.

P eu p le  d ’hôte liers  dit-on parfois dédaigneusem ent en 
parlant des S u isses .  C ’est  là ju gem ent  b ien tém éra ire ,  
car il m érite  plutôt d ’ê tre  imités  ceu x  là, qui veulent 
garder leur indépendance sans  avoir à dire m e rc i  à 
personne si ce  n ’est  à eux  m êm es.

H . H e u s e .

(1 ) «  L e  T e m p s  » , 4  sep tem b re  1 9 1 2 .
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E. C. Walton, dit Kiki (1)

L ic e n c ié  du d e g ré  s u p é rie u r en s c ie n ce s  co m m ercia le s  
et consulaires.

P résid en t des C o lo n ies-S co la ire s. 
V ice -p ré sid e n t de l'A sso cia tio n  des E lè v e s  et A n cien s  

E lè v e s  de l ’ E co le  spécia le  de C om m erce. 
V ice-présiden t du C om ité  R olin .

A n cie n  m em bre du C o m ité  de la S ociété  G én éra le  
des Etudiants L ib é ra u x .

A n cie n  présid en t de la Fédération  d es E lè v e s  des 
A th én ées de B e lg iq u e.

Fantassin au 2e de lig n e (c la sse  1 9 1 2 ).
M em bre du T o u rin g -C lu b  de B e lg iq u e.

La petite dame, q u ’après une laborieuse filature et 
au prix d ’une basse  diplomatie, j ’é tais  parvenu, c e  soir-  
là, à reconduire  ju sq u ’à proximité de chez  e lle ,  me 
demanda b ru squ em ent :

« E t  com m ent va K i k i ?  »

(1) S o n  autre surnom  revêt un caractère scato logique, il est 
préférable de le la isser dans l ’oubli, de peur d’effaroucher le nom bre 
grandissant de nos jeunes et charm antes lectrices.



A quoi je  répondis, com m e d ’habitude : "  mais  pas 
trop mal. M erc i .  »

Notez que jam ais  j e  n ’ai lié conversation avec  une 
fem m e —  mon D i e u ?  oui, m a d a m e . . .  les so irés  d ’hiver 
sont bien longues, sans que celle-ci  m e demandât, au 
bout d ’un intervalle  de tem ps assez  res tre in t  :

« E t  com m ent va K i k i ?  »
Kiki ne connaît  pas toutes les  fem m es,  mais toutes 

les  fe m m es  connaissent  Kiki. A ucune ne l ’a ime, peu 
le gobent,  enco re  moins le d étes tent ;  les  autres  s ’en 
fichent.

La  question n ’est pas de savoir lesqu elles  ont raison.
K i k i ?
C ’est un nom de petit c a b o t . . .  c ’est  un cheval de 

c o u r s e . . .  c ’est  tout c e  que vous voudrez.
C ’est  aussi E .-C .  (E u g èn e-C h a rles )  W alton, fils du 

ch irurgien  Paul W alton ;  petit-fils du p rofesseu r W a l 
ton (qui enseignait  la littérature française  aux je u n e s   
d em oiselles  de l ’Institut de K e r c h o v e ) ;  arrière-petit-  
fils du W alton q u i . . .  mais en voilà assez.

C e  qui est  certain , c ’est  que les  en c ê tre s  W alton, 
les W alton s  fossiles ,  naquirent en A ngleterre ,  en quoi 
ils eurent tort, car à l ’h eu re  q u ’il est  E u g èn e -C h a r le s  
tire de c es  origines une illégitime et incom préhensib le  
fierté.

K ik i-E u gèn e-C h a rles  est  un grand garçon de 21 ans 
e t  d ’un m è tre quatre-vingt-quatre,  qui ne parle q u ’en 
gesticulant,  et qui lo rsq u ’il gesticule  évoque irrés is t i 
b lem ent l ’image d ’un té légraphe C happe en pleine 
action. Tour de poitrine : 0 . 9 0  m .,  ce  qui contribue 
à lui donner une silhouette aspergiform e de la plus 
ré jou issante  originalité.

Il ne signe jam ais  autrem ent que E. C .  Walton. 
P o u rq u o i?  —  P a r c e  que ça se  fait com m e ça en

—  1 6 8  —
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A ngleterre ,  e t  que tout ce  qui se  fait en A n gleterre  
es t  bien fait. L e  physique de nos voisins d ’O utre-  
M a n c h e ?  Il l ’a un p e u . . .  b ien peu, m ais  e n f in . . .  et 
encore ,  il ne l 'a  pas fait exprès.

A beaucoup étudié la langue anglaise,  la connaît 
peut-être, et ne la parle ja m ais ;  à moins que, cer ta ins  
jours où il se trouve particulièrem ent intelligent, il ne 
la isse  tom ber dans la conversation, du haut de ses  
1 8 4  cen t im ètres  deux ou trois m onosyllabes  obscurs,  
qui, paraît-il , sont des obscénités  te lles  q u ’e l les  se 
p rononçent de l ’autre côté de l ’eau (1 ) .

Ne se  fait habil ler  q u ’à B ru x e lles ,  et avoue diffici
lem ent que ses  cols et ses  dessous v iennent d ’un m aga
sin de là rue des Cham ps, à Gand. L a  jo lie  vend euse  
de cet  est im able  é tab lissem ent a reçu  son congé peu 
après le jour où E u g èn e-C h a rles  vint y a ch e te r  son 
prem ier  caleçon.

E t  ceci  m ’am ène à proclam er que toute jo lie  fem m e, 
q u ’e lle  soit archiduchesse ,  « continum eis je  » ou m ar
chande des quatre-saisons, peut dès l ’âge de 16 ans 
(W o e ste ,  tu l ’as voulu) con serv er  l ’espoir d ’ê tre  hono
rée  un jour ( jamais  plus d ’un jour) des faveurs  de ce t  
a im able  éphèbe.  M esd am es,  il suffit  d ’être  bien fa i t e . . .  
d ’ailleurs,  rien n ’est d ésagréable  com m e une fem m e 
intell igente  lo rsq u e . . .

M ais  je  vous demande p a rd o n . . .  je  m ’aperçois  q u ’il 
y a des je u n e s  filles qui m' é coutent, et com m e je  t iens 
à c on serv er  quelque apparence de jeu n e  hom m e bien

(1) Il est à rem arquer que lorsque Kiki veut dire des obscén ités 
b ien ... sen ties, c ’est toujours en français qu’il s ’exprim e. S e s  discours 
sont a lors d’une insupportable prolixité et d’une rich esse de détails 
qui, pour l’observation, tém oigne de nom breuses lectures et d’une 
fertile im agination.
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élevé ,  je  p ré fère  m ’a rrêter  sur une pente aussi 
l u b r . . .  éfiée.

Si vous y tenez, je  vous dirai çà une autre fois.
Retenez  en tous cas  que ce  jeu n e  coq n ’est  pas 

sentim ental  pour un millièm e de réis  (1 ) .
Au dem eurant,  ce  v ic ieux personnage fait preuve 

d ’une louable activité  intellectuelle ,  et sen t  bouillonner 
en lui de légitim es ambitions.

T r è s  tôt convaincu q u ’il était né pour conquérir  dans 
le monde une magnifique situation, il comprit q u ’il fal
lait  q u ’on le connût;  pour se faire connaître ,  il faut 
co m m e n ce r  par se  m ontrer.

Il se  montra.
Il n ’a enco re  fait que ça. Mais com m e il s ’est  tou

jours  très  b ien montré,  concédons que c ’est  un prem ier 
succès .

Il a m o n tr é . . .  grands d ieu x !  que n ’a-t-il donc pas 
déjà m o n tr é ?  ! ! !

A tout le monde, en ville et au théâtre,  il a montré 
la perfection de coupe de s es  vestons, de son habit 
et de son smoking. D ans les  réunions mondaines, aux 
je u n e s  filles qui l ’entourent —  qui l ’e n to u r e n t?  ma 
foi oui ! —  il a m ontré  sa jovialité  et sa connaissance  
approfondie des turpitudes de la soc ié té  m oderne.

Aux gens  sér ieux,  il a montré q u ’il avait tout lu, 
tout vu, beaucoup retenu, e t  rien approfondi.

A moi-mêm e, l ’autre jour, il a montré com m ent, de 
notre temps un jeune étudiant de l ’E co le  de C o m m e rc e  
peut parler av ec  une égale  assu rance  des théories  phi
losophiques de M onsieur H enry  B ergso n  et de l ’in
fluence néfaste  des rayons ultra-violets sur l ’activité 
c éré b ra le  les cocc in el les  du K am tchatka  pendant le 
terrib le  h iver de 158 3 .

(1) M onnaie portugaise valant à peine six dixièm es de centim e.
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Si je  devais é n u m é re r  tout ce  qui lui a rr ive  de 
m ontrer,  je  n ’aurais jam ais  fini;  e t  puis, je  devrais  vous 
raconter  des h is to ires  que vous iriez cer ta in em ent  
ré p é te r ;  ça ferait un gâchis  de tous les diables,  et 
c ’est  moi qui serait  le plus ennuyé.

Il y a deux choses  que Kiki fait ré e l le m en t  très  b ie n :  
organiser  une fête et engueuler  ses  collaborateurs.

E n  sa qualité de v ice-président de l ’Œ u v r e  des 
C olon ies-Sco la ires ,  il a pu beaucoup o rganiser  et b eau
coup rouspéter.  Concédons-lui q u ’il organise  bien , et 
q u ’à ces  occasions il paye de sa personne av ec  une 
fiévreuse  abnégation.

S e u le m e n t . . .  v oilà !
Lorsque,  par exem ple, E u g èn e -C h a r le s  organise  une 

fê te  au G rand T héâtre ,  il s ’occupe de tout, aussi b ien 
des p laces  à donner à m onsieur Ixe  et à m adam e d ’H ou
b levey ,  que de la solidité des ja rrete l les  de la p re 
m ière  danseuse du 4° quadrille, de sorte  que ses  pau
v re s  collaborateurs n ’ont plus q u ’à le  regarder faire  
d ’un air stupifié, et s ’entendre dire q u ’ils ne  fichent 
rien de bon, q u ’ils sont de triples brutes,  q u ’ils n ’y 
connaissent  rien du tout, et que si « je  dois tout faire 
à moi tout seul, j ’envoie tout p rom ener e t  vous n ’aurez 
q u ’à vous fouiller,  et puis v oilà !  »

M alheur au pauvre imprudent qui aborde Kiki au 
cours  de la sem ain e  précédant la f ê t e . . .  il ne  sait  pas, 
le pauvre, ce que c ’est que le Kiki-organisateur, le 
K iki-m achine ,  le Kiki-locomotive, le Kiki-fort-en- 
gu e u le ;  il ne sait pas, le m alheureux, le nom bre  et la 
qualité (oh ! cette  qualité !) des épithètes  sous lesqu el
les  il va s 'anéantir .

"  M em ento, am ice , quia pulvis es, et in hoc tempore 
a Kiki in pulverem rev erter is  ».

Il arr ive  d ’ailleurs invariablem ent que le susnom m é

—  1 7 1  —
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E u g èn e-C h a rles ,  le jour  où doit é c la ter  son triomphe, 
se  trouve ê tre  com p lètem ent vanné, et va se  cou ch er  
le plus tôt possible ,  dans un état d 'aphonie qui ferait 
rougir un hareng-saur.

M ais  je  m 'ap erço is  que je  parle depuis bientôt deux 
heu res,  com m e dit m onsieur Ja u rès .

Il m 'attend pour éch afaud er le  program m e de la 
prochaine fê te  des C olonies ,  et com m e dans trois 
quarts d ’heure, il doit voir "  une jeune  enfant qui 
est  f . . .  rudem ent bien » vous com p renez que je  n ’ai 
plus de temps à perdre.

Vous perm ettez, n ’est-ce  p a s ? . . .
S . P.

N. B .  —  Au m om ent de la mise sous presse ,  nous 
avons reçu  un petit mot d ’E. C .  W alton, spécifiant q u ’il 
s e  fiche pas mal de tout ce  q u ’on raconte  de lui, 
pourvu q u ’on dise q u ’il ne s ’est  jam ais  fait moffler à 
l ’exam en. D ont acte.

Pierre Waelbroeck, dit “ le Vigoureux „

S ecrétaire de la Littéraire.
B ib lio thécaire de la G énérale.

P ie r r e  W aelbro eck-R o lin  est  issu de cette  « gens 
c é lè b r e  » qui donna, donne et donnera enco re  de grands 
c itoyens  à la Belg ique.

L e  sympathique cam arade est  fier de son illustre 
origine. Il le revendique bien haut, et cela,  paraît-il,  
depuis sa plus tendre enfance.

E co u te z  la jo lie  anecdote que voici, e l le  m e  fut
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confiée par l ’un de s es  bons amis. U n jour à l ’A thénée ,  
le professeur s ’adressant à H enri  Rolin, lui dit : " V otre  
grand-père le M in is t re . . .  ». Aussitôt le « V igou reux  » 
se  dressa sur son banc en agitant la main. L e  p rofes
seu r  lui ayant demandé ce  q u ’il désirait,  il répondit le 
v isage  empourpré d ’une exqu ise  pudeur : « C ’était 
aussi mon grand-père, M onsieu r le P ro fe ss e u r  ! » 
D élic ieu x ,  n ’est-ce p a s ?  P h ysiq u em en t  pourtant et sans 
doute à son grand désespoir,  P ie r r e  W a e lb r o e c k  n ’est 
pas un Rolin. Vous le connaisez d ’ailleurs : Petit ,  la 
bouche  voluptueuse, les yeu x rêveurs ,  le  teint pâle et 
le nez luisant!

E n  véritable  intellectuel il n ’est  pas très  soigneux 
de sa personne.

J e  m e suis m êm e laissé  dire q u ’un jour au bassin 
de na ta t io n . . .  mais c h u t . . .  il m ’en voudrait trop.

Un esprit sér ieu x  a d ’ailleurs autre cho se  à faire, 
que de s ’occup er de questions sentim entales ,  de soucis  
corporels  et autres  puérilités du m êm e g e n r e . . .

D oué d ’une belle  intelligence e t  d ’une grande dose 
de travail,  il parvient à passer de sup erbes  exam ens,  
à faire à la L ittéra ire  des C o n fé ren ce s  parfois re m a r
q u a b le s ;  et enfin à pondre rég ulièrem ent  dans l ’Appel 
des artic les  com parables  par leur profondeur et leur 
é tendue aux plus be lles  pages de notre grand jour
naliste  « A ch ères  ».

P ie r r e  professe  en morale  des idées d ’une extrêm e 
rigueur, et chose plus rare parvient à con form er sa 
conduite à ses  principes.

B ie n  dommage pour nos jo lies  a m ie s . . .
S on  caractère  est le m eilleur que l ’on puisse ima

giner. C o m m e  une poire est  par définition un peu 
m échante ,  je  n ’insisterai pas sur s e s  no m b reu ses  qua
lités de cœ ur et d ’esprit.
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S a  vie  s e n t im e n ta le ?  Il paraît q u ’il fut souvent épris  
dans son ex isten ce .  M ais  av ec  cette  crainte e t  cette  
timidité que donnent les  v éritab les  passions, il sut 
toujours c a ch e r  son amour à l ’aspect  de sa flamme. 

« Il aura ju sq u ’au bout, fait son temps sur la terre  
n ’osant r ien  dem ander et n ’ayant rien reçu. »
C e  n ’est  pourtant pas le  s u c cè s  qui lui manque. 

Nous l ’avons b ien rem arq ué  cette  année  lors de son 
e n trée  dans le monde.

Il eut fallu le voir, à la fête  des C r ê ches,  pérorer  
au milieu d ’un cerc le  de je u n e s  filles en extase .

Ah Vigoureux,  Vigoureux, que de ravages  vous fîtes 
c e  jour là, dans le tendre P oula lier  !

Emile Couvreur, alias Milo

Notre soc ié té  qui en est à son 1 5 me printem ps et 
d evenue une belle  personne, qui, depuis deux ans 
déjà a p e rd u . . .  son ca ra ctère  éliacique.

G r â c e  à la m âle  énerg ie  (cfr .  fiferlin) et au sybari
tism e malin de notre sympathique cam arade Couvreur,  
notre « l ibéra le  » a acquis  un nouveau ca ra ctère  (rien 
du Colonial R u ber)  qui lui vaut l ’admiration béate  des 
b leus  et l ’amitié dévouée des anciens. F é d é ré e  à la 
G .  des étudiants libéraux, notre soc ié té  a m ontré  q u ’elle  
pouvait devenir  son alliée de valeur, dans les  h eu res  
de dur com bat que nous aurons à livrer bientôt à la 
fange toujours croissante, des calottins, dont la houle, 
n ée  de leur factice  su ccès  électoral  tente  de nous sub
m erger .  D e s  con férences ,  p le ines d 'intérêt,  de notre 
président d ’honneur M r le professeur Hallet ,  de nos 
m e m b re s  d ’honneur MM. les  p ro fesseu rs  M élard et
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Fiam ant, ainsi que les encourag eantes  c a u ser ies  de 
M r l ’ingén ieur-brasseur G ottignies ,  ont soutenu, pen
dant ces  deux ann ées  de v ie active notre dévouem ent 
et notre juvénile  ardeur à la cause  du l ib re-exam en.

Nos cam arades  ont toujours su, après  c es  séa n ces ,  
év iter  les transports de fonds de b ière ,  en ingurgitant, 
avec  maestria,  les p réc ieu x  liquides offerts  gé n ére u 
sem ent par nos z é lés  protecteurs  M M . W ie lem a n s,  
Thirionnet,  M aes, C o u vreur et b ien d ’autres.

B ie n  sûr, vous plaira-t-il de m ontrer un com plaisant 
intérêt,  à l ’exposé des « qualités » que l ’on rencontre ,  
à côté  de tant d ’autres,  c h e z  un étudiant, tel que 
notre cam arade C o u v re u r ;  car sa casquette ,  tristella ire 
s eu lem en t  s ’est  m ontrée  à la hauteur de b ien d ’autres  
é to ilées  au multissimum !

A vingt-deux ans, ce  chaud cam arade, nous a m ontré  
com m ent il était avantageux, dans l ’in térêt  du corps, de 
savoir com biner  les plaisirs du flirt et de l ’alcove, avec  
les déceptions de la politique ardue.

Mutato nomine Milo mulieribus, le petit E m ile  a su 
faire  apprécier avantageusem ent plus d ’un m em b re  
ch e r  par la gent ballonnée de notre bonne ville de 
G an d .  Admirateur fervent des « artistes  » de chats  
noirs, le beau Milo devint bien vite le béguin achalandé 
des m ôm es grêles  des M erry  Gril l ,  G ril l  Room  et autres 
grills.  E tant fin blagueur, très  noir de poil, foncé de 
peau e t  militaire, il n ’a pas eu à craindre la rivalité 
des Sénégala is  dont les  charm es  ont si puissam m ent 
agi sur les  âm es et les  corps de nos m u ses  flaman
d es ;  il fut ainsi pour nous un exem ple  à suivre  de 
l ’« étudiant à succès  ».

En  nous quittant si tôt, notre chaud copain nous 
cause  une grande peine, heu reu sem ent  mitigée par 
l ’espoir s e c r e t  q u ’il a fait naître, chez  la plupart de
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nous, en abandonnant, ici, toutes les esc la v e s  de son 
h arem  p op u leu x . . .

J e  pourrais continuer ainsi longtemps sur le m êm e 
thèm e si je  ne craignais  que le nez de Milo ne fût assez 
solide pour rés is ter  à de pareils  coups d ’e n s e n ç o i r . ..

L i a b œ u f .

Richard Van Kenhove, dit Le Jocond

Etudiant (P .)
T résorier U niversel 

(G én éra le . C ercle  A. d ’H istoire. Appel.
A lmanach 1913-14).

Ex-comitard de d ivers cerc les  flamingants.
C onservateur Fantôm e du M usée Vanor III. 

A ncien S p eaker  du C iném a des C. F. Français à 
l ’Exposition de Gand.

D iseur Mondain.

L e  cam. Van K enhov e  a collaboré  au Goedendag, à 
l ’Appel, à l ’Alm anach des Etudiants L ib érau x  de Gand, 
au Bullet in  du C e r c le  A cad ém iq ue d ’H istoire e t c . . .

« L a poire se meurt, la poire est m o rte ...  »
A chaqu e apparition d'alm anach, on a pu entendre 

un concert de critiques et de regrets : telle poire est 
trop m échan te; telle autre vraim ent trop indulgente. 
L e juste milieu, le type, l'idéal du gen re : m élange 
d ’indulgence narquoise et de rosserie am icale  —  est, 
de l ’unanime avis, perdu.

Il ne m e serait pas difficile d ’indiquer les  causes de  
cette anom alie : mais un exem ple vaudra mieux que 
leur énumération.

On m e dem ande d ’écrire la poire d'un copain, d ’un 
bon copain qui ne com prend pas la p laisanterie, surtout



—  1 7 7  —

la plaisanterie im prim ée. L e  sachant, et d ’expérien ce, 
je  refu se. On in siste,- le bon copain m ’en prie lu i-m êm e, 
m e dem ande la chose com m e un rée l s e rv ic e ; invoque 
d es  flottes de m otifs, tous égalem en t d écisifs , d éco ch e  
—  ultima ratio —  d ’adroites fla tteries  : —  Toi seul 
e s  capable d e . . .  Il n ’y a que toi p ou r ... Sans toi. pas 
m oyen  a u  . . .  —  et em porte la résistance.

Deux jours après, rencontre :
—  Eh, b ien ?
—  Oui, j'y songe,- un de ces  jours je m ’y mettrai.
—  A propos, mon cher vieux; tache que ça n’occa

sionne pas d'histoires, hein . On lit ça à la maison, tu 
com pren ds. Et puis, m ieux vaut ne pas parler de c e c i . . .  
Et se taire sur c e la . ..  Et surtout, pas un mot à propos  
de c h o s e .. .  ni rien qui puisse m ’attirer des ennuis de  
la part de m ach in ... Ah, j ’oubliais : surtout, silence  
absolu  sur la G o sse ,  hein ?

Etc. Etc.
B re f, il faut se  taire sur tant de ch oses  que « le seul 

capable d e . . .  » dem ande qu ’on lui note tout cela  sur 
un bout de papyrus.

Q uelque tem ps après, je  reçois  du Bon Copain la 
lettre la plus explicite, la plus com plète, la plus naïve, 
la plus suffisante, la plus ingénue, la plus rouée, la 
plus étonnante, la plus sin cère, la plus sév ère , la plus 
am adouante, la plus « m ariage de m adem oiselle  ».

Tenez, lisez-vous m êm e, m oi je  ne peux pas.

« Mon cher Vieux »

[ I c i  quelques  form ules  a ffectu euses ,  en  guise  de 
hors d ’œ uvres.  M ais  voici l ’e n trée  :  ]

J e  t ’en voie ci-joint deux  f i c h e s  pour ma poire : 
je  te prie de t’y con form er strictem ent. Tu peux parler

12
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1° de  [ suivent exactem ent quinze rubriques, que je  
tais p arce que  « je  ne fa is  pas de personn alités  », mais 
dégustez moi les injonctions a de la fin » A h! oui . ]

« D éfen se absolu e de d ire n ’im porte quelle cochon 
nerie, lég ère  ou grave, sur le chapitre fem m e et C ie (1).

« D éfen se absolu e de dire des cochon n eries en fait 
d ’études (2).

« Faire attention à Z. et Y. D éfen se absolu e de fa ire  
des cochon neries (3). »

A près m ’être, dans l ’ex cès  de ma jo ie, roulé à plu
sieurs reprises sur m es riches tapis d ’Orient [ rien de  
l ’Exposition! , je  lus et relus les  deux  f i c h e s  de ren
seignem ents, véritable ch e f d ’œ uvre de con scien ce qui 
énum érait, à un m illièm e près, tous les  titres et qua
lités de mon subtil copain, tous les aspects sous les
quels il voulait bien affronter la critique du Public et 
tirer ceux pour lesqu els  il se  réclam ait du fam eux  
M ur... vous savez, pas celui de Péking, mais de la 
Vie P rivée.

B ref, je  ris beaucoup, tellem ent que j ’en fu s d és 
arm é; et je  m e décidai, pu isqu’

" Il  ne faut fa ire  aux en fan ts... 
à me con form er le  plus possib le  aux m inutieuses ins
tructions du précieux  poulet.

*
* *

Et voilà, o Lucien, « Com m ent on écrit une poire  ».
*

*  *

P a r  où c o m m e n c e r ?  Tant d ’aspects  c ocasses  se  pré
sen tent  à l ’imagination que l ’on ne sait  lequel choisir.

(1) E t C i e ? ? ! —  Oh !
(2) J e  vous jure que cette perle ne provient pas de C arlos. P arole !

(3) M êm e rem arque.
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I l y a  un peu plus de deux ans que je  connais  le 
B lond J e u n e  H om m e dont j ’ai le pesant honneur de 
faire  la poire.

A cette  époque il était déjà, physiquem ent, le costaud, 
le « V igoureux » qu ’il est  au jourd’hui : C o m m ent  le 
d é c r i r e ?  Son ca ra ctère  d ’« unique (1 )  en son genre  » 
rend ma tâche  difficile : mais puisque c es  lignes sont 
il lustrées  par la photographie, vous suppléerez.

U n e  gueule  sympathique : figure bien ronde (vous 
prenez  un melon de Honfleur, pour la t ê t e . . . ) ,  sur
montée d ’une toison frisée  et m outonnière, une tignasse 
de N ègre B lond ; des oreilles  un peu là ;  une paire 
d ’yeux pâles auxquels  le lorgnon donne « un éclat 
em prunté  » ;  le nez charnu, la bouche large et la lè v re  
sen su e lle  (c h u t ! )  te voilà, o Richard, o mon R o y !

Oui, mais en plus, et surtout,  il y a le sourire  !
Souvent jovial et bon enfant,  parfois  am er et scep 

tique, tantôt large, tantôt p incé,  souvent franc, parfois 
perfide, c 'e s t  le Sourire  Innom brable ,  le S ourire  
J o c o n d !

A h !  je  ne croyais  pas, dans ma candeur naïve, q u ’en 
donnant à Richard, lors du vol de M onna Lisa ,  cette  
épithète  de Jocond, e lle  supplanterait c es  deux surnom s, 
l ’un si glorieux, le second s i . . .  p lastique : De Vlaam
sch e Thucydides  et H et N uchter Kalf. M ais  en l ’appel
lant Jocond, j ’avais v isé  ce  q u ’il y a de plus essentie l  
en lui, je  l ’avais c lassé  d ’em b lée  parmi » les  S o u rires  
qui nous r e s t e n t . . .  » C ’était instructif,  tout s implement. 
E t  maintenant que la Jo co n d e  est  ren trée ,  ce la  reste  
a c q u is . . .

M ais  je  m ’égare  : achevons le portait de notre  ami.

(1) Attention, T y p o s  ! Son gez à l’oncle d’A lloïse et ne faites pas 
com m e lui.
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D e taille  m oyenne, le Jocond  n ’évoqu e que de fort 
loin le type de l ’A th lète  com plet, q uoiqu ’en un m aillot 
rév é la teu r, il ait osé  in ca rn er le divin D io n y so s; m ais 
en  rev a n ch e , il re tie n t l ’attention  par les  ra fin em en ts 
de sa to ilette  : R ick  habille  ch ic  ! L a crav ate , ce tte  
âm e de l ’é lég an ce  m ascu lin e, n ’a pas de grand p rêtre  
plus ferv en t que lui. S a  co llectio n , que l ’E urope nous 
env ie, com prend toutes v a rié té s  que les  ca p rices  de la 
mode et du Jocon d  aien t ré a lisé e s . E n  une gam m e 
infinie de te in tes, les  nœ u ds-cocard es m u ltico lo res se  
m êlen t aux am ples éch arp es  de so ies  m olles (L ib erty , 
que de ch o ses on com m et en ton nom  !) cep endant que 
d ’estiv a les  ce in tu res  de nu ances d iv erses ont gardé 
dans leu rs p lis, les  g râ ce s  alangu ies de l ’ép h èb e  aux 
h an ch es s o u p le s ...  car, disons le  tout de su ite , R ichard  
e st un ferv en t adepte de la danse  nos bals estu dian
tins ou carn av alesq u es n ’ont pas de v alseu r plus 
assidu. M ille  anecd otes m e brû len t les  lèv res , et qui 
ne sont pas des « coch o n n eries  » o cojond, pardon 
Jocond. M ais soyons d iscrets  : Je  ne veux pas cep en 
dant om m ettre  de dire le su ccè s  que v alu ren t à notre 
ami sa  v alse  len te  de la « V eu ve Jo y e u se  », non plus 
que son pas de « la D iv o rcée  » et sa  m arch e des 
G ig oletti, de sem én a riste  m ém oire. B re f , le  Jocond, 
c ’e st  le danseur trè s  connu, o Z istan  ! R eg re tto n s  ici 
q u ’il ne se  soit pas en co re  essa y é  dans d iv erses dan
ses  nou velles, notam m ent dans le  P a s  de l ’O u rs, auquel 
se s  dons n atu rels sem b len t devoir s ’adapter m erv e il
leu sem en t.

E t voilà  que la  danse nous fournit une e x ce lle n te  
transition  v ers  d ’au tres ta len ts de notre blond h istorien .

H is to r ie n ?  m ais oui, à se s  h eu res. Ju s q u ’ici, un peu 
ra res , se s  h e u re s ; m ais présum e m ieux que son voisin 
de cou rs ne peut nous dire le zèle  av ec  leq u el R ichard
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se con sacre  aux travaux q u ’il entreprend. Jadis  
il rendit béante  d'admiration la B ib l ioth èq ue  tout 
en t ière  (qui n ’était pas encore  le Pays de la P eur)  par 
son laborieux dépouillement de la G a z e t  van G en d  (1 )  ; 
l ’an dernier,  ce  fut Eginhard qui fi t l ’ob je t  « d ’une de 
ces  pénétrantes  études, toutes bou rrées  d ’érudition et 
em p rein tes  de fine psychologie » dont il a le s e c re t ;  
e t  depuis son doctorat, une thèse ,  d ’ordre très  nouveau, 
ab sorb e  une partie de son activité, sans  com pter les 
travaux nom breux, passés  et présents ,  de géographie 
urbaine et de topographie dont il s ’occupe : car il ne 
faut pas perdre de vue q u ’il est  la chevil le  ouvrière  
du S é m in a ire  de G éograp hie ,  au catalogue duquel il 
met la  d ernière  main.

La p lace  m e fait défaut pour dépeindre, com m e il 
le faudrait,  le zèle  comitard q u ’es t  notre ami : c ’est 
dans toute la force  du term e, un dévoué. P arm i les 
gestions  qui lui font le plus d ’honneur, je  c iterai  celle  
du C e r c le  A cadém ique d ’Histoire,  que, à force  de 
prodiguer son temps et son travail,  à force  d ’assum er 
toutes les responsabilités ,  il a doté, l ’an dernier,  d ’un 
copieux et substantiel Bulletin , qui lui valut la gratitude 
s in cè re  de tous les  m em bres.

Vous l ’ayant m ontré  en chair  et en os, en  étudiant et 
en comitard, je  ne puis om m ettre  de vous s ignaler son 
ardente  passion pour l ’Art e t  les  Artistes.  P erso n n e  
n ’a passé  par le M usée  dont il a la garde sans  avoir 
je té  un coup d ’œil sur ses  multiples collections : la 
plus rem arquable ,  à mon sens,  est  ce l le  de ses  propres 
portraits, depuis l ’âge de quinze jours ju sq u ’à h ie r ;

(1 ) S o n  labeur ne resla  pas san s ré co m p en se ; il nous revient en 
effet que les résultats de ce déponiblem ent eurent les honneurs de la 
publication (N. D. L. R .).
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m alheu reusem ent sa bonne mine n ’a tenté ju sq u ’ici 
que les artistes  ( ? )  photographes e t les silhouettistes  
fo ra in s . . .  A quoi songent,  je  vous prie, M M . La  G a u 
daro et B outet  de M onvel,  MM. H ém arot e t  Abel 
F a i v r e ?

Mais c ’est la musique surtout qui a Captivé notre 
Jocond : doué d ’une prodigieuse m ém oire  m usicale ,  
le réperto ire  dramatique actuel n ’a point de sec re ts  pour 
lui : l ’opérette  et le M usic-H all  le fascinent particu
l ièrem ent et nous som m es  plusieurs à lui s ignaler que 
l ’avenir  l ’y guette.

Songez,  en effet, que son réperto ire  de chanson
nettes  et de danses s ’enrichit  chaque jour, q u ’il com 
prend m êm e de ses  propres œ u v res ;  que déjà plu
s ieurs  revuistes  e t  com positeurs ont fait appel à ses  
talents et que l 'un de ses  amis com pose une œ uvre, 
dont lui m êm e é labore  le l iv re t !  G r is é  par des triom
phes d ’art pur, com m e ceux des rev u es  du 't Zal et 
des C o rb eau x ,  du C hat Noir de Term onde et de mul
tiples s u c cè s  mondains (1 ) ,  Richard pourrait bien lâcher  
l ’H isto ire  pour l ’Art : pour ma part, je  sera is  moins 
surpris , d ’ici dix ans, de l ’applaudir au G rand T héâtre  
de Fen illy-les-Vies,  dans « La  V eu ve  Jo y e u se  » (c ré a 
tion en cette  ville),  que de le voir e nse ig ner  l ’H istoire 
et la G éog rap hie  aux potaches de cinquièm e. —  Qui 
vivra, verra.

Voilà que j ’ai presque épuisé les rubriques  que mon 
vigilant ami m ’a si con sc ien c ieu sem en t  ass ign ées  : 
j ’e sp ère  y être  arrivé, sans « avoir fait de cochonne-

(1) Rappelons ici le su ccès av ec lesquel il rem plit, pendant l’E xp o
sition , les délicates fonctions de Sp eak er au Ciném a gratuit des 
Chem ins de F e r F ran ça is , fonctions où il sut faire apprécier son 
accen t et sa  chevalerie tout français. (Deux places pour ces Dam es !)
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rie », m êm e « légère  ou grave » : il ne m ’a pas é té  
difficile d ’ailleurs d ’év iter les su je ts  à l ’index. « L e
chapitre F e m m e s  et C ie?  » : l 'Appel a insisté jadis
sur une sér ie  d ’exp ér ien ces  m alheu reu ses  qui, aujour
d ’hui, n ’ont m êm e plus l ’in térêt  de l ’actualité  ! P eu t  
ê tre  que depuis, une passion platonique s ’est  em p arée  
de ce cœ ur de Jocond : on parle d ’une conquête  à T e r-  
monde, quelque petite provinciale éprise  des charm es  
et du bagou si paris iens de notre ami, qui veut « faire
phalène » avec  lui. Mais nous entrons  ici dans le
domaine m arécag eu x  de l ’hypothèse : peut ê tre  q u ’au 
sortie  d ’un T hé-T ango  ou d ’une soirée  à couplets,  que, 
depuis quelques mois, notre blond ami p ré fère  aux 
réunions estudiantines, il nous élucidera ce  problèm e 
sentim ental.  Ju sq u e  là : M ystère  et H ydrothérapie .

P o l i c h e .

Robert Tijdgadt
Vadrouille au déclin.

B ourgeois ren té et sucré.
Cham pion d ’arm es d iv erses!

Mûr pour le m ariage.
Sait travailler.

C ’est vers  1 8 9 0  que, par une journée  ensole illée ,  
naquit,  dans un petit village industriel proche de la fron
tière hollandaise, le « Tijd  ». Inutile de vous dire, 
q u ’é lev é  par les  tendres soins d ’une m è r e  vigilante, 
ce  petit bonhom m e devint bientôt la te rreu r des pai
s ib les  Se lzaeto is .  L e s  faits saillants de sa jeu n esse  
turbulente , s ’étant produits loin d ’ici, resten t  entourés  
d ’un voile d ’om b re .  C ’est dommage, car il eut été 
in téressant,  pour m ieux vous faire  connaître  son carac
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tère,  de savoir com m ent il se fit tant craindre des vil
lageois.

Il ne m ’est perm is que d ’affirm er une chose,  à 8  ans 
R o b ert  avait déjà une amie intime appelée « M anon ». 
C e  q u ’elle  fut tyranisée  cette  pauvre amie. S e s  h i !  
h a n !  plaintifs s ’entendaient à T ern eu z en ,  lorsque atte
lée  à une charette  anglaise rem plie  d 'enfants ,  e lle  
devait trotter toute la journée, dans la campagne. S o u 
vent m êm e son jeu n e  maître n ’hésitait  pas à se  faire 
porter, et alors il la faisait courir follement, au risque 
de se  rom pre les  os à chaque tournant de la route. S i  
Manon pouvait p a r le r !  H e u reu sem en t  pour elle,  son 
maître se  livra bientôt à d ’autres  sports. P arm i ceux-ci  
notons les ballades q u ’il fit, sur le  canal, dans une 
pirogue congolaise fort peu stable ,  rapportée de la 
C olonie  par son oncle,  chasseu r  intrépide et explora
teur hardi.

Q u elq u es  ann ées  plus tard, nous retrouvons Bob. 
à l ’Institut Rachez .  Il se  sent  né pour jongler avec  des 
form ules mathém atiques, et com m e tel prépare  son 
exam en d ’en trée  à l ’U nivers ité .  L e  voici au cours de 
V a lè re  M aes. Il sem b le  suivre  attentivem ent,  les  expli
cations c la ires  et nettes  que donne ce  savant profes
seur. S e s  yeux ne quittent pas son bouquin. M ais  si 
vous poussez l ’indiscrétion ju sq u ’à voir quel est  ce  
bouquin, vous ê tes  édifié. So u s  quelques  feuillets  de 
G é o m é tr ie  Analytique, se  ca ch e  « U n petit v ieux bien 
propre » par W illy , ou tout autre roman.

C e  petit truc fait penser à certa ins  cu rés  qui sous 
une reliure  de brév ia ire  l isent a ttentivem ent en rue, 
ou en tram, les  dernières  "  nouvelles  "  de Paul  de 
Kock.

N éanmoins R o b ert  passe  proprem ent son exam en 
d ’admission, et voilà lancé dans la « grande cou rse  ».
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Il est  bien vite reçu  et reconnu com m e bon dans le 
C e r c le  des plus rossards de la boîte et bientôt en com 
pagnie de son inséparable  Rob. Cop. il entreprend une 
visite  détaillée des étab lissem en ts  in téressants  de cette  
bonne ville de Gand. Il est  le plus choyé des « fiskes » 
de notre  m è r e  com mune, et longtemps il a gardé le 
souvenir  des douces ca re sse s  de « M ietche  ». Tout 
à coup il entre  dans une période de travail intense. A 
quoi a ttribuer ce  c h a n g e m e n t?  Engu eulade  paternelle ,  
ou amour subit de la sc ience,  nul ne le  sait.

Toujours  est-il q u ’il passe su cce ss iv em e n t  plusieurs 
e x a m e n s ;  lors de son incorporation il e s t  déjà en « spé
ciale  ». C o m m e universitaire il se  fait rem a rq u er  par 
son assiduité  e t  son entrain aux e x e rc ic e s ;  oh com 
bien ! Ja m a is  il ne connût le plaisir de cou ch er  avec  
"  M adam e Sapin " .

Jo u rn e lle m e n t  il arpente le trottoir de la G a r e  à la 
place d ’A rm es e t  de la place d ’A rm es  à la G a re .  Il 
p rom ène un uniforme flambant neuf, qui attire tous les  
regards.  L u i-m êm e d ’ailleurs ne res te  pas insensible  
à la vue d ’une jolie  taille, ou d ’une fine chevil le  coquet
tem ent  dégagée.

Son nouvel uniforme lui donne un aplomb de tous 
les  diables ! et ses  conquêtes  ne se com ptent plus.

Il garde un chaste souvenir  d ’une fillette, qui fut 
sa voisine lo rsq u ’il habitait en quartier  rue Neuve 
S t -P ie rre .  Ah ! quels yeux, et quelle  cheve lure ,  m e 
disait-il souvent,  et l ’eau lui en venait  à la bouche.

Il se  rappelle  aussi avec  délices  certain  petit ca fé  
de W ond elghem , ou servait  une jeune personne, qui 
ainsi que l ’a si bien décrit le cam arade Poep, joignait 
ad m irab lem ent l ’art de la peinture à celui de l ’amour.

R obert  ne fut jam ais  égoïste. En vrai cam arade il 
partageait volontiers le cœ ur de ses  am ies  avec  ses  
m eil leu rs  copains.
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P ou r  être  exacts  faisons enco re  mention d ’un 
« boent je  » récent.  Il s ’agit d ’une charm ante  personne 
à l ’abondante t ignasse  ro u sse  et au teint laiteux, qui 
depuis quelques  ann ées  fait la jo ie  des d ifférentes gén é
rations d ’E le c tr ic ie n s  qui se  su ccèd ent  rue du P étro le ,  
au laboratoire de M onsieur O scar.

L e  Tijd , a l ’espoir de conquérir  sous peu son der
n ier  diplôme d ’In gén ieu r-E lec tr ic ien  (sa cré e  fem m e 
rou sse  va),  et bloque à mort depuis quelques  mois ce 
qui se  rapporte à l ’industrie  sucrière.

Un dernier mot.
B o b y  fut toujours le m eilleur camarade. Ja m a is  fâché 

toujours bon caractère .
D ’un flegme im perturbable,  il ne faut pas essa y er  

de le faire enrager ,  « ça ne prend pas ». E x c e l le n t  
joueur de B ridge  et de couillon il se  recom m ande, 
com m e p rofesseu r pour les  bleus. P r ix  de la leçon : 
un ou plusieurs demis suivant la T em p ératu re  ambiante.

F r e d d y .

Max Goffint
P harm acien ; parfum eur; contreban dier; 

é lèv e  ingénieur m écanicien .
Fondateur de  « H aine et Trouille » (R. I. P . ) .

M em bre influent du com ité des E. I.
V ice-président des E co les  à la G énérale .

C e  naturel de B o u m  habite  B a sè c le s ,  « rapport à la 
garde-civique » ( 1 ).

A rrivé  à Gand, voici bientôt c inq ans, dépourvu déjà

(1) Qu’on me pardonne ce que ce m otif, évidemment sérieux, a de 
v ag u e; m ais l ’intéressé s ’est refusé à toute explication  supplém en
taire.
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des neuf d ixièm es de ses  illusions jadis  nom breuses,  
M ax fut sére u x  pendant à peu près un an (grade légal) ; 
l ’e ffet  déplorable d 'une pareille conduite n e  tarda pas 
à se  faire  sentir ,  et dès le mois de ju il le t  notre  ami 
rentra  chez  lui coiffé d ’une buse  de dim ensions.

P uis  il jura q u ’on ne l ’y prendrait plus. E t  c e  q u ’il 
y a de plus extraordinaire,  c ’est  q u ’on ne l ’y a plus 
jam ais  pris.

Il com m ença  par renon cer  sagem ent  à la conquête  
du parchem in légal,  et entra aux Arts et M anufactures.  
D è s  lors, de con cert  avec  son ami P ica lausa ,  il s ’occupa 
exc lu s iv em ent  de m en er  à la gloire le  c er c le  wallon 
(( H aine  et Trouille  » oui venait  de voir le jour ;  et ce 
fut alors l ’étude approfondie de la ville de Gand, de sa 
topographie, de son folklore, de son gen ièvre ,  de sa 
« triple », et surtout de son « teerl inkbak ». E n  expé
rim entateu rs  a e yrtis,  les m em b res  de « H aine  et 
Trou il le  » tinrent à visiter con sc ien cieu sem ent ,  c ’est-à- 
dire dans tous leurs  détals, les  innom brables  cabarets  
des environs du port de G and.

E n  som m e, c ’est  p robablem ent à la suite de ces  
nauséabondes  expéditions que Max est  devenu si expert  
en produits p h a rm a ce u tiq u e s . . .  m ais  ce qui nous épate 
plus, c ’est  que ce  sympathique encyclopédiste  n ’ignore 
aucun s e c r e t  de l ’art  de la p arfu m erie ;  il y a de ces  
ch o se s  in co m p ré h e n sib le s . . .

Ne parlons pas de son p h y s iq u e . . .  en tous cas,  re te 
nez que ce t  ép hèb e  es t  encore  plus laid que vous pour
r iez  le croire.

L e s  lecteurs  étonnés de trouver un contrebandier  
parmi nos cam arades, ou qui désirera ient  écou ler  en 
F r a n c e  des stocks  importants de tabac ou de dentelles,  
peuvent venir  m e parler à la G é n ér a le ,  tous les jours, 
de midi à une heure.

L e  N e u r a s t h é n i q u e .
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Paul Colmant

Com itard  de la G énérale,  
m e m b re  des C orbeau x.

Punchiste,
Tam bour-M ajor.

. . .  Ils  é taient trois à la G é n é r a le  et nature llem ent ils 
jouaient au « te ir linkbak ». L e s  demi gagnés, Paul 
racontait (vous ai-je dit q u ’il e st  un peu s t o e f fe r? )  : 
« La noblesse , tout ça  c ’est  très  beau mais qui n ’est 
pas n o b le ?  M oi,  tenez, je  descends de C h a r les  Q u in t !»  
Il s ’attendait à des e x c la m a t io n s . . .  « Moi aussi » dit 
f legmatiquem ent le  B on D rille  à la barbe  fleurie et aux 
yeux m étall iques  « moi aussi » c lam a le  Baron ,  et sa 
m oustache  d ressée  parut d é f ie r . . .  I ls  disaient vrai : l ’il
lustre Paillard, né dans un odorant appartem ent à 
E ec lo o  ( n ’est-ce  pas, K are l  O s ? )  fut leur générateu r 
commun. Ils  se  dirent cousins, et une chaude amitié 
les  lia depuis. M ais  seul Paul porta ce  titre qui devint 
bientôt son nom.

*

#  *

J e  l ’avais connu un soir au V ieux-G and ( trésorier,  
touche la réc lam e).  C ’était  au temps —  com m e il 
parait lointain —  ou ceux qui finissaient,  am enaient 
leur rem plaçant afin que de plus en plus la G é n é r a le  
groupa tous les étudiants l ibéraux. Ils  é taient là, deux 
u niste lla ires  un peu étonnés  et très dépaysés.  J e  m ’atta
blai près d ’eux et com m ençai mon boniment (voir dis
cours présidentiel à la ren trée )  —  « O h, non, ils com p
taient bloquer s ér ieu sem en t  et cer tes  jam ais  ils ne
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fera ient  parité de soc ié tés  d 'étudiants,  ab im es de per
dition, n ’est-ce  pas E m i l e ?  —  C e r te s ,  non dit Allard, 
car  c ’était  ce jeu n e  puceau qui accom pagnait  cousin, 
du reste  ma fiancée me l ’a bien d éfendu ! »

N aturellem ent, trois jours après ils é ta ien t  m e m b re s  
e t  six sem a in es  plus tard comitards de la G é n é r a le  : 
c e  furent des dévoués.

*
* *

Né à Gand (oui, madem oiselle ,  c ’est  un strop- 
drager) Paul fut balloté aux hasards d ’une carr ière  
administrative. R ien de saillant dans la v ie de l ’é lèv e  
de l ’a thénée  de V erv iers .  L e s  désirs  de la chair  (si 
faible) se  font cependant sentir  et il parait que c e r 
taines excursions  de bobsleigh firent du bruit à S p a . . .

R evenu  dans sa ville natale, pour y conquérir  son 
diplôme d ’ingénieur, Paul fut d ’abord très  sa g e ;  il 
avait  pourtant un oncle dont l ’influence aurait pu lui 
offrir les coulisses  théâtrales,  Paul n ’en profita pas. 
Mais  il se  lia bientôt avec  C arlos  du Ba la i  e t  un jeune 
ingénieur giblottin qui lui firent rapidem ent parcourir 
les  s e n t ie r s . . .  du vice et regagner le temps perdu.

Jo li  garçon, bien découplé, allure de prof de gym 
nastique (oh, ma chère ,  quel joli tam bour-m ajor et 
com m e il m anie bien la canne  au grand pom m eau).  
C ousin  découvrit  bientôt que le cœ ur des jo l ies  filles 
est  sensib le ,  il ne le fut pas moins à leurs  œillades.

M ais un jour, m alheur sans pareil,  il fut entraîné 
dans une maison « se le c t  ». L e  descendant des preux 
y rencontra  une reine assoiffée  de je u n e s  v e r . . . t u s  qui 
lui ouvrit son cœ ur et le moyen d ’y arriver.  Paul p éné
tra dans cet  antre béant et avide. C e  fut sa perte.
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J e  voudrais pouvoir je te r  un voile sur ces  deux 
années ,  mon devoir d ’historien m e défend de rien 
c a ch e r  à la postérité .  J e  serai  b ref  pourtant;  la ville 
entière  (du moins cel le  qui pense et qui vit) a connu ce 
vaudeville.

La  R e ine  très  am oureuse  exigeait  la p ré se n ce  et les 
soins continus de son jeu n e  soupirant : à ce  jeu  Paul 
perdit ses  couleurs si bien qu'au m om ent de l ’exam en 
il constata que sa tête était aussi vide que ce  qui avait 
e xc ité  les  désirs in lassables  de la belle .  Il retourna à 
Spa se  re trem p er dans le sein de sa famille et se 
m ettre  au vert.  L a  souveraine était insatiable et voguant 
au gré  de ses  cap rices  e lle  avait toujours plusieurs 
vergu es  (pardon) afin que sa nace lle  ne fut jam ais  
d ésem parée.  D e  B ru g e s ,  le  pilote attitré en fit l 'e x p é 
r ience  : un jour, arrivant à l ’improviste il trouva la 
place prise, Paul sut s ’esqu iver  à temps, l ’am oureuse  
fut persuasive et affirma que le jeu n e  occupant n ’avait 
osé  m ettre  une main hardie sur le gouvernail de la 
v ieil le  barque  sur laquelle  de B ru g e s  avait si longtemps 
navigué.

Soldat,  C ousin  fit l ’admiration des jo lies  bonnes  par 
sa tournure et son prestige, il ne  s ’en souciait pas et 
fidèle retournait  à l ’ancien râtelier.  Vous dire que son 
ser v ice  autant que ses  études s ’en ressent iren t  serait  
superfé tato ire  (à toi, poète).  L e  capiston, ja loux des 
s u c cè s  d ’un simple piot, le  lui fit b ien voir et seul un 
discours énerg iqu e  du papa Cousin put m ettre  fin à 
l ’avalanche de punitions qui s ’abattait  à tout propos et 
surtout hors de propos sur le pauvre Paul.

U n jour la R e ine  se  transform a en P r in ce sse .  No
b lesse  o b lig e !  Paul ne voulut pas déchoir : Voilà q u ’elle  
« s ’quatsharde » à m e faire des scè n e s  : e lle  « gron- 
d ’elle  » crie ,  zut j ’en ai ma c laque.  La pauvre re in e
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ne peut se  consoler  et l 'é lev a ge  de je u n e s  porce le ts  
tout roses  ne peut lui faire oublier l ’ingrat (car dans 
l 'âm e de tout hom m e il y a un cochon oui s o m m e i l le . . . ) .

D epuis  Pau! est  plus c a lm e ;  il s ’est  mis av ec  ardeur 
au travail et si parfois les  imprécations de C am il le  
troublent le  repos de ses  nuits ou si parfois il rê v e  
q u 'une  infirmière bulgare p e n ch é e  au dessus de lui, 
lui prodigue des soins dévoués, tout cela  n ’est q u ’épi
sodique. Paul est  un é ternel am oureux ( l ’amour, 
n ’est-ce  pas le printem ps),  c ’est  surtout et avant tout 
un exce llen t  cam arad e ;  ami s in cè re  et dévoué, on 
peut com pter sur lui en toutes c irco n s ta n ces ;  loyal e t  
franc, on ne fait jam ais  en vain appel à lui. U n jour, 
quelque peu aveuglé  par son amitié, les fum ées  d ’une 
lam pe et ce l le s  de la P i lse n  il voulut venger  l ’affront 
fait à son cousin dont le G ro s  avait  osé  (si peu) effleu
re r  la j o u e . ..

D isons en finissant que Paul est  un l ibre-p enseur 
convaincu aux idées philosophiques m û rem en t  p esées  
e t  que ceux qui le rencontreront plus tard dans la vie 
le trouveront,  com m e maintenant,  hom m e probe et 
libre.

L ’a u t r e  C o u s i n .

Paul Duwelz
dit « P olke  )).

M ec !!.

Grand, m ince,  é lég am m en t négligé, l ’œil canaille, 
la m oustache  en bataille, la c igarette  aux lèvres ,  la 
d ém arche  nonchalante , voilà P o lk e ,  b ien connu dans
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tous les  endroits ou l ’on s ’am u se, et m êm e à l ’In stitu t 
des S c ie n c e s .

P e tit  ap erçu  h istoriqu e de sa  vie. —  P au l est né 
à L ouvain  en l ’e n de g râ ce  1 8 8 9 . D ans son je u n e  âge, 
il se  fit rem arq u er par son application au travail e t sa 
bonne conduite. Il é ta it m arqué pour les  plus hau tes 
d estin ées (il m esu re  d ’a illeu rs  1 m. 8 0 ) .

H é la s ! tro is fo is h é las, il v int à G and à l ’U n iv ers ité  
en 1 9 0 7 . D ep u is ce tte  époque, son éto ile  l ’a abandonné. 
P o u r son m alheu r, il fu t aim é des fem m es e t les  aim a 
fu rieu sem en t.

S e s  p rem iers  m ois d ’U n iv ersité  furent trè s  rem plis 
par le s  no m b reu ses so rties  q u 'il fit av ec  les  m em b res 
de la G é n éra le . Il s ’am usa beaucoup av ec  les  copains 
e t fut réco m p en sé  de son zè le  e t de se s  cap acités  so if
fan tes  en re ce v a n t des m ains des an cien s le diplôm e 
d ’en tré e  à la G é n é ra le  av ec  la plus grande d istinction.

U ne nuit, au bal du C arn av al, il se  p rit d ’am our 
pour une jeu n e  fille qui, sous son m asque, p araissa it 
avoir toutes les q u alités. I ls  s ’a im èren t tend rem ent 
pendant q u elques jours, puis P au l, s ’ap erçu t q u ’il s ’é ta it 
trom pé et que sa fo lle  m a ître sse  ne répondait nu lle
m en t aux asp irations de son âm e.

M ais qui s ’y fro tte , s ’y colle . P o lk e  d evint am er et 
som bre. II eu t l ’air m orose e t agacé d ’un hom m e qui 
"  en a pein l ' dos de M argat ».

E lle  le  condam na à cinq  ans de travaux fo rcé s  au 
bout d esqu els il parvint non san s p eine, à s ’a rra ch e r 
des g riffes  de l ’e n jô leu se . A p artir de cette  époque, on 
le  v it rôder tous les  so irs  du côté  de la  P o r te  de la 
C o llin e . Il d élaissa  les  g e n tes  d em o ise lles  (E sth e r , 
A gnès, H élèn e , L u c ie , Irè n e , R ie b je , tout le ca len d rier 
quoi ! !) qui lui serv a ien t à se  dédom m ager des scè n e s  
con tin u elles  que lui fa isait sa  lég itim e. Il avait enfin 
trou vé une âm e oui pu isse com p rend re la s ien n e  e t le
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con so ler de se s  d éb o ires  p assés. Il é ta it tem ps q u ’il se 
ran geât, car se s  am ours extra -co n ju g ales  l ’av aien t p res
que cre v é . Il l ’e st d ’a illeu rs  encore.

A ctu ellem en t, il trav aille  beaucoup. C ’e st un m ec 
sérieu x . Il va aux cou rs et aux e x e rc ic e s ; il e st abso
lum en t décidé à q u itter les  cou loirs si froids de la ru e 
P la teau .

D epuis q u elques sem ain es, il étudie sa  gru e av ec 
application, ard eur e t talen t. A ux e x e rc ice s , on le  voit, 
p en ch é  sur la tab le, ca lcu ler, d essin er av ec  cou rage, 
san s ou blier de sortir q u elq u es instants pour fum er 
l ’ind isp ensable c ig arette .

L a  v ie estu diantine de P au l e s t  m arq u ée  de nom 
b reu ses  noces. C ito n s en tre  au tres la ballad e en sapin, 
v ers  quatre h eu res  du m atin, au bois de la C am b re , 
av ec  les cam arad es D en is  e t D e M an. A ccom pagnés 
d ’une gen tille  b e lle  de nuit, nos tro is cop ains soignaien t 
leu r sâoulographie en savou rant les  d ouceu rs des b rise s  
m atu tin ales et le con fo rtab le  des cou ssins.

J e  fus le  tém oin d ’au tres v adrouilles, à G and, dans 
"  les  p etits  ca fés  av ec  des grands v e rre s  pour dix cen 
tim es.

A h ! C e  q u ’on a rigo lé « au T axi » av ec  B e r th e  et 
L o u ise , e t H en rie tte , e t la m ère  d ’ice lle  à qui P o lk e  
payait des h u itres , dans le but cou p able d ’endorm ir sa 
v ig ilan ce. E t Loulou, ivre-m ort, affa lé  dans le fauteu il 
en m aqu ette v erte , qui soiffa it du cognac à la b o u te ille ! 
E t Popi fa isant se s  d iscours o léag in eu x. E t  les  ballad es 
la nu it en allan t aux bals de la G é n é ra le  ! F a lla it voir 
la g . . .  que tira it notre P o lk e  le  lendem ain m atin. C o u r
batu ré, flappi, il fa isait des e ffo rts  inouïs pour ne pas 
fe rm e r se s  pau p ières b leu ies  ' sur se s  yeu x brillant 
en co re  des fièv re s  de la nuit !

M aintenant, les  tem ps sont chang és. P au l a inauguré

13

i
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une vie toute de travail et de sob rié té . Il fréq u en te  les 
ca fés  dits « sér ie u x  ». O n peut le rem on trer trè s  sou
v en t à la « T a v e rn e  A lsacien n e » (réc la m e gratu ite) 
tou jours flanqué de sa  lég itim e et d ’un m énage d ’am ou
reu x, le  m ec II P au l B . et sa jeu n e  épouse (ou p resq u e).

L e s  c in ém as, les  m u sic-hall, le s  a ttiren t aussi : il y 
fa it noir e t l ’on s ’am u se économ iquem ent.

C om m e cam arad e, P o lk e  est un bon drille, un peu 
gueulard  e t très  grand joueu r. S i vous le  re n co n trez  
en ru e, il vous proposera de suite  d ’a lle r « pour un 
v e rre  » . Il vous ro ssera  proprem ent à la toupie (deux 
fo is additionner et une fo is m u ltip lier) e t au teerlin g -b ac. 
O h ! ce  teerlin g  bac ! C om m e P olk e  en possèd e bien 
toute la sc ie n ce  e t la tech n iq u e com pliqu ée : les e ffe ts  
de bande, les  ch o cs com binés des dés en tre-eu x , les 
s é r ie s  de com posés, les  reto u rs foudroyants qui étour
d issen t l ’ad versaire .

Au bridge, P au l est m oins exu bérant. L a  pipe aux 
d ents, il jou e fro idem ent, abattant len tem en t ses  cartes. 
Quand il e st em b arassé , il p asse  la  m ain dans le peu 
de ch ev eu x q u ’il lui re s te , en lèv e  e t rep lace  se s  lor
gnons d ’un geste  fam ilier, puis se  rem et à jou er, im pas
sib lem en t, lançant dans l ’a ir les  b o u ffées ré g u liè re s  de 
son brû le-gueule.

L es  sports ne sont pas é tran g ers  à P o lk e  : il fait par
fo is de la boxe et se  sert ad m irablem ent de ses  poings 
lo rsq u e lui ou se s  am is sont m e n a cé s ; dem andez plutôt 
à C h a m b e rla in ; il pourra vous raco n ter certa in e  h is
to ire  qui s ’e st d éroulée à la P la c e  d ’A rm es, le so ir du 
tonneau des E co le s .

P ou r term in er, disons que le cam arade P au l est un 
vrai copain, très  dévoué, trè s  serv ia b le , bien q u ’il ait 
l ’h abitude de vous engu eu ler et de vous jo u er des 
n ich es  qui vous font ro ter fortem ent, m ais pas bien 
longtem ps. M. G .
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Jean Lemens, dit “ le Vigoureux „

S ecréta ire de la G é.
Com itard à l'alm anach.
Com itard aux C olonies.

C orbeau .
P unchiste.
Tam bour.

Ex-corbeau  blanc.
E x-secrétaire de Fédération.

Ex-trésorier-adjoint de la Wallonne.
Ex-trêm e droite du Voorwaarts Football-C lub Sottegem  

(division III).

Quand je m ’en fus au coron visiter  le V igou reux 
pour l ’interview er en vue de sa poire, je  fus acceuilli  
par un retentissant « Ah ! V ’là B ob  qui va payer deux 
Kwattas ! »

C e t te  m anière  de vous souhaiter la b ienvenue,  tous 
ceux qui ont grimpé l ’étroit esca l ie r  qui m èn e  à son 
boxon la connaissent  cer ta inem ent,  car  pour exploiter  
ses  copains, vraim ent le V igoureux n ’a pas son pareil.

N ’allez  pas cro ire  cependant que le cam arade Je a n  
se  borne à taper ses  am is ;  demandez plutôt aux bour
geois de la ville ou d ’ailleurs qui ont eu quelquefois  
l ’honneur de faire un bout de vadrouille av ec  lui; ce  
q u ’on les  a tapés ceu x  l à !  (Tu parles,  o h !  Dieudonné).

Tout en soiffant une tasse de ca fé  et en bouffant 
les kwattas q u ’il m ’avait  extorqués,  j ’appris  sur le  
vigoureux L em in ce  les rense ig nem en ts  suivants  :

Né dans un infecte  patelin de calottins, au beau 
milieu du champ de bataille de F leurus ,  ses  p rem ières
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a nn ées  furent d'un ca lm e absolu. Il entra  alors à l ’A thé
née  de C h im ay  d ’où une escapade l ’en fit sortir bien 
malgré lui. Q u elq u es  années  après. Il arriva à Gand 
épris de l iberté ,  d ’amour,  de bonne b ière  e t  ayant de 
la vie  estudiantine une conception par trop ré a l is te .

G rand e  fut sa tr istesse  de voir à quel point de bour- 
geo isism e étaient tom bés la plupart des étudiants : au 
lieu des joyeux drilles d ’autan traînant leur  c ra sse  cas
quette  à travers  le  rampant, il ne rencontrait  que des 
poires en chapeau. C e  fut, m e dit-il. la plus grande 
désillusion de sa  v ie !

C o m m e il avait  le cœ ur d ’un apôtre et q u ’il était sûr 
que sa cause était  bonne, il voulut ra m en er  le niveau 
de la vie  estudiantine à la m êm e hauteur que jadis. 
E t  pour p rêcher  d ’exem ple,  il fit les nom b reuses  
vadrouilles qui ont illustré sa p rem ière  année  d ’uni
versité.

Qui ne connaît le pique-nique à T ro n ch ie n n e s  q u ’il 
entreprit  av ec  ses  copains, Abel,  C oorem an et l ’auteur 
de ces  l ig n e s ?  Alors on put voir, en plein après-midi, 
le V igoureux et le brigadier Coorem an qui étaient tom
b és  à l ’eau se  ballader en pan de ch em ise  le long de 
la route, au grand scandale de tous les  bourgeois  qui 
p rom enaient leur progéniture de c es  côtés .

L e  soir de l ’inauguration d ’un drapeau à S affe laere ,  
le  vigoureux et son ami Abel étaient p l e in s ! . . .  le fait 
n ’es t  ni extraordinaire,  ni intéressant,  mais les  suites  
le furent p lus; à 10 heu res  du soir com m e le con cert  
de la P la c e  d ’arm es finissait ils se  balladaient à deux : 
A bel muni d ’un drapeau de la G é ,  L e m in ce  av ec  un 
tambour troué sur lequel il battait  de toutes ses  forces  
av ec  une baguette c a s s é e ;  ainsi ils s ’en furent dans la 
gare  à em barquer leurs copains de B ru x e lle s ,  puis par 
la ville en em m erdant les  bourgeois.  Au com m e n ce 
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ment tout alla bien, mais v ers  minuit  d ’infâm es 
(( boullis  » en colère  ont tant cogné sur les  deux 
« zatlap » que le V igou reux  eut (après avoir mis un 
bourgeois  hors de combat) l ’oreille  a rra ch é e  et q u ’Abel 
qui s ’était endormi pendant la bataille resta  cou ch é  
jusqu 'au  matin sur un trottoir de la rue aux vaches .

L e s  délégations auxquelles  il assista  cette  p rem ière  
année  m éritent  d ’être  rapp elées  : G em b lo u x ,  M ons et 
A nvers,  d ’où il revint chaque fois avec  une gueule  de 
bois des plus réussies .  A A nvers  il trouva l ’occasion 
de m an ifester  en  m êm e temps son agilité et sa vigueur. 
C h e z  son ami, le brigadier Coorem an, quelques  délé
gués  G anto is  furent reçu s  très  ch iq uem ent par la s e r 
vante de la maison. Im m édiatem ent, les  quatre salops 
se  sont précip ités  à la fois sur la pauvre fille, mais le 
Vigoureux, plus leste, arriva bon p rem ier  et aurait 
jouit des fruits de sa v ictoire si dans sa plénitude, il 
s ’était rappelé ses  notions d ’anatomie e t  n ’eut pris 
l ’intervalle  compris entre la cuisse  et le  pantalon 
p o u r . . .  (tu sais bien c ’que j ’veux dire h e in ! )  C o m m e 
dirait le chasseur.

L a aussi il ram assa  une rac lée  d ’un co ch e r  qui (a-t-on 
jam ais  vu une telle ab sen ce  d ’éducation) refusait  de les 
conduire « gratis  » à travers  la ville et que le  Vigou
reux com m e de juste engueulait de la plus be lle  façon.

L e s  aventures  nous conduisent aux e x a m e n s !  En 
juillet com m e en octobre il y brilla  par son a b s e n c e . . .  
il fit bien.

La seconde année, le Vigoureux, profitant des dures 
leçons  de l ’exp ér ience ,  devient plus bourgeois.  Il ne 
pense plus q u ’à re fa ire  une jeune  dem oiselle  de bonne 
famille assez  jolie, l ’aimant bien et qui le console  dans 
ses  m om ents de détresse.

Inutile de dire q u ’il ne trouva pas ce  q u ’il chercha  
e t  pour c a u s e . . .
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A ssez  séduisant, très  séduisant m êm e, au prem ier 
abord par sa gentil lesse  innée, l 'é lég an ce  de ses  ma
n ières  et la distinction de son langage, il devient, aussi
tôt après conquête  faite, l ’être  le plus insupportable, le 
plus autoritaire, ce  qui fait que jam ais  il ne peut con
s erv e r  sa dulcinée plus de huit jours.

C e t  abandon éternel fut la cause  de la m élancolie  
poétique qui lui dicta s es  plus beaux vers.  A utre  m ar
que de bourgeois ism e : L e  bridge et les demis soiffés 
aux caves  deviennent ses  sports favoris. Il ne fait plus 
que les vadrouilles fo rcées  : ap rès  les  tonneaux, les 
13 du mois des Jo yeu x C orbeau x ,  les fê tes  de la W a l
lonne, du C o n grès  et cel les  (oh ! tendres souvenirs)  de
l ’E co le  des M ines  de Mons.

Mais tout celà  ne lui fit pas négliger ses  é tu d es ;  au 
contraire,  il se  livra à des travaux supplém entaires  en 
zoologie sur les infiniments petits et en chim ie sur les 
hydrocarbures  C  15, H 2 6  O, e t c . . .  e t c . . .

C e t te  ardeur à l ’étude fut m éconnu e des profs : 
le V igoureux ram assa  un bouchon en juillet. En octo
bre  il fut plus heureux et passa évidem m ent avec  la 
plus s im ple de toutes les satisfactions (em b rassem ent  
du Ju ry) .

J 'a u ra is  encore  beaucoup à vous raconter sur cet  
in téressant p ersonnage ;  mais il y a des cho ses  que je 
crains de dévoiler de peur de le mettre en co lère  (car 
alors gare aux noms de D . . .  et à vos th ie ss e s ! ) .  J e  
vais néanm oins risquer la suivante. Quand il sen t  un 
besoin trop pressant,  il se  soulage n ’importe où : au 
milieu de la P laine S t-P ie rre  (effet  de la C h r is tm a s ) ;  
voir m êm e dans un chapeau boule qu ’il envoie  ensuite 
com m e petit paquet à un de s es  m eilleurs copains.

Après avoir déblatéré  ainsi sur mon ami, je me vois 
cependant forcé  de lui reconnaître  cer ta in es  qualités :
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il est  parmi nous un des cam arad es  les plus dévoués 
et les plus serviab les ,  et s ’il gueule  parfois un peu 
fort, ce la  tient à sa vigueur mais  b ien vite il tombe 
com m e une soupe au lait.

Là-dessus, à la tienne, ma vielle  branche.
B o b  e t  L e  C a s t a r !

Jean Hasaert

Candidat en philosophie et lettres (G rou pe ph ilosophie). 
Candidat en  Droit.

Ancien secréta ire du C ercle  des E lèv es  de  
l'E cole M oyenne de Gand.

Ancien secréta ire du cerc le  d e  lecture des é lèv es  de la 
S oc ié té  G én érale  de l'A thénée royal de Gand. 

Ancien com m issaire, ancien  secréta ire, 
ancien v ice-président d e  la Fédération  des A thénées  

de B elg iqu e (Section  gantoise). 
Ex-Secrétaire de la G én érale.

S ecréta ire du C ercle d es  Etudiants en Droit. 
E x-secrétaire de la Littéraire.

Ancien rédacteur d es  M oissons futures.
Ancien collaborateur à l ’Aviatide 

et autres petites feu illes  littéraires. 
Ex-m em bre du com ité de rédaction de l ’Appel.

O u f !  je  c e s s e ;  car ce  n ’est  pas fini. J e a n  H a sa ert  
fit partie de tant de com ités  (et dem issiona tout autant 
de fois) e t  collabora à tant de feuil les  estudiantines et 
autres  ç u ’on viendrait difficilement à bout de l ’énu m é
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ration de s e s  titres. J ’ai sim p lem ent c ité  les  plus im 
portants. Ne vous figurez cep endant pas après la le c 
ture de tous ces  titres  fam eu x que notre h éro s  est 
un hom m e form id able, une e sp èce  de géant, attirant 
le regard  de tous les  passants par son air v raim ent 
im posant. D u tout. S ’il vous arriv ait de le  ren co n trer 
au P a rc  ou sur le chem in  du B ou levard  Z oologique à 
l ’U n iv ers ité , vous p asseriez  p robablem ent à cô té  de 
lui sans savoir seu lem en t eu e  c ’e st Je a n  H a sa ert qui 
p asse  ?. cô té  de vous. R ien  ne vous l ’ind iquerait, car 
il e st p etit, très  petit, plutôt de ta ille  insignifiante. 
M ais en co re. P eu t-ê tre  rem arq u eriez-v ou s quant m êm e 
que ce  m on sieur à la figure très  pâle, aux ch eveu x 
trè s  longs, coiffé  d ’un chapeau noir, m arch e vite , très , 
trè s  v ite , balançant son b ras en cadan ce e t salu ant de 
tem ps en tem ps q u e lq u ’un av ec de petits g estes  
cassan ts  et vous vous diriez peut ê tre  : « C e  m onsieur 
e st  trè s  nerv eu x e t doit bru squ er bien des ch o ses  ». 
C ’est b ien  ça, m essieu rs les  passants psychologues, 
m ais cep endant, ce  que vous avez pu rem arq u er en 
ru e n ’e st en co re  rien . Il faut le voir à l ’U n iv ersité  dans 
l ’auditoire où, plus à l ’a ise , il g esticu le  lib rem en t en 
exp osant ses  th éo ries  sou vent d éco n certan tes. M ais il 
faut surtout le voir ch ez  lui. P é n é tre z  av ec  resp ect 
dans ce  lieu  trip lem ent sa cré  qui s ’ap pelle  la ch am b re 
d ’étud es de notre ami Je a n . O h ! ce  n ’e st pas grand, 
c ’e st petit, très  petit, com m e notre v ictim e m êm e, 
m ais tout com m e lui, ça  re n ferm e b ien  des ch o ses. 
Ç a  ren ferm e tout son ca ra ctè re , ça m ontre toute sa 
v ie ; la décoration de ces  m urs c ’est tout son être.

C e  qui dom ine, ce qui de su ite  attire  les  regards, 
c 'e s t  un très  grand portrait de J e a n ; lui avant tout et 
au-d essus de tous et de tout. V oilà sa devise (so it dit 
en passant que la m odestie est le m oindre de ses
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défauts). Sera it -ce  à cause de cela  q u'il eut déjà tant 
de difficultés, q u ’il se  cham ailla  tant de fois av ec  les 
autres  é tu d ia n ts?  C ’est probable.  C e  qui est  certain  
c 'e s t  q u ’on trouverait  difficilement q u e lq u ’un qui fit 
partie de tants de com ités  que lui, m ais  q u ’on trou
verait  encore  plus difficilement q u e lq u ’un qui dém is
sionna tant de fois dans les  m ê m es  comités.  Ç a  com 
m en ça  ?. l ’A thénée  où Je a n ,  imbu de son indiscutable 
im portance, jugea n é ce ssa ire  de briguer les  hauts 
postes dans mainte soc ié té  de gosses,  pour rem arquer 
p resque im m édiatem ent après q u ’il s ’était trompé sur 
la valeur de ses  compagnons, q u ’ils n ’étaient pas dignes 
d ’être  aidés par lui, e t  après une s cè n e  dramatique 
( ο  π ο  π ο ι ,  π ο π ο ι ,  π ο π ο ι  ( ! ) )  régulièrem ent la m êm e, Je a n  
f . .. le camps.

A l ’U nivers ité  ce fut la m ê m e  chose.  Après b ien 
des séa n ce s  de préparation autour du grand poë le de 
l 'auditoire de Philo, où il discuta avec  désinvolture sa 
propre valeur scientifique et l ittéraire,  il jugea le mo
m ent venu de postuler au rang digne de sa personne 
dans nos grands corps estudiantins libéraux. O n l ’ac
cepta. H élas  ! ce  fut une grandeur b ien ép hém ère .  
J e a n  disparut vite, trop vite, hé las  ! L e s  com pagnons 
n ’étaient-ils  pas assez  in te l l ig e n ts ? . . .  ou ne fit-on pas 
assez  de ca s  des qualités indiscutables  de notre vic
t i m e ? . . .  m y stè re !

D epuis  quelque temps J e a n  s ’est re t iré  des comités,  
attendant sans doute l ’occasion de nouveaux exploits 
dans les  soc ié tés  bourgeoises.

M ais  revenons à nos moutons . S i  J e a n  est persuadé 
qu ’il a b ien des qualités, il est  tout aussi persuadé que 
ceux qui l ’entourent n ’en ont pas du tout, e t  il est  tout 
aussi convaincu que pour le b ien de l ’humanité il doit 
com m uniquer ses  réflexions au grand public.  Il em 
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ploya pour cela  b ien des moyens. L e  principal cep en 
dant fut la publication au moyen de l ’Appel. Oui ne 
se  souvient du fam eu x Z arathoustra  disant des 
am abilités  à M axim e, à C am ille  et tutti quanti;  les 
luttes épiques qui s ’en suivirent, enfin le s i lence  com 
plet de notre m alheu reur Z arathoustra  après avoir é té  
plusieurs fois en danger de mort, et après s ’être  c réé  
une nouvelle  fournée d ’ennem is .  S e s  ennem is  ! Ils  sont 
légion, car peu de gens com prennent notre héros  et 
beaucoup interprètent  fort mal s es  ges tes  b ru squ es  et 
ses  exagérations  d ’artiste.

M ais  il a aussi des amis. G rand  dieux, il en eut e t  il 
en aura encore .  C a r  si J e a n  n ’o b serve  une ju ste  m e 
sure  en rien il l ’o b serve  surtout très  peu en amitié. 
Il changea autant de fois d ’ami q u ’il chang ea  de 
culotte. C a r  si beaucoup d ’entre  nous trouvèrent grâce  
à ses  yeux, fort peu euren t le bonheur d ’avoir une 
tournure d ’esprit  à la hauteur de la s ienne  e t  les  m al
heu reux  furent répudiés dès que Je a n  s ’en fut aperçu. 
Mais  quand q u e lq u ’un fut trouvé digne de l u i ! ! !  O !  
K em p erh e id e  souviens toi ! La  ville entière  fut bou
le v e rsé e ,  les  m urs de la petite cham bre  du Boulevard 
Zoologique trem b lèrent au bruit  des d iscussions aussi 
tum ultueuses  que ronronnantes,  l ’U nivers ité  toute 
en tière  était  en ém oi;  en rue on s ’écarta it  devant les 
2  f rè re s  en p ensée  arpentant à grands pas les  princi
pales ar tères  de là v i l le ;  puis un beau jour une dis
cussion form idable  et puis :

« lorsque tout est  fini ! »

C ’est  là un petit drame dont nous avons tous les 
deux, trois mois une petite édition rev u e  mais  m al
h eu reu sem en t  nullem ent corrigée.  P ou r  le m om ent 
l ’élu, qui sem b le  avoir plus de chance  que les autres
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est  le bon P ro sp e r ;  tout com m e J e an c ’est  un fervent 
disciple de M onsieur Ruisseau delà B iè re  dans la 
s c ie n ce  de l ’autogobisme. C ’est  je  crois  leur unique 
ressem b la n ce .  J e  vous entends dire : « Ç a  promet 
pour l ’avenir » —  "  C e  sera  amusant » .  —  « Q u e  
fe ra - t - i l?  » J e  l ’ignore.

Notre c h e r  ami fait des études de droit, m a is . . .  
sera-t-il  jam ais  a v o c a t?  B ie n  q u ’il’ passe  tous ses  
exa m en s  e t  encore  av ec  un grade (b ien eue,  soit dit 
entre  nous, le grade ne corresponde jam ais  à la som m e 
de travail fourni par notre ami),  je  crois  cependant 
que Je a n  s ’est  trompé dans le choix  de sa carrière ,  
e t  je  crois  m êm e q u ’il est  d ’accord avec  moi pour faire 
ce t te  affirmation. Il a beau bloquer sans  cesse ,  J e a n  
n ’aura jamais l ’esprit  juridique car  il est  philosophe. 
D é jà  à l ’A thénée  il effraya p rofesseu rs  e t  condisciples  
quand devant la c lasse  éblouie  il se  mettait  à exposer  
et discuter les théories  de N ietzsche et de S ch o p en
hauer. Aujourd'hui il est  fervent disciple de M onsieur 
Hoffmann e t  il prépare  une th è s e ;  mais une t h è s e ! ! ?  
O n en parlera  longtemps mon cher.

Il deviendra donc philosophe. —  « M ais  mon cher  
ça  ne rapporte rien ». P a s  de danser .  J e a n  est encore  
littérateur.  E t  en effet, quand on pénètre  dans son 
sanctuaire  e t  q u ’on a bien admiré son portrait, ce  q u ’on 
voit aussi c ’est  une b ibliothèque et une sér ie  de photos: 
Sh a k e sp a e re ,  Hugo, d ’Annunzio, Ibsen ,  M aeter linck ,  
Goethe, etc.  etc.  C ette  bibliothèque ren fe rm e  plusieurs 
œ u v res  m anuscr ites  de notre victime. L e s  photos sont 
ce l le s  de ses  dieux. C ’est aussi à l ’A thénée  que Je a n  
se  ré v è la écrivain. S e s  rédactions, souvent d éconcer
tantes, furent l ’objet de plus d ’une légende dans les 
c la sse s  in férieures  à l ’A thénée.  A l ’U nivers ité  sa gloire 
littéraire  augmenta journellem ent ju sq u ’au jour où il 
jugea n écessa ire  de fonder avec  P re y s  les « M ois
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sons futures » de triste  m ém o ire .  D epuis  lors on enten
dit parler fort peu de lui. I 1 paraît q u ’il écr it  m aintenant 
en Néerlandais  dans des rev u es  hollandaises qui lui 
paient 1 fr. la page. O ui,  m es  ch e rs  amis, il écr it  en 
Néerlandais.

Après avoir été à l ’A thénée  un des leaders frans
quillons, il devint flamingant enragé,  pour changer  
enco re  deux ou trois fois après. Ne vous étonnez 
p a s . . .  il a im e les ex trêm es.

II y a enco re  un seul point auquel je n'ai pas touché :  
J e a n  et les fem m es.  M y s t è r e . . .  m y s t è r e . . .  le plus com 
plet. J e  vous rappellerai seu lem ent  ses  attaques contre  
le beau sexe  dans . l ’Appel, attaques qui furent suivies  
d ’une m en ace  de mort au nom de toutes ses  victimes. 
P ou r le m om ent il paraît q u ’une jeune b e a u t é . . .  e t  un 
vieux b e a u pè re  in s p . . .  mais s i le n c e ;  je  crains trop 
la co lère  de mon ancien ami.

J e  terminerai par dire que Je a n  est  aussi un car ica 
turiste, aussi un esthète ,  m ais  que c ’est  surtout m algré  
ses  exagérations  et s es  petits défauts, un exce llen t  gar
çon, de grand m érite ,  ayant un réel talent et qui ira 
loin dans la vie.

S a n s  rancune hein, Jean .
L e  J o c o n d .

Antoon
Ex-secrétaire adjoint de la G.

T résorier adjoint de l'Almanach. 
C om m issaire de la G.

Ex-porte-drapeau de la G.
Instructeur au corps des Tam bours. 
P rofesseu r de langues ex otiqu es.

Antoon laissa entendre son p rem ier  v agissem ent en 
la coquette  petite  ville de F u rn e s  en l ’an de grâce
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1 8 9 1 .  Il pesait ,  paraît-il,  exactem ent  huit mille  neuf 
cent  quatre vingt dix neuf g r a m m e s . . .

O u f ! . . .  Tant?, molis er?.t Antonam condere  G e n te m  !
S e s  éducateurs  cultivèrent en lui une nature calm e 

et placide, s ans trop le fa t iguer !  E t  Antoon nous arriva 
de l ’A thénée  de B ru g es ,  la panse déjà suff isam m ent 
arrondie et la figure sere ine .

M algré  sa corpulance, il passa ses  p rem iers  mois 
d ’université  presque imperceptible  à l ’œil nu. C e  ne fut 
que vers  le milieu de l ’ann ée  que certa ins  m e m b re s  
de la G é n é r a le  rem arq uèren t son assiduité à venir  
tous les  midis à la G . E t  on eut l ’idée d ’en faire un 
secrétaire-adjoint.

Alors  donc on l ’accosta un jour.
—  « Dis donc, gros, tu devrais nous tirer  d ’affa ire ;  

il nous m anque un secré ta ire  adjoint à la G . . .  ( G e s te  
de dénégation craintive d ’Antoon) . . .  Mais, tu sais , 
ne t ’inquiète pas, c ’est  pas diffici le !  Il suffira d ’écr ir e  
de temps en temps cent nonante quinze f o is . . .  : 
—  Jeudi soir,  8  h. Tonneau, ou bien : Mardi soir 8  h. 
séa n ce  de la G é n éra le ,  et copier les  a d r e s s e s . . .  »

Antoon prit un air rassu ré  et fit de la tête un geste  
timide de conciliation.

« M ais  oui, je veux bien cam arades  », ajouta-t-il 
av ec  un sourire un peu timoré.

D è s  ce  jour Antoon fut un m em b re  vra im ent e ffectif  
de la G é n ér a le .  C ar ,  toujours au poste, il noircissait  
c on sc ien c ieu sem en t  des cartes  de convocation en par
fait connaisseur et collait les t im bres av ec  une dextérité  
à dém onter un jeu n e  stagiaire de notaire !

Au bout de cette  année, lors de l ’é lection du nou
veau C om ité ,  Antoon fut, à raison des nobles  serv ices  
rendus, bombardé Porte-drapeau de la G . : poste ém i
nem ent honorifique et de confiance !
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E t Antoon passa aussi son exam en en Ju i l le t  à la 
plus g r a n d e . . .  satisfaction de ses  professeurs.

A la re n trée  de l ’année suivante, Antoon revint frais 
et rose  com m e un gros cochon fra îchem en t lavé. Il 
avait  em m agasiné  par un repos bien m érité  une grande 
quantité d ’énerg ie  pour rés is ter  à un travail de longue 
hale ine .  Au tonneau de rentrée ,  la parole fut donnée 
à Antoon.

C e  fut une révélation. Il nous a chanté  l ’histoire 
d ’un certain  Antoon qui par surprise  se  trouva un jour 
e n fe rm é  dans un bac à avoine en trop bonne soc ié té  
au grand ahurissem ent de son papa. O n se  roula et du 
corps on n ’appela plus notre gros copain que du nom 
d ’Antoon.

Enhardi par son succès ,  Antoon se  produisit par la 
suite au piano dans s e s  rem arquables  solos pour flûte 
nature. Son concours fut précieux dans toutes nos 
réunions estudiantines voir m ê m es  dans les  petites 
réunions intimes ou d ’ailleurs jam ais  il ne se  c u i ta . . .  
pour m ieux pouvoir se  produire !

Pourtant,  quand j ’y songe bien, je  m e rappelle  c e r 
tain jour —  oh com bien  brum eux pour notre cher  
Antoon —  ou je  dus ê tre  son guide et son infirmier.

Antoon, qui com m e tout étudiant aime b ien  à vider 
son v e rre  à. la papa dût ce  jour là surm onter un obsta
cle  bien ru de:  F a c e  à face  avec  un v erre  de W isky-soda 
c hez  l ’ami Freddy, d iscu tant . . .  c h a n ta n t . . .  b re f  se 
croyant déjà au b a rre a u . . .  il s ’a p p e r ç u t . .. hélas,  trop 
tard de l ’effet  néfaste  du liquide q u ’il ingurgitait.

Résultat  : J e  pus le conduire chez  l u i . . . e n  m e  lais
sant traîner car son cen tre  de gravité qui se  trouvait 
p r e s q u ’en p erm anence  à deux pas devant lu i . . .  Il 
descendait  la rue des fem m es S t -P ie rre  en b o l id e . . .  
L a circulation allait être  gravem ent com prom ise. H e u 
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reu sem en t  un agent se  trouvait à son p o s t e . . .  a v e c  son 
petit bâton blanc.

C ’était l ’occasion où jam ais  de s ’en s e r v i r . . .  et 
e ffect ivem ent il fit s igne d ’un geste  é légant que je  
pouvait passer  avec  mon v é h ic u le . . .  p a rd o n . . .  avec  
Antoon !

P lu s  loin Antoon trouvant q u ’il prenait  trop d ’élan, 
stoppa net en em brassant un ré v e rb è re  auquel il resta  
collé  com m e un gros limaçon.

R e n tré  chez  lui il m e servit  la seconde édition de 
cette  boisson exqu ise  ( ! )  considérab lem ent corrigée  et 
augm entée ,  en bafouillant que c ’était le coup du ré v e r 
bè re  qui était  la cause  de tout le m a l . . .  e t c . . .

L e  lendem ain il se  sentit  les  ch eveu x  m ieux plantés 
dans la crâne  que jam ais  et on jura de ne plus jam ais  
reco m m en cer .

E n  com pensation de sa sobriété ,  Antoon est un fer
vent du T er l in ck  B a c  budjetivore  !

Q u e  celui qui veut connaître le moyen infaill ible  
de faire un c a v a l ie r . . .  de B ru g e s  e t  perdre la culotte, 
prenne une leçon gratuite ch ez  notre illustre héros. 
Il vous apprendra à être  tenace,  à jouer  à partir de 
11 h e u re s  ju sq u ’à 1 1/2 heu res  pour perdre ou gagner 
en fin de compte la som m e fabuleuse de 5  cen tim es 
(cec i  pour les  jours de v e in e ! )  vous aurez  en co re  
l ’avantage d ’arr iver en retard à la pension et de pou
voir m an ger votre d iner froid.

E t  puis on apprend chez  lui à calcu ler  les  chances  
de gain et surtout de perte. Ainsi .Antoon parvient à 
com prendre (en regardant d ésesp érem ent son porte- 
monnaie  vide) que les  chances  de perte sont en majo
rité sur les  ch a n ces  de gain, quand il a lê ché  pour un 
v erre  alors q u ’il en avait déjà une bonne demie dou
zaine à son actif.
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Il m 'a  confié q u ’il est  occupé à é laborer  un ouvrage 
d ’une portée socia le  qui fera, paraît-il,  sensation, au 
titre ronflant :

"  D e  l ’influence du Terlink-bak  sur les obligations 
du P a ter  flamilias ! »

L e  grand m érite  de ce  chef-d ’œ u vre  consistera  sur
tout dans le fait de n ’ê tre  compris par personne si ce 
n ’est  par Antoon lui-même. P ou r cela  il l ’écr it  dans 
la langue cabalistique qui constitue la hu itièm e m e r
veil le  du monde par suite de sa grande force peu 
native.

C ’est ce que comprit très bien un bleu qui le jour 
de son baptêm e en subit les  foudres sans  com pter q u ’il 
reçut  sur le  crâne  un exce llen t  pansem ent humide 
pour le rem ettre  de ses  émotions. C e  fut d ’ailleurs ce 
q u ’il comprit le m ieux de l ’é loqu ence  tonitruante 
d ’Antoon :

C ’est enco re  à l ’aide de cette  langue q u ’Antoon fait 
à l 'occasion le c h a rm e u r . . .  de bourgeois. E lle  est  en 
cette  o ccu re n ce  d ’un effet vraiment magique. L e  bour
geois  le  plus inabordable,  le  plus haineux de l ’étudiant 
se  sent  en peu d ’instants hypnotisé et n ’a rien de plus 
em p r e ssé  que d e . . .  rég ler  avec  le  garçon.

C e t te  année  Antoon a transféré  ses  pénates  en l ’an
cien cantonnem ent de son vieil ami Kieke.

C e la  fait son affaire, car il aime beaucoup le  con
fort et soigne ja lousem ent sa petite santé. P ou r le sur
plus K ick i  lui a cédé sa pharm acie  et ses  com estib les ,  
m ê m e  quelques  récipients ,  glorieux trophées  des 
vadrouilles de ja d is !

S a  b esogne term inée  Antoon trouve ses  délices  à 
déguster une bonne tasse de chocolat extra  fin, cuisiné 
par lui au moyen de bon cacao recueill i  dans la suc
cess ion  du vieil ami K ieke.
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C am arad es ,  si vous désirez goûter ro y a le m e n t . . .  à 
l ’œil je  vous recom m ande la maison Antoon. L e  patron 
reçoit  toujours très  b ie n !

Fui.

Le Campinaire

"  E tre  et paraître » dit-il, et chez  lui l ’e ss e n c e  et 
l ’apparence s ’unissent en une polyphonique harm onie  
qui est  Lui.

C ’est  un très  grand philologue, un grand buveur 
de b ières  lourdes, un braillard, un sentim ental,  un 
intellectuel qui considère  les  paysans « aux cerveau x  
e n c ra sés  d ’ignorance » com m e ses  frères ,  un noctam 
bule, un c h a ste ;  le tout selon les  h eu res  et l ’interlo
cuteur, car  il e s t  b ien évident que jam ais  personne ne 
l ’a contem plé dans sa multiform e activité.

C ’est un bon garçon qui fera  son petit bonhom m e 
de chem in dans le journalism e, la littérature, à moins 
que ce  ne soit dans la ch ico rée  et le b eu rre  fin.

S a  d em eure est  com m e un tem p le ;  son harem , 
peuplé d ’o m bres  fugitives, est  c é lè b r e ;  son rê v e  y 
évoque de voluptueuses m usiques, des danses nues, 
des héta ïres  aux seins  durs et aux doigts frô leurs ;  
des fum ées  blondes de narghilé,  des g laces  de Venise ,  
des ép hèb es  aux yeu x céru b in s ;  il vous tuera si vous 
doutez de s es  récits .

Ne croyez  pas m es  raco ntars !
L e  cam pinaire  est  un ami dévoué, qui vous défend, 

et ne vous assom m e que dans des re v u e s  si vous avez 
le m alheur d ’ê tre  plumitif;  et s e s  c on frères  se  sou
viennent de ses  mauvais tours;  « après moi le déluge » 
dit le Cam pinaire.

14
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S e s  rom ans ne se  com ptent plus. « L e t t res  du petit 
jeu n e  hom m e pâle », « Z éno b ie  aux bas de soie  », 
tels  sont les  t itres  su gg est i fs ;  le  prem ier  se  passe  dans 
un bar, le  second dans un bouge, et il y a là une 
description d ’un bal estudiantin que je  vous reco m 
m an d e ;  c ’est  du pur v é r is m e ;  puis il y en  a d ’autres  
encore  qui se  passent dans des lupanars,  des bains, 
e t  autres  mauvais  l ie u x !  M ais  quel s ty le ;  les phrases 
se  balancent com m e des lys, le ry thm e rappelle  le 
pesant brocard, les  mots sont d ’azur;  et quand il écr it  
en vers,  il est  divin, mon grand ami !

Ne croyez  pas ce  que je  vous raconte  ! U n jour il 
voulut convertir  les  gourgandines à la ch a ste té ;  c ’était  
louable et m érito ire ;  il n ’a d ’ailleurs que des m é r ite s ;  
c ’est  le compagnon le plus aimable, le plus gai,  le plus 
serviable ,  le plus naïf,  le plus tend re ;  c ’est  un styliste 
éprouvé, c ’est  une éto ile  nouvelle  au ciel de la litté
rature  nationale, c ’est  le plus grand hom m e des jeun es  
lettres  b e lg e s . . .  après moi, s ’en tend !

E t  ça, vous pouvez le cro ire  !



M ONS

La Fanfare professorale de l’Institut

Il nous rev ien t  que le C on sei l  d ’administration de 
l' Institut,  ja loux des su ccès  rem portés  par la F a n fa r e  
de la G é n éra le ,  s ’est  réuni d ern ièrem ent pour décider 
la fondation d ’une soc ié té  de musique professorale .

M . Raoul W aro cq ué ,  qui présidait la séa n ce ,  offrit 
av ec  la bonne grâce  dont il est  coutum ier de supporter 
les  frais  q u ’entra înerait  l ’organisation de la socié té  
pour lui p erm ettre  d ’éclipser ,  en  faste, la m odeste  
F a n fa re  estudiantine.

M. D utr ieux fit rem arq u er  les  d ifficultés q u ’on ren
contrera it  dans l ’organisation d ’une fanfare.  « Il ne  
sera it  pas facile, disait-il, pour des gen s  de son âge 
de souffler  dans des bom bardons e t  des tubas ».

M. M yen  Vanolande proposa alors de fonder une 
C h o ra le ,  qui perm ettrait  à certa ins  é lém en ts  de faire 
apprécier  la puissance de leurs  cordes  v o ca le s ;  cette  
proposition ne recueil l i t  q u ’un nom bre  très  restre in t  
de voix.

L a  fondation d ’une F a n fa re  fut finalem ent admise. 
Il fallut alors attribuer les  postes et, à tout seigneur,  
tout honneur, il fallut choisir celui à qui incom berait
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la lourde tâche de diriger la phalange. P lu sieurs  can
didatures furent p résentées ,  mais on tomba d ’accord 
pour d écern er  cette  fonction à M. W aro cq ué .  qui pré
sidait avec  tant de grâce  et qui surtout,  par la dignité 
et la m a jes té  de sa tenue, en imposait.  M. Canon- 
Legrand fut désigné com m e porte-drapeau. M. G o u je t

fut nom mé, à l 'unanimité,  tam bour-m ajor ;  sup erbe  de 
prestance et de grâce ,  il conduira avec  autorité son 
corps qui ne com prendra pour l ’instant que trois é lé 
m ents  : ce  sont les trois benjam ins qui ont é té  choisis,  
à savoir : M M : But, Martin et Rauq. Nul doute q u ’ils 
ne dém entiront pas la confiance q u ’on a mise en eux
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et qu'ils  entra îneront d'un pas allègre  les m usic iens,  
au rythm e de leurs rou lem ents.

M. Jottrand demanda de pouvoir se  fa ire  entendre 
dans les sonates  de gong chinois. U ne trompette thé
baine fut m ise  à la disposition de M. Lambill iotte ,  
tandis que M. D a u b resse  était charg é  de sonner le 
clairon. H e rr  Sch m itt  sollicita le poste de trom bone à 
coulisse ,  instrum ent auquel il donnera une impulsion 
nouvelle.  M. H eupgen confia q u ’il était rev enu  d ’A ngle
terre  avec  un superbe  saxophone. L e  cornet  à piston 
qui n écess ite  un coup de langue prompt e t  vif fut 
donné à M. Brison. U ne fâcheuse  proposition de 
M. D e liasse faillit tout gâter.  Celu i-c i  ne vou
lait-il pas tenir sa partie en produisant des chocs  
au moyen de minerais  de l ’è re  p lé is to c è n e ?  O n cria  
nature llem ent haro sur le baudet et pour le punir,  on 
lui imposa un m isérab le  alto. M. D u chaîn e  fit valoir, 
com m e savent seu ls  le faire les  avocats,  s es  brillantes  
qualités  pour jouer les solos de b ug le ;  puis M. M ais
triau con fessa  q u ’il suivait  le cours de cor de ch a sse  
au C onservato ire .  L ’O car ina ,  qui exige  beaucoup de 
doigté, fut ré s e rv é  à M. Fu ch s ,  recordm an de dacty
lographie. M. M asson obtint le basson et M. D utrieux 
la c larinette .  M. Ricardo Aznar avoua q u ’il avait  un 
faible  pour pincer de la flûte et M. Vayngurten  éprou
vait le m êm e sentim ent pour l ’ophycléïde. M. P ierrard ,  
inventeur d ’un nouvel instrument, un tube sans  sou
dure, accordé en jouera. M. W illam e, très  entraîné à 
souffler  dans les  p issettes,  eut la c orn em u se .  Un porte- 
voix sera  l ’instrument de M. Van Mierlo. M M . M on
tenez  et Talaupe, jouant du tuba, encadreront M. B onus,  
qui a obtenu la délicate place de bombardon. Pou r ne 
pas sortir du domaine de la géom étr ie ,  M. Coblyn  se 
chargea  du triangle. L e  poste de ca isse  roulante fut
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dévolu au cam arade Frrranço is  A ndrrré , qui possède 
toutes les conditions requises.  L ’attribution de la grosse  
ca isse  fit l ’o b je t  d ’un assez  long débat ;  enfin, M. D e b a 
chy fut nom m é à cet  emploi, tandis que Constant,  son 
préparateur, était chargé  de porter l ’instrument. P a u 
vre  C on stant ! A M. Hublard furent données les  dou
b les  fonctions de cym balier  et de bib liothécaire .  Q uant 
à M. M yen il jouera de l ’accordéon.

L e s  répétit ions com m enceront incessam ent.  A près 
les exa m en s  de juillet, la soc ié té  e ffectu era  sa p rem ière  
sortie . O n attend avec  impatience cet  év én em ent,  car,  
ce la  en sera  un.

Enfin, une bonne nouvelle .  Il paraîtrait que la séa n ce  
académ ique d ’ouverture  ne com porterait  plus, à l ’ave
nir,  de discours, qui sera ient  rem p lacés  par une audi
tion de la soc ié té  professorale .

Nous souhaitons longue et h e u reu se  v ie à la nouvelle  
société .

Marcel F émino.

Auguste Maquet

D irecteur de l’E co le des M ines 
et Faculté P olytechnique du Hainaut.

Un front large, uni, sans la moindre des rides, un 
frond calm e, un de ceu x  dont H en ry  B ata il le  disait : 
« C 'e s t  le visage de l ’intell igence ». D e s  yeu x  vifs 
d ’une mobilité  extrêm e, des yeu x dont le regard, dans 
les  c la irs  reflets des lunettes,  vous vrillent l ’âme, vous 
obsèdent et vous découvrent en en t ie r ;  des yeux, enfin, 
d ’ironiste subtil.

T e l  nous apparaît  l ’hom m e au prem ier  contact.  Tel
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imprègne-t-il  à ses  é lèv e s  un resp ect  initial, instinctif 
et sans  b asse  flatterie.

O n  a dit de M. M aquet : « C ’est un ca ra ctère  », 
en attribuant à c e  s im ple mot une idée de force. M ais  
si on y attache un sen s  moins spécial,  on reconnaît  que 
dans l ’unité de c e  caractère ,  il y a p lace  à de nom breu
ses  nuances, toutes in tim em ent l iées  com m e un épa
nouisem ent de sp ectre  luminieux.

L e  professeur e t  le d irecteur en sont deux reflets  
éga lem ent nets. L e  p rofesseu r,  c ’est  l ’hom m e de 
sc ien ce .  L ’hom m e de sc ie n c e  classique, ou du moins 
celui que l ’on se  rep résen te  com m e tel. est  calm e, 
pondéré, indifférent des cho ses  e x té r ie u res  à son 
théorèm e, e t  qui poursuit  son idée avec  méthode et 
m êm e souvent av ec  lenteur. M. M acquet,  à ce  point 
de vue-là, n ’e s t  pas classique, car  en raisonnant ses  
dém onstrations, il les vit. E t  cela  donne à son cours 
une animation extraordinaire.  S erv i  par une constitu
tion essen t ie llem en t  nerv euse ,  il s ’anime en parlant, 
se  prom ène d err ière  sa table, trépidant com m e un 
moteur, se  lançant à toute v itesse  quand la route est 
large et cla ire,  pétillant d ’é t ince lantes  com paraisons;  
puis, d écrivant un passage ardu, pénible,  il ra lentit  tout 
à coup, s e s  paupières se  crispent doucem ent et par la 
fente  é tro ite  des yeux il contraint son regard et sa 
p e n sé e  à s ’am incir ,  à se  con ciser  et les  gestes  de ses  
m ains, courts,  insinuants, com plètent l ’habile  m an œ u
v re.  A lors  ,1e but atteint, il respire ,  sourit in tér ieu re 
m ent à sa fougue et lance un trait d ’esprit,  vite, sans 
s ’y appesantir, n ’attendant pas, com m e tant, h é la s !  le 
sou rire  approbateur d ’un auditoire. C elui-ci ,  d ’ailleurs,  
ne  lui es t  pas indifférent, et c ’est  peut-être  là une domi
nation p assagère  du d irecteur sur le professeur.

M. M acquet,  entrant au cours, je tte  posém ent le
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coup d ’œil du maître. La  porte fe rm é e  s ’e n t r ’ouvre 
devant un retardata ire .  Un b re f  : « Trop tard, mon
s ie u r !  » voit fuir un visage penaud. T re n te  seco nd es  
après,  nouvel entrebâillem ent.  « Trop tard, m onsieur » 
e t  le regard est  sév ère .  L a  porte se  re fe rm e,  l ’œil 
s ’adoucit et M. M acqu et m urm ure  : « B o n  voyage ! ». 
S i  toutefois le retardataire  parvient à s ’introduire der
r iè re  l ’amphithéâtre ,  le p rofesseu r a deux mots : 
« A p p a r a i s s e z » ;  un pas hésitant gravit lé g è re m e n t  les 
c inq m arch es .  « D isp ara issez  », et le son allourdit des 
talons descend la rampe.

M M acq u et  le  déclare d ’ailleurs à qui veut l ’en ten
dre : "  J e  suis bon enfant,  mais d ’une susceptib il i té  
atroce  ».

Voilà, direz-vous, de bien grands mots. C e t te  sus
ceptibili té  est. en effet, ch ez  notre d irecteur un prin
cipe, je  voudrais m êm e bien dire un tic. C a r  voyez- 
vous bien un hom m e d ’esprit  vivre avec  un p r in c ip e ?  
Non ! S e u le m e n t  M. M acq u et  s ’es t  dit : « J e  ne puis 
donner prise aux sou rires  », e t  il inventa sa suscep 
tibilité com m e une form e polie, p resque déférente, 
d ’appeler ses  é lèv e s  au respect.  D ’ailleurs, il l ’applique 
si bonnem ent,  sa susceptibilité.  Il ne supportera pas 
devant lui un curage d ’ongles ou de dents, une rec ti 
fication de plis de cravates ,  mais si par hasard un 
pauvre étudiant-soldat s ’endort abruti de fatigue, il n ’a 
pas la v ilaine p ensée  de cro ire  que son cours est 
soporifique, il devine la fatigue et. faisant une grosse  
voix de général,  il tonitrue : « E v e i l le z  le  militaire ! » 
E t  puis sourit  des yeu x e ffarés  du dorm eur év ei l lé  en 
sursaut.  E t  cela  nous fait cro ire  que sa susceptibil i té  
est  toujours en lutte ouverte  avec  sa bonté.

M. M acquet,  en tant q u ’esprit  scientifique, est un 
fervent.  Nous ne croyons pas q u ’il puisse être  parti
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san du doute. Il croit d ’abord, r ien ne l ’étonne, et s ’il 
garde un certa in  scepticism e, c ’est  tout au plus afin 
de s tim uler son esprit à la re c h e rc h e  et à la vérif ica
tion p ersonnelle .  S a  foi est  d ’ailleurs sans  secre ts ,  car 
il p ré fère  nourrir les autres,  les  jeunes,  de ses  idées, 
que de s ’en fe rm er  égo ïstem ent avec  sa sc ience.

Ainsi apparaît  le professeur.
Le  directeur, lui, est  l ’hom m e d'administration. Il 

e s t  moins en rapports directs avec  les  étudiants et 
ceux-ci  ne connaissent  son activité  fébrile  que par ses  
n o m b reu ses  manifestations.

L e  bureau directorial,  tout tendu de tapisseries  g re 
nats, est  le sanctuaire  de la méthode. T out y est  c lassé ,  
étiqueté ,  chaque ch o se  a sa place fixée, e t  dans l ’en
c om b rem en t  d ’un travail prodigieux, on devine, m algré  
tout, l ’ordre précis. C h a q u e  étudiant y est  connu, coté, 
y possède p resque sa fiche com m e dans un greffe  de 
juge d ’instruction. E st -ce  pour cela, que la porte du 
bureau de M. M acq u et  est  con sid érée  com m e une 
porte de l ’e n f e r ?  Nous ne le savons, mais ce  qui est  
indéniab le ,  c ’est  q u ’un  léger  frisson parcourt les éch i
n es  de ceu x  qui en franchissent  le seuil et resten t  
invariab lem en t v issés  au plancher.

C e  q u ’il veut, c ’est  la s tric te  discipline, le  resp ect  
des instructions. L e s  valves fourmillent d ’avis. Il 
répond à toutes les demandes personnellem ent,  et ses  
avis  e t  ses  rép onses  sont b rèv es ,  parfois c inglantes,  
toujours justes.  M ais  quand e l les  paraissent exag érées ,  
c ’es t  que le d irecteur a est im é q u ’il devait parler avec  
l ’esp rit  avant de parler av ec  le  cœur.

Un jour,  traversant un couloir en m âchonnant son 
c igare ,  il cro ise  un étudiant fumant la c ig are t te .  Alors, 
montrant son havane, il dit b ru squ em ent : « Moi, oui ! 
mais  vous, p a s !  » .  E t  dans ce  « vous » e t  dans ce
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« moi », il y avait  la distance des rôles  tout s im plem ent 
et non pas la morgue hautaine et m ép risante  d ’un 
supérieur cassant.

C e  q u ’il faut admirer surtout chez  M. M acquet,  c ’est  
cette  énerg ie  intransigeante  qui l ’aide à accom plir  un 
travail effarant, absorbant,  formidable,  sans  prétendre 
en la isser une part aux autres, de cra in te  que les  autres  
ne la gâchent.  C e t te  activité  débordante et d és in téres 
s eé  s er t  avant tout sa passion pour cette  E co le ,  le plus 
pur joyau des r ich e sse s  in te llectu elles  provinciales,  
pour cette  E co le  q u ’il a fait s ienne,  auquel il con sacre  
sa v ie  depuis trente  ans e t  q u ’il développe tous les  
jours vers  la perfection idéale, fidèle à sa devise : 
« Nisi utile est  q uod facimus, stulta est  g lo r ia !  »

Nous étudiants, nous ne pouvons que faire notre,  
cette  appréciation qui donnait il y a huit ans un jour
nal montois : « M onsieur M acq u et  est  une volonté et 
une force  ».

L e  3 0  novem bre ,  il y a quelques  jours, M. M acq u et  
a eu 6 0  ans. L e  sa it - i l?  Nous en doutons, car il n ’a 
g u ère  le temps d ’y p enser  et com m e les  esprits  tou
jours jeunes,  il garde l ’é ternel  sourire  d ’une vie labo
rieuse. Aussi, lo rsq u ’il pousse la démonstration exp ér i
m entale  ju sq u ’à m ontrer sa tête  aux rayons X ,  s ’il y 
bran le  le menton, ce  n ’est  pas pour rapp eler s es  ch e 
veux blancs,  mais pour faire r ire  les  grands gosses  
qui le voyent et qui, en regardant cette  amusante 
om bre  chinoise,  pensent à leur en fa n ce  et aux sil
houettes  q u ’on fait avec  les  mains. Il sait  que, m achi
nalem ent,  on fait cette  comparaison, mais  il sait  aussi 
que l ’on n ’y attribue aucun ridicule, étant donné q u ’en 
agissant ainsi, on devine q u ’il veut d escendre et fra
te rn iser  a v e c  ses  é lèves .  C ’est  une bonté  qui ne s ’affi
che  pas mais qui se  fait sentir .
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L e  4  d écem b re ,  jour de la S a in te -B a rb e ,  fête  du 
directeur e t  de son E co le ,  a vu enco re  l ’enthousiasm e 
d es  étudiants. L e  profond resp ect  et la vénération 
q u ’ils  ont tous pour leur directeur s ’est  affirmé s in cè 
rement.

Enfin, plus tard, dans quelques  années ,  com m e 
ceu x  qui sont ingénieurs déjà, ils pourront dire avec  
f ier té :  « Nous som m es les anciens  é lèv e s  de M acquet.  »

Aramis.

Emile Jottrand

D irecteur de l'Institut com m ercial d es  Industriels du 
Hainaut.

La taille haute, le buste  red ressé ,  une allure à la 
fois simple et imposante, le v isage un peu allongé, 
encadré  d ’une barb e  noire géom étr iqu em ent taillée,  
deux yeux fureteurs  d errière  des lorgnons. L e  voilà 
tel q u ’il apparaît physiquem ent.

C e  qui frappe tout d ’abord chez  lui, c ’est  cette  
m a jes té  qui en impose, qui sait  se  faire imposer.  E t  
toute son attitude, toute sa physionomie sem b len t  con
courir  pour lui en donner plus encore .

J e  m e suis  la issé  dire un jour que les  débuts de 
M. Jottrand dans la carr iè re  d ’avocat furent pénibles.  
Q u ’il nous pardonne cette  indiscrétion et cette  audace : 
il était , disait-on, tout à fait piteux; c ’était pour lui une 
difficulté  inouïe  que d ’aligner quelques mots. Il était 
la victim e d ’une émotion que tous ceux qui affrontent 
la p rem ière  fois une tribune connaissent,  mais qui n ’est 
pas p réc isém en t  le propre de tout avocat.
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E t quand on rapproche sa facil ité  d ’élocution de 
l ’heu re  p résente ,  on se  demande q u ’elle  est  la force

d ’énerg ie  dépensée pour vaincre  ce t  obstacle  et arr iver 
à une telle m aîtr ise  de soi-même.
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Celu i  qui com prend la lutte in térieure  que M. Jo t 
trand a dû entam er avec  lui-même à ses  débuts, peut 
se  faire une idée de la trempe de sa volonté.  « C ' e s t 
un c a ra ctè re  », disait-on, ici-mêm e, de M. Macquet.  
R ien  ne saurait,  égalem ent,  mieux résu m er  l ’im pres
sion forte que suggère  cette  anecdote..

M ais « ce  c a ra ctè re  » a voyagé. Il a goûté aux c iv i
l isations e n c h a n te re sse s  d ’E x trê m e -O rie n t  et, tout en 
y prenant des leçons d ’énerg ie ,  il y est devenu diplo
mate, heu reu x  contact des cours. M. Jottrand a gardé 
un amour profond pour c es  pays souvent m éconnus et 
dont la civilisation grandiose n ’a jam ais été suffisam ent 
exaltée ,  reconnaissance  infinie pour les  bonnes  choses  
q u ’il y a acquises.  C ’est  vraim ent en apôtre q u ’il parle 
de cet  E x trê m e -O rie n t  et la ferveur q u ’il m et à nous 
en en treten ir  a m êm e fait dire à cer ta ins  d ’entre  nous: 
"  C ’es t  sa m aro tte !  »

N ’allez pas croire après ceci que M. Jottrand soit 
attaché uniquem ent à une idée de prédilection, au 
contraire ,  il e s t  l ’hom m e de toutes les idées, pourvu 
q u ’e l les  re lèven t  de la logique.

Il dégage de suite la valeur d ’une pensée. Il en 
exam ine  les  bons et les  mauvais  côtés,  il dit ce  q u ’il 
y a de vrai dans les prem iers ,  ce  q u ’il y a de faux 
dans les  seconds, il provoque lui-même les  crit iques, 
il les  la isse  s ’orienter suivant nos conceptions à chacun, 
il les ram ène  v ers  l ’idée m aîtresse  et, en quelques 
mots nets  et précis,  résum e tout le débat;  et ce ,  avec  
une telle a isance, en conservant le flegme de c e s  
grands b rasseu rs  d ’affaires, q u ’on ne réfléchit  pas au 
travail considérab le  q u ’il v ient d ’accomplir. D urant toute 
la discussion, com m e mû par un électro-aimant, irré 
s istib lem ent,  chacun le regarde, et cette  télépathie de 
p ensée  d ’é lèv e s  à professeur est si grande, q u ’on ne
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rem arq ue  pas le feu de c es  yeu x qui scrutent  dans nos 

esprits  pour y d iscerner  nos idées. D a n g ereu x  profes
seur, diront les pessim istes .  P a r  cet  em pire  q u ’il a 
sur ses  é lèves ,  il peut leur faire admettre des idées 
toutes faites. R ien n ’es t  moins vrai pour M . Jo ttrand ; 
cer tes ,  les esprits  faibles  et irréf léchis  se  la isseront 
fac ilem ent fasciner  par la netteté  de ses  argum ents,  
mais  le p rofesseu r le sait  bien. I l le sait  e t  hab ilem ent 
fait voir après  l ’avers,  le rev ers  de la médaille ,  et la 
logique apparaît  précise  à chacun.

D ans son cours d ’économ ie  politique, il s ’e f fo rce  
de nous fournir des exem p les  sim ples e t  e x a c ts ;  quel
quefois,  pour que sa p ensée  s e  vrille  m ieux en nous, 
il choisit  un exem p le  saillant, qui in téresse  e t  q u ’on 
retient,  plus par sa b izarrerie  que par son intérêt. 
Q u ’importe, puisque le but es t  atteint.

Ajoutez à cette  c larté  du fond, l ’é lég ance  sans  re c h e r 
che  de la forme, l ’ironie aigre-douce et mordante,  et 
particulièrem ent cette  ju stesse  dans le  choix des exp res
sions, et vous aurez  une vague idée du charm e que 
re c è le  une de ses  h eu res  de cours.

C ’est  av ec  peine q u ’on c h e rc h e  à distinguer les  per
sonnalités  du professeur et du directeur. D a n s  ses  deux 
fonctions, M. Jottrand apporte le  m êm e souci de cour
toisie. L e  bureau directorial n ’es t  pas un de c e s  sanc
tuaires  où la présence  d ’un profane n ’est  point to lérée ,

au contraire ,  s es  portes sont larges  ouvertes .  M. Jo t 
trand ne dem ande pas m ieux que de recev o ir  ses  é lè 
ves.  S a n s  rien dire, par un s im ple coup d ’œil,  il sait  
nous faire rectifier  une attitude d éfec tu eu se  e t  d ’une 
parole encourageante ,  il m et de suite  à l ’a ise  l ’é lèv e  
qui s ’est  la issé  émouvoir par l 'a tm osp hère  de son 
bureau. Il sait, dans toutes les situations, garder un 
sang-froid m erveilleux ,  il com m unique un optimisme

15
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ardent à tous ceux qui ont le bonheur de causer  avec  
lui.

M . Jottrand prise avant tout l ’esprit  de correction. 
Il le c h e rc h e  en tout : « D ans l ’habil lem ent,  dans 
l ’attitude, dans la p ensée ,  dans la langage, dans les 
écrits ,  soignez la correction. « U n e  cravate  mal nouée, 
une pose négligée, une idée absurde, un mot peu à sa 
place, une lettre  sans  tact, peuvent perd re  un ho m m e ». 
C e s  principes, qui sont les  s iens, il s ’e fforce  de nous 
les  inculquer.

L o rsq u e ,  l ’an dernier, se  déclara  la grève  gén éra le ,  
il n ’était bruit  dans le B o r in age  que de l ’arrêt  des 
chem ins  de fer et des tramways. C ’était  p réc isém en t  
en pleine période d ’interrogations. Q u e lq u e s  é lèv e s  
a llèrent trouver M. Jottrand pour savoir quelle  aurait 
é té  leur situation si les c iconstan ces  les em pêchaient  
d ’assister  aux exam ens.  M. Jottrand leur répondit hum o
rist iquem ent par un ukase où se  réflétaient et sa force 
de volonté, e t  sa logique, et son ironie. « Je u n e s  gens  
du X X e sièc le ,  com mençait-il ,  qui, demain, sere z  à la 
bataille  de la vie,  nous m ’effrayez  », et du m êm e ton 
docte, il donnait à ceux qui n ’avaient pas su d iscerner 
l ’importance du devoir, une leçon de mâle énergie .

D ans  le  « Jard in  d ’E p icure  », Anatole F r a n c e  raconte  
que visitant un m u sée  d ’histoire naturelle ,  il fut piloté 
par un des con servateurs  qui lui décrivit les  zoolithes 
avec  une extrêm e com plaisance. Il l ’instruisit ju sq u ’aux 
terrains  pliocènes, mais lo rsq u ’ils se trouvèrent devant 
les  p rem iers  v estiges  de l ’hom me, il détourna la tête  
e t  répondit à ses  questions que ce  n ’était point « sa 
v itrine ». M. Jottrand s ’efforce  de c ré e r  chez  nous le 
goût de la culture générale ,  il essa ie  d ’agrandir notre 
v itrine : « les  cours de l ’Institut sont cer tes  en co r ré 
lation avec  ce but. dit-il, mais cela  ne suffit  pas, l isez
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les journaux, in téressez-vous à tout ce  qui se  passe  
autour de vous ».

C e t te  activité  incessante  q u ’il voudrait nous voir 
m anifester,  il la prodigue lui-même, ca r  il ne lui suffit 
pas d ’organiser  tous les rouages de l ’Institut, d ’y don
ner  ses  co u rs ;  non, le  voilà com m e s ecré ta ire  de la 
C h a m b re  de C o m m e rc e  de M ons, dont il e s t  le  nerf-  
m o teu r;  l ’an dernier,  lors du congrès  de la Féd ération  
des C h a m b re s  de C o m m e rc e  à P hiladelp hie ,  il re p ré 
sen ta  la B elg iqu e  et, en sa qualité de s ecré ta ire  g é n é 
ral, eut une part du s u c cè s  du dit C o n g rè s .  C e  qui 
nous valut du res te  des informations uniques sur les  
Etats-U nis ,  grâce  à sa qualité  essentie lle  d ’observation.

Q u ’il nous excu se  d ’avoir quelque peu rail lé  sa 
"  marotte "  en la consacrant par l ’illustration : Q u ’il 
n ’y trouve q u ’un modeste hom m age de l ’admiration de 
ses  é lèves .

Marcel F émino.

Le Cercle Trilogique

Trilogique : décomposons le mot.
Tri  : trois. —  Ils  sont en effet  trois m e m b re s ,  chauve,  

roux et barbu.
Logique : je  ne sais  trop si le sens  q u ’a attribué 

l ’A cadém ie  à c e  mot convient au c er c le  dont il s ’agit.
M ais,  n ’ergotons pas. L ’appellation n ’est  rien. 

Voyons la personnalité.
L e  but de Trilogique n ’a jam ais  é té  b ien  d éterm iné .  

Nous nous perm ettrons  de l ’é tablir  com m e suit :
1° R e c h e rc h e r  la v ér ité ;
2° S e  cuiter .



-  228 —
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P la ço n s  les deux é lém ents  sur chacun des plateaux 
d ’une balance, nous rem arquons que le  second incline 
le  fléau d ’une m an ière  désastreuse.

C e la  indique pour ceu x  à qui cette  p esée  spirituelle  
n ’apparaîtrait pas c la irem en t que ju sq u ’au jourd’hui les 
ac tes  posés par le C e r c le  Trilog ique  s ’inspirent b eau
coup plus du second que du primo.

U n e  longue observation des trilogues m ’a conduit 
à ce t te  conclusion :

"  Toute  coupe transversale  crân ienne  e f fec tu ée  sur 
chacun des trilogues m ontrerait  la prédom inance du 
second é lém en t  pour la m ajorité  d ’entre  eux et parfois, 
à cer ta in es  époques, pour l ’unanimité ».

E st-ce  à dire, lecteurs,  que la poire de ce  cerc le  
soit indigne d ’ê tre  m ise  à t a b le ?

P a s  du tout. S ’il en était ainsi, mon graphite crayonal 
ne souillerait  pas la b lancheur virginale  d ’un tissus 
cellulosique.

L a  vie  du Trilogique m érite  d ’être  déshabillée  devant 
vous.

C e  oui frappe tout d ’abord dans toutes les  m anifes
tations de ce  cerc le ,  c ’est  l ’originalité.

Jam ais ,  le  T rilogique ne s ’est  cuité  suivant les  règ les  
b ien établies.  L e s  ac tes  q u ’ils posent dépassent de 
cent  coudées  ceux des autres  c e rc le s  estudiantins.

L a  raison de c e l a ?  C ’est dans s es  m e m b re s  q u ’il faut 
la chercher .

Qui ne connaît les  trois têtes  sp écia les  de P ete r ,  
l ’affranchi a narch is te ;  C o qu ette ,  l ’am oureux vadrouil
le u r ;  B ib lio ,  le  b loqueur alcoo liqu e!

C e s  deux qualificatifs, pour chacu ne  d ’elles ,  suffi
sen t  à les  caractériser .

D ans  la re c h e rc h e  de la vérité ,  c ’est  P e t e r  qui vient 
en p rem ier  lieu, suivi du B ib l io  avec  qui il discute par-
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fois ;  la santé  de C oqu ette  ne lui p erm et pas de s ’occu
per de questions philosophiques (Cupidon lui donne 
assez  de fil à retordre).  S u r  l ’autre point,  le secundo, 
ils se  valent.

Du reste ,  j ’ai tort d ’introduire de la h iéra rch ie  dans 
cette  description. L e  Trilogique n ’en admet pas : ses  
p rincipes sont com m unistes .  Il a un sym bole  devant 
lequel s es  m e m b re s  s ’inclinent chacun du m êm e angle. 
Ils  sont trois qui ne  form ent q u ’un : C ’est  la Sain te-  
T rin ité  te rres tre .

P ré c isém e n t ,  ce t te  égalité  est  un des plus beaux 
traits du Trilogique.

M algré  s es  principes, nous d isséquerons le C e rc le  
pour en exam in er  chacun des m em bres.

P e t e r  est  b ien con nu ; la soi-disant couche de pom
made dont je  l ’ai enduit il y a quelque temps n ’a pas 
em p êch é  mon portrait d ’ê tre  fidèle.

C oquette ,  le nègre  roux, est  né  dans un wagon de 
chem in de fer  entre  M aubeuge e t  la P en te cô te ,  selon 
son estimation oui a b ien une certa ine  valeur.

Coquette ,  c ’e s t  le  gamin de Paris .  T ou jou rs  gai, 
ses  réparties  et la m im ique dont il les accom p agne 
fera it  se  tordre une table  de nuit. U n jour,  il pénétra 
dans la boutique d ’un marchand de moules,  dans le 
but d ’ach eter  un kilo de ces  cétacés .  L e  b rave  m ar
chand venait  de perdre sa b e lle -m ère  et ne  pouvait 
se  consoler.  C oq u ette  fit tant que le  marchand finit par 
se  tordre en re m erc ia n t  le ciel de l ’avoir délivré d ’un 
crampon tenace.

U n e  nature  si débordante devait fo rcé m e n t  trouver 
un trop-plein et c ’est  pour cela  que C oq u ette  est  devenu 
un fervent du tir à l ’a r c . . .  oui!  du tir à l ’a rc ;  mais  
a v ec  des f lèches  spéciales ,  em poisonnées  par un c e r 
tain Cupidon. dieu de l ’Amour. Il est  passé  m aître  dans



—  2 3 1  —

cet  art et les v ict im es q u ’il a déjà fa ites  e t  q u ’il fait 
ne se  com ptent plus.

So it  dit en passant, C oqu ette  demande un s ecré ta ire  
diligent et discret pour tenir à jo u r le cou rier  volumi
neux que constituent les lettres  de ses  victimes.

P a sso n s  du roux au noir.
C ’est du B ib lio  que je  veux parler. U n e  forte  tête 

ce  Biblio,  il ch a u sse  du 5 2 .  M algré  q u ’il soit adver
sa ire  le plus acharné  de tout ce  q ui est  parasitisme, 
il la isse  cro ître  sur s es  lèvres  et son menton des poils 
noirs épais.  C o m m e tous les  grands esprits ,  ce  B iblio  
a ses  fa ib le sse s ;  le gin a pour lui une saveur toute 
sp écia le  et le carmin pâle de son nez accu se  nettem ent 
un abus de ce  réactif  alcoolique.

E t  voilà ! . . .
J o h n .



—  2 3 2

Le Grand Zèbre
Le Gd Zèbre est toujours debout 
On en cen se sa  puissance (bis)
D’un bout du monde à l’autre bout 

(G Œ T H E).

U n p eintre  futuriste le rep résentera it  par deux 
m è tre s  de sau c isse  maigre  tendue entre  un bonnet de 
police et une poire de godillot.

Nous autres  qui connaissons plus intimement l ’ani

mal, nous n ’abuserons  pas, lecteur ,  de ta nonchalance,  
par des réc its  paraboliques dans lesqu els  tu pourrais
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mal saisir  le degré de nos diffamations. Nous te dirons 
tout crûm ent q u ’il m ange du foin en é té  et boit des 
demis en hiver.

Son nom lui vint en naissant,  aussi b ien q u ’on 
apporte sur cette  triste te rre  une langue pour mentir 
et un nombril pour re p érer  le cen tre  du ventre .  
M adam e G rand Z è b re  con serv e  en un coin de son 
hall ier  un pêle-m êle  bondé de photos m erve il leuses .

Ç a  re p rése n te  le grand Z è b re  à tous les  âges, depuis 
le quaternaire ,  car le primaire sera it  indécent,  ju sq u ’au 
m oderne.  J ’imagine mal les jo ies  in tenses  de M. L o m 
broso, s ’il était tom bé sur une collection aussi parfaite 
de l ’évolution d ’un crâne  entre  l ’innocence  des pre
m iè re s  h eu res  et la basse  débauche  des h eu res  pré
sentes.  C a r  il est  un fait, ma patience  est  à bout et 
je  brûle  de hurler : L e  G rand  Z è b re  est  un blagueur, 
il a vendu tous ses  vieux copains pour un streep. A 
l ’h eu re  q u ’il est, et cédant au bas instinct de faire du 
bluff devant les  b leus au paptême, il se  p ré lace  enco re  
sur des banquettes  de 3 e c lasse ,  puisque en pitch-pin, 
où des milliards d'étudiants som m eillèrent  e t  acquirent 
le titre  d ’ingénieux com m erçant.  Il poussa l ’impudeur 
ju sq u ’à re fu se r  trois fois d ’un sien con frère  dénom m é 
T o r  une certa ine  peau d ’anesse  sur laquelle  était  écr it  
quelque chose  en noir et signé par tous les gén éraux  
de la fo r teresse  capitaliste belge.

C e tte  année  peut-être remballera-t-il  enco re  les pis
tolets et les  bocks  du jour de l ’exam en final, pour vaga
bonder l ’oreille  inquiète et la p ensée  absente  dans les  
b e lles  ca rr iè re s  de son pays. C erta in s  croient q u ’il 
concourt  pour le titre d ’étudiant à perpétuité. C ’est  
un concept très  défendable.

Abordons un su je t  un peu plus aride. Aride parce  
que la p ré se n ce  infiniment gracieuse  de dem oiselles
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parmi le monde estudiantin impose à notre vocabulaire  
débrail lé  une castration assez  brutale. C o m m e  dans 
la B ib le  nous parlerons par sym boles  que seu ls  les 
initiés feront sem blant de comprendre.

L e  G rand  Z è b re  aima-t-il ja m a is ?  E co u tez  plutôt : 
So u s  le m asque du su je t  que nous disséquons il y a un 
cœ ur d ’or flamboyant, mais avant il y a un veston, un 
gilet et une chem ise ,  peut-être aussi un caleçon 
(dem andez à Pauline).

E n co re  en dessous, il y a ce cœ ur phosphorescent,  
de radium, de Potass ium  d 'alumium qui bat pour toute 
l ’humanité,  ou plus exactem ent  pour la moitié féminine, 
d ’un amour de frère  d ’époux et de m ère.

M ais,  et c ’est  ici que les révélations com m encent,  
le G rand Z è b re  es t  myope. U n jour après une course  
de longue haleine il s ’arrêta rue de B oussu pour boire 
un peu d ’eau qu'il paya très  cher  et se  faire éponger 
le front. La  digne échanson préposée à ce  délicat 
ouvrage s ’étonna des halettem ents  du noble coursier 
et s ’enquit des peines dont il pouvait bien souffrir.  
« La  nature, lui dit-il, fut bien ingrate à mon égard, 
« e lle  m ’a fait myope sans me faire de pince-nez natu

rel.  J ’ai perdu mon bouton de col dans ton jupon 
« et ne parviens plus à le re tro u v e r !  —  Tope là, dit 
« l ’a imable belle ,  je  vais t ’y a ider ;  mais par un geste  
« brusque que seu le  la c iném atique pourrait expliquer, 

 les v e rre s  du Grand Z è b re  glissèrent  à leur tour 
 le long de sa filandreuse personne et ne s ’arrêtèren t  
 de choir  q u ’au mom ent ou ils se posèrent sur un 

certain  appendice charnu formant cran d ’arrêt.
« —  Hourrah ! s ’écriat-i l,  se  frém oussant de gloire,  

"  Q ue n ’y avais- je  p e n s é !  E t plusieurs fois en co re  
"  par pur dilettantisme scientifique il reco m m an ça  avec  
« le pince-nez la re ch e rch e  du bouton de col, perdu 
"  volontairem ent ces  fois-là . »
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S ’il fallait tout d ire !  M ais  je  n ’o se ra is ;  tout Fe ln y ,  
son b erceau  natal, me tomberait  dessus. T ant  pis, 
lecteur ,  si ma lâcheté  te prive des réc its  pharam ineux 
qui em plirent sa jeun esse .  J e  n ’ai pu e m p êch er  le 
G rand  Z è b re  de s ’a ttacher aussi bien à F e ln y  q u ’à 
M ons de multiplse sym pathies  provoquées  par sa bonté 
e x trê m e m e n t  naturelle  et s es  m œ urs  de zèb re  galop
pant dans les pampas aux autipodes du poireautism e.

P e t e r .

P. S. —  Il me provoquera en duel, mais je  l ’appai
serai  avec  un demi M ünchen.

François Giuannotte

E x-secrétaire de  la Fédération. 
Ex-com m issaire de la Fédération.

Ex-trésorier de la Fédération . 
Ex-porte-drapeau de la Fédération. 
Ex-vice-président de la Fédération. 

Ex-président de la Fédération.
Président du C arolo Club.

N ébuleux.
Grand boxeur de la « P urée  ». 

etc., etc., etc.

et  enfin, le plus petit échantillon de notre éco le  ( l m9 0 ) .  
Fu t  im m édiatem ent surnom m é l'Iguanodon de B e r n is 
sart  à son débarquem ent en notre bonne ville de M ons, 
où il vint par un be?.u soleil de S e p te m b re  établir  ses  
pénates  et ass ises  pour la course  au diplôme. L e s  
débuts furent assez  tranquilles mais lo rsq u ’il eut fait 
la con naissance  des nobles  de cette  heu reuse  époque,
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la fantasque cuite  trouva en lui un adepte peu banal. 
S e s  m ou staches  poussèrent,  sa haute taille s ’am p lif ia . . .  
d ’autant plus que par un m orne jour de Juil let ,  il se 
trouva coiffé d ’un « clinquant » huit reflets.

Q u e  de fois encore ,  dans l ’om bre  d em euré,  il vit

pointer les p rem ières  lueurs du jour en méditant sur 
les  jo ies  de l ’apprentissage à la vie  d ’étudiant.

A rr iv é  à son apogée, ce  grand voyou d ’amour, ne 
m én a gea  plus rien. Infidèle à sa ch ère  Tom ate,  il l ’aban
donna pour la P u ré e ,  qui fut à son tour év in cé e  pour 
un noble s u c ce sse u r  le Picon.

Q uant la cuite frappe à sa porte, il lui ouvre, sans 
peur et sans  rep roche  e t . . .  la T ouffe .  M ais  la gueuse 
le  conduit  souvent en des aventures  ou il envoi ce



q u ’il appelle  le ca ch et  de la maison (c. à d. Sw ings  
et D irects )  aux souteneurs  de la tranquilité  publique 
e t  a u t r e s . . .  Aussi, client assidu du bloc, ayant ses  
grandes  et petites en trées  au palais ce  repris  de justice ,  
ne  d ésesp ère  pas encore  de trouver quelques  nouveaux 
ch a rm es  dans la v ie d ’étudiant quoique quelques  mois 
s eu lem en t  ne le séparent de là B r ise u s e  de vie estu
diantine, la peau d ’âne.

Jo u e u r  de quilles effréné,  p iquetteur acharné ,  va
drouilleur d ’élite,  rouspeteur énerg ique  et possédant le 
m eilleur cœ ur, voilà, c e  dont le « gros s ’flatte » . . .  
(pardon).

J e  n ’en, dirai pas plus, nobles  lecteurs  et lectr ices  
exqu ises,  car, cela  deviendrait fastidieux, v en ez  plutôt 
le  voir à M ons, m êm e sans connaître  son adresse ,  vous 
s e r e z  sur de le rencontrer  dans la rue d ’H avré ,  car  
depuis quelques  mois, il la fréquente  assidûment.

C on viens ,  mon cher  François ,  que nous ne t ’avons 
pas trop démoli, c ’est  que, vois-tu, nous nous sentons 
déjà m élancoliques  en songeant que bientôt tu nous 
quitteras pour te lancer dans une vie  plus calm e.

L ietho.
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Eugène Grubben, dit Grub, dit Ugène

ingénieur chim iste, président de la L ibérale .

E u g èn e  G r u b b e n  naquit probablem ent en Hollande, 
c a r  son père  est  Hollandais : c e  qui explique fort bien 
pourquoi il est  antiflamingant.

Il était né bon, aimable, serviab le ,  travailleur, sobre

et soumis. C e  fut, com m e toujours, hélas,  les m au
va ises  fréquentations qui le perdirent. D è s  la sep tièm e 
d ’A thénée ,  il se  lia av ec  des gens peu recom m andables,  
G rand  C h âles ,  Dôdôle, P in e  e t  Foufou qui, peu à peu, 
lui inculquèrent des principes subversifs ,  lui apprirent 
à délaisser le chem in du travail pour celui du bois de 
G hlin ,  lui ense ig nèrent l ’art de cam brio ler  la cave 
paternelle  et de d iscerner les crûs transportables.  E t
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cahin-caha, après  des s u c cè s  aussi annuels  que relatifs ,  
dûs surtout à d ’ingénieux copions, notre G r u b b e n  il; 
une en trée  triomphale à l ’E co le  des M ines,  se  lança à 
corps perdu dans la chim ie, fut assez  heu reu x  pour 
découvrir  une pommade idéale pour b a rb e s  et m ousta
ches,  q u ’il exp ér im en ta  aussitôt sur lui-même. L a  figure 
d ’U g è n e  se  couvrit peu à peu d ’une m ois issu re  assez  
sem b lab le  au duvet des je u n e s  oiseaux, qui bientôt 
s ’em broussailla ,  se  multiplia,  gagna en é tendue et en 
profondeur com m e tout m ouvem ent social qui se  re s 
pecte  : et G ru b  fut l ’heu reux  p ossesseur d ’un des plus 
beaux poils estudiantins.

H élas ,  avec  la barbe  grandit la passion du v ic e !  
Notre héros  se  mua en une sorte de jeune  satyre ,  amo
ral e t  cynique, toujours à l ’affut d ’un bon coup, chas
sant ou plutôt braconnant dans tous les  milieux, effroi 
des m è r e s , te rreu r délic ieuse des chastes  dem oiselles .

Il courut les  sorties  d ’ateliers ,  de magasins, voire 
m êm e d ’écoles ,  fréquenta les rues à « drôles de fem 
m es  », fit son chem in de la croix sur tous les bancs 
du boulevard et seu l à deux, roulât le long des vallons 
gazonnés  du square  de la Prison.

Fa t igu é  de c es  amours de rustres  il installa son 
rep aire  dans la rue des F o ssés ,  et là, se  plongea dans 
la plus ignoble débauche.

D é c r ir e  c es  orgies  par le menu m ’est une tâche 
impossible.  Q u e  ceu x  que la question in téresse  spé
c ia lem ent s ’adressent d irectem ent au G ru b  : ils seront 
édifiés. S a n s  gène  aucune, l ’œil égrillard et la langue 
e n co re  em pâtée  ( ? )  U gène  les m ettra  au courant, en
trant drus un luxe de détails à fa ire  rougir Léon 
M alengreau.

E t  ce  n ’est  pas tout : G ru b  se  sentit  tout à coup pris 
d ’un amour immodéré pour les toutes petites filles.
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Nous v im es avec  horreur,  arr iver le m om ent où il 
choisirait  s es  v ict im es parmi les  fillettes non encore  
con çu es  !

H e u reu sem en t  pour e lles ,  les  d erniers  exa m en s  arr i
v è re n t ;  l ’oxydrique internationale em b au ch a  U gène,  
l 'installa  à M olenbeek ,  l ’envoya à la C roy è re ,  et fina
lem ent l ’expédia à S c less in - lez -L iég e ,  ce  qui n ’em p ê
cha pas notre ami de c on serv er  com m e s iège  et prin
cipal étab lissem ent,  l ’hôtel de C ologne à B ruxe lles .

P a u v re  hôtel de C o lo g n e . . .
Cependant,  à Mons, l ’oubli se  fit; on esp éra  : le 

travail n ’est-il  pas un grand r é g é n é ra te u r ?
V a  te faire f iche !  G ru b  lâche l ’oxydriq ue, tombe à 

M ons com m e une bombe, reprend sa casquette  en 
m êm e temps q u ’une inscription de com plém entaire ,  
profite de la stupeur gén éra le  pour rentrer  a ux E tu 
diants l ibéraux et s ’en fait bom barder  président.

Soyons juste, G ru b  dès la séa n ce  de rentrée  prouva 
q u ’il était le ch ic  président : en m êm e temps q u ’une 
belle  barbe, il possède une connaissance  approfondie 
de la psychologie estudiantine.

A vec  ça, un exce llen t  dém ocrate,  qui n 'a im e pas du 
tout les calottins,  et qui ne leur câche  pas, pour qui 
une bonne vadrouille est  chose  non m éprisable,  oh 
n o n !  Du reste,  il est  l ’enfant chéri de Ma T ante ,  et 
c ’est tout dire.

G ru b b e n ,  m algré  tous ses  v ices,  est  un exce llen t  
cam arade, d ’une serviabilité  vraiment d éconcernante ,  
surtout si vous lui demandez de vous tuyauter sur 
une « c ou m ère  » ou sur la petite santé d ’une héta ïre ,  
ou sur les us et coutum es d ’un honnête bourdeau.

C e t te  matière ,  il la connait dans les coins. L e  sous
signé  en sait  quelque chose. E t peut-être U gène  dira 
en lisant c e s  quelques  lignes : « Voilà bien les  a m is !
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Rendez-leur s e r v ic e s ;  ils vous re m erc ie ro n t  en dévoi
lant vos petits défauts  ( ? )  à un tas de gens  que ca 
n ’in téresse  p as !  »

M ais  pardon, U gène ,  m ais  c ’est  le s e c re t  de P oli 
ch inelle  ! E t  a l o r s ? . ..

L é o n  B o u r d e a u .

Georges Dethier, dit El Manou

P résident de la Fédération  d es  Etudiants.
T résorier à la « C arolo  ».

Tam bour à la "  L ibéra le  ».

D écoré de l ’ordre des  « C hevaliers d es  Zittes à 
3 élastiques  ».

L e s  légendes carolorig iennes sont pleines en co re  du 
bruit de sa n a issan ce ;  l ’an de grâce  1 8 9 0 ,  aux dires 
des historiens, il naquit à D am prem y.

D e s  quatre coins du bourg, tam bours et trompettes,  
les  bourgeois  et les v euv es  chantèrent sa v e n u e ;  les  
m usiques  à jam ais  doivent lui re s ter  chères.

M ais  à p e in e  sa volonté s ’affirme-t-elle, q u ’au dés
espoir de tous, il m arque un irrésistib le  penchant pour 
la rouspetance, une aversion profonde pour le bour
g eo isism e mais un amour aussi grand pour les  sports 
av ec  tout le sang-froid imperturtable qui leur sied.

P ota ch e  débraillé, il désert  l ’éco le  pour courir le 
foot-ball la route et tous les cyc les  d ’où reviennent 
lam entables  les  m achines  de ses  frères.

O n  n ’en fera  jam ais  r ie n !  s ’écria-t-on de toutes 
parts.

16
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Il a d étraqué une auto, a ch eté  une m o to ...
M ais ce  beso in  d ’activ ité  m écan iq u e, ce t am our de 

m ou vem ent e t de locom otion ne son t-ils pas les  sym p
tôm es d ’une déform ation c iv ilia le ; ne d evientrait-il pas 
in g é n ie u r?

D epuis l ’E co le  de M ons s ’est ch a rg ée  de son cas.
Il nous arriv a  un jour, cro tté , hu ileu x , la figure rou 

geande e t les  ch ev eu x en b ro u ssa illes  sous un feu tre  
devenu gris, c ra sse u x  de b ata illes, de cu ites  et d e . . .  
pannes !

C a r il v int en moto sur une te lle  m ach ine que le 
doudou trem bla.

Il fût a lors de toutes les  vadrouilles où l ’on honore 
le  chant, la trom p ette e t le  tam bou r; e t tour à tour 
sa  voix angelique ou sa  m ain ju s tic ie re  m it la g aieté  
aux cœ u rs ou le bon ordre en tout.

E t quand la som b re  calo tte  ou une cu ite  m au vaise 
d échaîn e la b agarre  il e n est un tou jou rs qui re s te  
m aître de lui c ’e st « el M anou ».

S u r ce  point rend ons lui tout honneur e t si parfois 
on le ren co n tre  sage e t quelque peu b o u rg e o is ... n ’en 
parlons p a s !

Moisi.
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Morriss Bury Esq
- P ré s id e n t de la G énérale.

C h e v e u x  d ’un noir de ja is , tou jou rs b ien  p laq u és 
av ec  une im p eccab le  ra ie  au c e n tre ; m ou stach e ra sé e , 
figure sym p athiqu e, crav ate  d ern ière  m ode, com p let 
d ’une coupe p arfa ite , b ottin es à t iges en é to ffe , tel est 
au physique l ’asp ect de M ister M orriss B u ri, dans toute 
sa  s im p lic ité . S a  m ise est tou jou rs é lég a n te  m ais san s 
snobism e.

Son  portait in te llectu el est beaucoup plus com p lexe.
S e s  q u alités d ’o rg an isateu r ont pu ê tre  a p p réc iées  

depuis q u ’il a é té  prom u aux d élica tes  e t hau tes fonc
tions de P ré sid en t de la S o c ié té  G é n é ra le  des E tu 
diants de l 'Institu t. D ans p lu sieu rs fê te s  de notre 
so c ié té  il a, de p lus, pu faire  a p p récier se s  ta len ts  
o ra to ires  qui nous p erm etten t d ’e sp ére r  le voir un jou r 
grand tribun , dom inateur des fo u le s !

P a rm i ses  au tres  aptitudes ca ra cté ris tiq u e s  il faut 
m ettre  en bonne p lace  sa  qualité  de rev u iste  q u ’il a 
p rou vée en  collab o ran t à la réd action  de la rev u e  estu 
diantine : « O n n ’est pas des ch ev a ls  » de c é lè b re  
m ém oire.

C e tte  qualité  est doublée de ce lle  d ’acteu r se  tenant 
su r les  p lanches av ec beaucoup  d ’a isan ce.

Il e st  sp é cia lisé  dans le  gen re  des ch an so n n ettes  
com iq u es, on peut m êm e d ire griv o ises dont il possèd e 
un rép erto ire  extrêm em en t fourni e t v a r ié ; il en a 
lu i-m êm e com posé plus d ’une.

V ou lez-vous m aintenant que nous parlions de son 
c a r a c tè r e ?  de son h u m e u r?  de se s  p e n ch a n ts?  de ses  
p a ss io n s?

O n ne l ’a jam ais  vu de m au vaise hum eur. T o u jo u rs
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jovial, toujours prêt à rire ,  faisant de l ’esprit fort à 
propos il est  de soc ié té  fort agréable .

Aim e de faire de temps en temps, après le couvre 
feu, une exploration dans un quartier dont le pôle 
m agnétique est  constitué par toutes les  plaques aim an
tées  du B u reau  des T élép h ones,  pôle cependant con
trarié  par des cen tres  d ’attraction moins aim antés  mais 
plus rutilants.

Aime le th é â t re . . .  surtout pour la sortie  des actrices .
Adore la « C h ris tm as  », quand il peut en boire.
P ro fe ss e  un culte  spécial pour sa chatte  (une vraie,  

à quatre pattes) avec  laquelle  il passe des journées  
en tières  à des rallye-cat ou rallye-boy et autres  e x e r 
c ic e s  sportifs.

B r e f  toutes ses  inclinations physiques, intellectuelles  
et morales ,  tour à tour, fa ib les  et énerg iques,  jam ais  
v iolentes,  parfois originales,  son flegme, son aspect 
m êm e laissent apparaître de m anière  flagrante son 
origine britannique.

E t  l ’on se  plaît couram m ent à dire : « q u ’il a l ’air 
très  am érica in  ».

L l o y d .

Gabriel Lefevre, dit le Chef
T résorier de la G énérale.
Ex-biblio de la G énérale.

Fondateur et ch e f de m usique de la Fanfare de 
l ’Institut.

Fondateur et secréta ire-trésorier de la Bauge.
Ex I er piston aux Fan fares R oyales de Virton.

Un enfant de la belle  Lorraine, un G a u m a is !
Il vit le jour dans la nuit du 13 mai 1 8 9 3  à Virton,
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le chef- lieu  de l 'a rron dissem ent le plus libéral du 
pays. Il n ’a gardé de son enfance  que quelques  sou
venirs  : les  rapines dans les  v e rg e rs  du béguinage et 
des gros proprios, des chutes  de 12 m ètres  à b a s  des 
ponts, m an ière  de fortifier son ossature , dans le  Ton 
pour se  laver de s es  p échés  et quelques  petites  amou
r e t t e s . . .

Au physique, un râblé ,  un petit court, trapu, velu 
com m e un A ïnos ;  deux petits yeux vifs , tout pétillants, 
une jolie  m oustache b londe;  puis garnissant son m en
ton (saillant, dit 1% livret d ’immobilisation car  il e s t  
piot le pôvre !) un bouc, mais un laid bouc,  c a rré  et 
roux com m e une tête de prussien. ( J ’ai le  plaisir d ’an
noncer à ses  amis et connaissances  q u ’il le  coupera 
pour le carnaval,  nous re trou verons alors la tête  sym 
pathique d ’antan.)

Au moral,  c ’est un ca ra ctère  peu com municatif .  
Aussi, m algré  les moultes pintes prom ises,  les  c igares  
offerts, mon quartier  mis à son entière  disposition, il 
ne m ’a rien l ivré de son cœ ur.  J e  m e suis rabattu sur 
son fraternel qui m ’a dévoilé  quelques traits des com 
plexités  multiples de l ’âme de notre héros, tout en m e 
faisant prom ettre  d ’être  discret.

A près des études primaires bril lantes  il entra au 
C o l lèg e  com munal de Virton où il fut toujours à la 
place d ’ho nn eu r ;  aussi,  quand il parla, après la 3°, de 
quitter la boîte pour venir à Mons, p ré fe t  et p ro fesseu rs  
firent tout pour le garder pour les prochains concours 
généraux .  E n  m êm e temps il se  distinguait au pupitre 
des pistons aux F a n fa re s  royales  V irtonnaises  et ne 
trompant pas les  esp éra n ces  de sa famille (tous musi
c iens  là-dedans !) il conquit rapidem ent les  galons de 
1er piston.

Nous le v îm es arr iver  à M ons il y a 4  ans. laissant
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passer  de ses  culottes  bouffantes un mollet formidable, 
dur com m e de l 'a c ie r  au chrom e. L e  docteur de l ’Insti
tut fut te llem ent é m erv e il lé  en le visitant qu'il s ’écr ia  
enthousiasm é : « Voilà un hom m e, c ’est  sûrem en t  un 
A rdennais  ». Tout de suite il se  fit rem arq u er  é lève  
d ’élite, il sut s ’am u ser tout en passant toujours ses  
exa m en s  avec  grande distinction. Ne manquant jam ais 
un tonneau ou une vadrouille, il devient très  vite exu
bérant et son enthousiasm e gagne aussitôt l ’assem blée .

C ’est un bon coeur, un peu frondeur peut-être,  mais 
franc  com m e de l ’or et bon com m e le pain. Son e m 
pressem ent à rendre serv ice  est  passé en p roverbe à 
l ’Institut où il est le plus populaire des étudiants-, et 
il y m et de la' bonne grâce ,  une simplicité  exquise ,  
n ’essayant jam ais  de se  montrer supérieur, ni de b les 
s er  son camarade. Aussi il a conquis  toutes les  sym 
pathies.

Il occupa avec  honneur le poste si délicat de biblio 
à la G é n éra le ,  puis fut nom m é à l ’unanimité trésor ier  
pour cette  année. L ’an dernier il fit tant et si bien 
q u ’au tonneau de ren trée  l ’Institut avait sa fanfare. 
Ah ! la fanfare  ! Q uelle  joie le prem ier jour de sortie  ! 
L e s  bourgeois  applaudissant des mains sur les trot
toirs,  les bonnes  fe m m es  ébahies,  les midinettes  é m e r 
v e il lées  chahutant frénétiquem en t au bras  des étu
diants gueulant à tue-tête  : « V ive le chef  ».

Arriva le carnaval.  I l fallait de la galette. C h iq u e 
m ent secondé par Victor ,  l ’ex-président,  G a b r ie l  con
duisit la F an fare  à maints carnavals,  esp érant y gagner 
une p rim e; çà réussit  à m erveil le  et on put acquérir  
de nouveaux instrum ents.  E t  com m ent vous dépeindre 
l ’enthousiasm e oui s ’emparait  de la foule à la ren trée  
de chaque voyage (M orlanwelz, C h a p e l l e . . . ) ,  la ville 
en c inq secs  était  toute transform ée : à l ’air vanné, de
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rigueur à Mons, succédait  dès l ’arr ivée  de la F an fare  
une e xu b é ra n ce  extraordinaire.

Quand je parl ai de fem m es à son frère ,  il ne put 
que me répondre « sais pas », car  G a b r ie l  ca ch e  toutes 
s es  petites affaires,  on sait  q u ’il a des tendrons dans 
de nom breux quartiers ,  mais rien de p lus; quand vous 
lui en causez, s ’il lui arr ive  de lâch er  un mot laissant 
supposer bien des choses ,  il cligne m a lic ieu sem en t  ses  
petits yeux si vivants et sourit ironiquement. L o rs  de 
son voyage d ’études en Allem agne, c es  d ernières  v acan
ces ,  il dut faire bien des ravages  parmi les  G r e tc h e n  
blondes et potelées  car son frater trouva, dans ses  
paperasses ,  de multiples cartes ,  s ig nées  de tous les 
noms du calendrier,  souvenirs  de joyeu ses  agapes et 
de b e lles  et longues nuits.

E t  ses  discours à la G é n ér a le .  Il se  lève en une fois;  
d ’un coup d ’œil il em b rasse  toute l ’a s sem b lée ,  fourre 
se  mains tout au fond de s es  poches  et il com m ence .  
P a s  de bavardage, de la logique ser ré e ,  quelques  mots 
tout pleins d ’ironie ;  il tourne et il retourne son con
tradicteur sur le gril , s ’arrête  un instant puis frappe 
le grand coup dont ne se  re lè v e ra  pas l ’adversaire .

L ’autorité  militaire, ayant eu vent de son ad resse  à 
tirer les  rats d ’eau qui pullulent dans l ’odorante 
Trouille ,  le pria d ’en trer  au 2° c h a sseu rs  à p ied; il ne 
put re fu ser .  Il pourra réa l iser  un de ses  désirs  : v isiter 
en détail les  boîtes  à soldats de la rue  de D inant et 
o b server  à son aise les ga rces  lasc ives  qui se  disputent 
chaque soir les  forçats de 2 e classe.

E sp é ro n s  que ses  mois de souffrances  sero nt  vite 
passés ,  ce  n 'es t  plus q u ’à de rares  m om ents  le gai 
luron d ’autrefois ,  il rogne et bougonne continuellem ent.

Il va bientôt-nous quitter,  bien vu de s es  professeurs,  
mal vu du boss ( c ’est  drôle, m ais  on ne sait  pour
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quoi);  il va passer  son dernier exam en et conquérir  
bril lam m ent le diplôme d 'ingénieur c om m erc ia l ;  puis 
après son renvoi tant désiré de l ’arm ée,  emportant les 
regrets  de tous les étudiants, il partira p robablem ent 
pour l ’é tranger  car il est  entreprenant et les fatigues 
e t  les dangers de l ’exil ne le rebutent pas.

P a r ler  de lui plus longtemps je  ne saurais  en dire 
que du bien. E t  s ’il se  fâche  pour les quelques choses  
q u ’il garde com m e des. secre ts  et que j ’ai dévoilées,  
eh b ien tant pis, je  lui offrirai un demi et s ’il grogne 
enco re  —  en vrai m arcassin  de L uxem bourg  —  j ’ajou
terai un mot et je  dirai q u ’il ronge ses  ongles avec  
amour.

B o n j o r .



G EM BLOUX

Heptia

alias : Taptia —  C œ ur de Lion  —  Taxus baccata  —  
Pudu B ec  —  Jo li cœur.

P résident de la S ocié té  des étudiants libéraux.
Président ex-aequ o du tribunal suprêm e.

L icen cié  ès-m odes.

La vue d ’une m asse  am bulante  aussi volum ineuse, 
vous im pressionne é trang em ent  e t  vous pensez,  un 
peu craintif,  esqu issant un m ouvem ent de retraite ,  à 
la théorie  des c h o c s . . .  Pu is ,  de tout cœ ur,  vous plai
gnez la pauvre m ère  qui dut se  fendre d ’un m onstre  
de ca libre  aussi antédiluvien.

C a r  Richard  est né  gros. P eu t-ê tre  y a-t-il là une 
question d ’hérédité .  M ais  ne faisons pas de zootechnie  
ici, notre président pourrait se  froisser.

A près une en fa n ce  g a v ées  de soupe au riz, b ien 
certa inem ent,  la je u n e sse  de ce  gros poil fut, grâce  aux 
savantes  m an œ uv res  d 'é lev eurs  experts ,  exc lu s iv em ent 
dirigée vers  une adipogénie féroce.  Aussi, rien d ’éton
nant que Taptia se  présente  ac tuellem en t à nos yeux 
sous l ’a spe ct  d ’une panse, em b o u rgeo isée  informe. C a r  
il est  tout en v entre  !
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Il n ’est  m êm e que c e l a !  Et bien logiquem ent on se 
dem ande ce  q u ’il peut bien avoir dans le v en tre .  Il est 
aussi tout en m oustache  et en casquette ,  sans  omettre 
la poudre de riz q u ’il ne dédaigne en aucune occasion 

ce  qui le fait toujours passer  pour un com m is  repré
sentant les  poudrettes.

Indigène de V il le rs  en H esb a y e  où il dépensa l ’acti

vité de s e s  p rem ières  ann ées  à acquérir  un air de villa
geois  enrichi,  l ’ami T axus,  trouvant le champ trop 
piètre,  quant à la largeur, pour déployer ses  resso u rces  
nature lles  e t  artificielles, s ’achem ina v ers  l ’a thénée  de 
Huy. Là, pénib lem ent se  raccrochant à sa parfaite
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can u lité , il parvint, à la fo rce  de tous se s  b ras  (pour 
ne pas dire à la fo rce  de son in te llig en ce  m orte  n ée) 
à s ’é lev e r  grad u ellem en t ju sq u es  aux fleurs de la rétho
rique m od erne. S i sa gu eu le  sym p athiqu e la issa  de lui, 
à tous se s  cop ains de là bas, une bonne sou v en an ce , 
il ne réu ssit, par co n tre , à se  fa ire  valo ir aup rès des 
p rofs que com m e le type de l ’am bitieu x —  am bitieu x 
de ten ir la q ueu e, dans tou tes les  c la sse s  où il passait.

La n atu re , à son égard, fut d ’une prodigalité e x c e s 
siv e. A sa  beau té  p hysiqu e, q u ’il reh a u sse  d ’un tas de 
petits artifices  dont il e st l ’inv enteu r b ré v e té , Jo li cœ ur 
a jo u te  :

1. U ne facu lté  de vocalisation  aussi aigüe que sans 
p a ro les ;

2. U ne sou p lesse  s im iesq u e en raison  exactem en t 
in v erse  de sa corp u len ce  rh in océra le .
3 . La louable habitud e, aux cou rs, de forn iq u er d ’un 
d extre  puissant e t in v estigateu r dans les  ab îm es de son 
os à m o elle  facial.

4 . G alan t à fa ire  p âlir H en ri IV .
E n  rue, cro ise-t-il une p u c e lle ?  C ra c , ça  y e s t !  U n 

e ffe t de to rse, la m ain à la m ou stache, la voix lég ère , 
re h a u ssé e  d ’un petit a cce n t fran squillon, T aptia  ad resse  
son plus jo li so u rire  à la b e lle . P re sq u e  tou jou rs en pure 
p erte.

C ep en d ant, le s  b an cs des boulevards e t le s  ch am b res 
à 1 fr. 5 0  de B ru x e lle s , pou rraien t nous en dire long 
sur le s  p ratiq u es am o u reu ses e t au tres du bon cop ain . 
L e  non savoir p ositif m e fo rce  de ta ire  ce  su je t. M ais 
il n ’en sera  pas de m êm e au point de vue gem bloutois. 
R ich ard  in je cte  se s  m eilleu rs  productions « in corp ore » 
d ’une n o ire  a im a b le ; les  forts en m écan iq u e sont, à ce 
su je t, aux a b o is ; ils  y trou vent une dérogation au prin
cipe "  les  corp s s ’a tiren t en raison  d irecte  des m a sse s» .
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Et pourtant, il n ’y a pas d 'e r re u r !  Heptia fut attiré. 
A près cet  aperçu de la haute valeur prolifique de ce 
pur raceur,  je  vais rendre hom mage à son dévouem ent 
à notre A. L. C onvaincu de la haute noblesse ,  de l ’im
portance de la tâche  présidentie lle ,  Taptia, qui, jamais, 
n ’a rien pu bloquer,  a dépouillé illico tous les  l ibraires  
be lg es  de leurs bouquins d 'économ ie. E t  il se  les est  
fourré  dans les  s a n g s !  Il ne veut, à aucun prix, s ’en 
sép arer.  Son  matelas  n ’est plus, dit-on, q u ’une biblio
thèque économ iquem ent politique. Pourquoi perdre du 
te m p s ?  mon g r o s ?  C o m b ien  de fois ne nous as-tu pas 
e m b ê té s  avec  tes é terne ls  : « C a m a r a d e s ,  la m atière  
avance ! »

J ’ai parlé  tantôt du cam arade cœur de Lion en tant 
q u ’inventeur. S a n s  avoir trouvé le principe du fusil à 
canon courbe ou, plus sim plem ent, de l ’ébullit ion de 
l ’eau, il s ’est  illustré en c e s  derniers  temps par l ’ingé
nieuse  façon de raclage méthodique de nez au scalpel 
de m icroscopie  à l ’usage des gens atteints de pécole 
nasale.  Tout le prem ier ,  il eut reco u rs  à cette  m e rv e i l 
leuse  découverte  et, modeste com m e tous les  grands 
gén ies  connus, il rougit,  bafouille  quand l ’en tré e  inopi
née  d'un copain le surprend, ch ez  lui, glace,  scalpel 
en main, le nez en tomate.

F in issons  en rendant hom m age à la crédule  naïveté  
de ce  cœ ur d ’or, si facile  à entôler com m e le montre 
si bien l ’h istoire des 5 0  francs du cam arade Jo sse .

J e a n  B l o u x .



—  2 5 3  —

Marius Vittoz, dit Poil de Zinc
S ecréta ire de l'A. L.

Président du baptêm e des C asquettes.
M em bre. C om ité et Porte-drapeau du c er ce le  des  

H ennuyers.
Candidat Ingénieur.

Il s ’appelle M arius e t  n ’est pas de M a rs e i l le !  Il sait  
être  G a sco n ,  mais n 'es t  pas de G a s c o g n e !  E n  som m e

il n ’est  pas un méridional de Fran ce ,  mais un méri
dional B e lg e ;  c ’est le type du vrai W allon, mais un 
W allon raffiné, à la plaisanterie  délicate mais piquante, 
hableur mais pas méchant.  L a n c ez  lui une plaisanterie
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il reço it tout av ec  un flegm e im p ertu rb ab le, pas un 
trait ne bouge dans sa face  m ais au m om ent ou vous 
cro yez  q u ’il e st  c lou é, son œ il v if s ’a llu m e et quelque 
ch o se  de form id able et d ’inattendu vous tom be sur la 
tête .

N atif de C h a rlero i, il s ’appliqua dès l ’âge le plus 
tend re à ê tre  un en fan t te r r ib le . . .  Il donna se s  débuts 
dans le gen re « crap u le  », oui, cam arad es, il fut d ’abord 
le gav roche, te rre u r des cu isin iè re s  qui la issa ien t trop 
longtem ps des sceau x  e t au tres  u sten siles  sur le  tro tto ir : 
v la n ! coup de pied et tout éta it au m ilieu  de la route : 
te rre u r aussi des ég o ïstes  p ro p rié ta ires  de v e rg e rs  qui 
au raien t voulu pouvoir m anger seu l le  produit de leu rs  
ré co lte s  : car notre am i est né p oète et p ré fera  tou jou rs 
le  vagabondage, la n a tu re .. .  les p etits  o iseau x aux sa l
les  de cou rs m au ssad es e t su rch au ffées.

A propos de la natu re on dit pourtant q u ’il d étesta  
tou jou rs les  « lapins p o sés » et les  corbeau x noirs, les  
d ern iers  sont pourtant ch ez  nous très  sou vent des 
o iseau x de F ra n ce . P lu s  tard on dit pourtant q u ’il a llait 
p arfo is en c la sse  : m ais com m e il lui a rriv ait d ’ê tre  
un peu gênant il p assait des sem ain es en tiè re s  d errière  
des paravents form és de cartes  géograp hiqu es énorm es 
que le  prof avait sp écia lem en t m on tées pour lui. M ais 
celu i-ci n ’av ait pas com pté sur le  gén ie  in v en tif de 
notre poil qui em ploya les  h eu res de cou rs à con stru ire  
un attirail dont il a gardé le  s e c re t et qui un beau  jou r 
lui p erm it de fa ire  tout cro u ler au m ilieu  d ’un boucan 
in d escrip tib le , à la jo ie  fo rcen ée  des go sses e t à la 
co lè re  cram o isie  du prof abasourdi. O n fera it un fort 
bel in-4° av ec les  b lagu es du gavroche, m ais la isso n s; 
des d étails plus ré c e n ts  de sa  v ie appellen t toute notre 
attention . Il arriv ait à un âge où déjà l ’e sp rit prend 
une tournure. L a q u elle  son esp rit allait-il c h o is ir ?  J ’ai
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dit q u ’il était  né p o è te !  Oui,  mais un de c e s  poètes  qui 
eut l ’esprit si rare  de nos jours,  de ne jam ais  com m ettre  
un v ers  ! Appliquant scru p uleusem ent les règ les  de 
syntaxe,  il se  borna toujours à des p hrases  ayant stric
tem ent su jet ,  v e rb e  et attribut. C ette  m an ière  d ’entre 
voir l ’art  de la poésie l ’art o ra toire et la l ittérature 
n ’enchanta  jam ais  ses  maîtres,  et c ’est  ainsi q u ’il se  
vit  ferm er  la ca rr iè re  artistique et littéraire. D ’ailleurs 
très  jeune  enco re  la sc ie n ce  paraissait  l ’attirer davan
tage, toujours avide de vagabondage, la géologie parais
sait  avoir ses  faveurs .  D e  longues après-midi il dispa
raissait  et allait, à ce  que certain  croyait,  fouiller m inu
tieu sem ent tous les terri ls  des environs de C h arlero i  
pour y découvrir  de p réc ieu x  fossiles.  E n  fait de décou
vertes ,  il ne  découvrit  jam ais  r ie n ;  que v o u lez-vo u s. . .  
ces  excursions  là é taient pour la «  peau ». « E t  v ’la 
la géologie  q u ’nous fo u to n s . . .  » (air connu). Il songea 
à la m é d e c i n e . . .F a rc e u r  v a !  c e  chaud poil a imait  trop 
la chaire  fraîche,  vivante,  saine surtout,  pour accepter  
une vie au cours de laquelle  il ne trouverait  que des 
contacts  morbides.

C ’est  a lors  que ne sachant que faire sur la m achine  
ronde il pensa à l ’agriculture  (D am e e lle  m anque de 
bras  !). E t  à une be lle  ren trée  d ’octobre, nous le  vîm es 
d ébarquer chez  nous. C e  ne fut q u ’un é c la ir :  deux mois 
après  il avait  disparu de la circulation. P o u r q u o i? ?  Un 
m y stère  enveloppait m aintenant ce  jeu n e  hom me. Ne 
pouvant p énétrer  la vie  intime de notre honorable  s e c r é 
taire et ne  voulant je te r  sur lui la moindre suspicion 
je  vous- dirai q u ’il s ’agissait s im plem ent d ’histoires  de 
"  fe m m es  » -ille ! ! G lissons  et retrouvons le  de nou
veau à G e m b lo u x  par la belle  ren trée  d ’octobre 
suivante.

A ce mom ent, le  pays avait besoin de forces  jeun es
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et v ir iles  pour l ’intégrité  de son territoire, le sympathi
que ministre de la gu erre  pensa à cet  ép hèb e  m usclé  
et l ’appela sous les  drapeaux. C e  fut pendant cette  
période q u ’il lui poussa trois poils dans le  creu x  de la 
main : ce  duvet devait paraît-il  m én ager les  garnitures 
du fusil.  Fa isant  chaque jour la navette- G em b lou x-  
N amur et n ’ayant pas un grand amour pour l ’habit 
m ilitaire il avait  trouvé un petit endroit charm ant,  où 
entre  deux h e u re s  de cours,  il parvenait  à transform er 
en un instant la défroque militaire en habit  bourgeois .  
S e u le m e n t  ce lieu étant  aussi le  laboratoire d ’un prof, 
celui-ci lui fit un jour re m a rq u e r  q u ’il était peu esth é
tique q u ’un pantalon militaire vint ainsi s ’a ccro ch e r  à 
un ustensil  de la pratique forestière .  V ex é ,  notre copain 
eut un sourire  dédaigneux prît ses  frosaues  sous le  bras 
e t  partit à la re c h e rc h e  de lieux plus hospitaliers. C ’est 
ainsi q u ’il débarqua dans la cham bre  d ’un zig habitant 
e nco re  peu l ’internat et où, les  exa m en s  approchant, 
il eut la faculté  de b loquer pendant les  h e u re s  (peu 
n o m b reu ses  il e s t  vrai) que lui laissait la vie militaire 
et estudiantine. B l o q u e r ! !  O h dérision. D è s  le jour ou 
M arius  fréquenta cet  antre, il y eu là com m e un ser 
m ent agissant d ’abord sans  bruit,  en conspirateur,  mais 
dont les  effe ts  devaient être  soudain catastrophaux, 
b u r lesq u es  et inattendus. Un jour v ers  4  h e u re s  de 
l ’après-midi, des bruits insolites s ’échappaient de l ’antre, 
c es  bruits  devinrent bientôt un charivari incohérent 
de m eu b les  qui se  ren v ersen t  ou qui se  brisent,  m êlés  
aux brail lem ents  fabuleux autant que satanesq u es  de 
voix qui se  détraquent et se  déchirent.  E f fa ré e  autant 
que courageuse ,  toute la gent « surveillante  » se  préci
pita v ers  le lieu du sinistre.  Un sp ectac le  étrange  l ’at
tendait. D ans  une atm osphère ampuantie par la fum ée 
e t  les  â cres  odeurs des liquides verdâtres  v isqueux qui
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jonchaient  le sol et qui sem blaient  provenir  du trop 
plein des estom acs  surchargés,  des ê tres  é trang es  gesti
culaient,  jonglaient avec  les  cha ises  et les tables,  tré 
buchan t à chaque pas contre  les  cadavres  des bouteilles  
de vieux B ourgogne,  cause de l ’émoi des drôles. Il n ’en 
fallait pas plus pour m ettre  en colère  des surveillants  
honn êtes  qui jam ais  ne conçurent que des horreurs  
sem b la b les  puissent se  p asser  à trois jours des exam ens.  
E t  lui, notre secré ta ire ,  l ’horrible  rén ég at  à qui l ’on 
avait accord é  des faveurs,  l ’é tranger en c es  lieux était  
l ’âm e de cette  odieuse ripaille. L e  plus gros des pions 
faill it en attraper une attaque d ’aploplexie  et inconti
nent le fit m ettre  dehors. E t  puis d ’où venaient  ces  
m ultiples bouteilles  toutes ch a rg ées  de poussière.  O h  ! 
e l les  venaient  de derrière  les  fagots, et un gros bon 
bourgeois  très en vin alors dans notre institut fit b ien 
involontairem ent les  frais de la ripaille !

E t  dire que malgré tout cela,  dire que ce  jeune  
hom m e trouva en co re  parfois le  temps d ’ê tre  sérieux. 
L e s  titres  que vous avez lu sous son nom vous ont 
suff isam ent montré com bien son activité  sait  ê tre  mul
tiple, car  il a encore  trouvé le  temps de d evenir le 
« candidat ingénieur ». C o m m e s ecré ta ire  de notre 
A. L .  c ’est un m odèle ,  ses  rapports sont des pages de 
littérature  dans lesqu elles  l ’enthousiasm e des séa n ces  
jaill it im p étueu sem ent à chaque ligne.

D ’ailleurs il paraîtrait que depuis peu il se  range  et 
chaque samedi dès les  cours finis, une lourde valise 
à la main, un melon bourgeois  dans la nuque, il arpente 
v ivem en t le  chem in de la gare. Là ,  bondissant sur le 
p rem ier  train qui passe  il vole  à toute vapeur v e rs  le 
pays natal,  re trouver une famille e t . . .  un rê v e  d ’avenir.

A .  G r a i r e .

17
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Drossart
P ierre. Poire. G om m e.

Un m em b re  civil v ient tout époum oné nous annoncer 
à la d ernière  minute l ’omission de notre plus é légante  
et plus sympathique balle  estudiantine. J e  veux dire le 
grand tineton Drossart.  M alheureu sem en t notre gros

m em b re  en question n ’a pu nous fournir que quelques 
m inces  rense ignem en ts.

Il est  donc de L ié g e . . .  et sa légèreté  corporelle  
autant que m orale  va nous p erm ettre  de c aractér iser  le 
type, de vous édifier com plètem ent sur sa valeur 
« taureauresque ». S e s  débuts dans la v ie  estudiantine
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sont de octobre  1 9 1 1 .  Notre feu cam phorique pension
nat, après de multiples intrigues dut f inalem ent lui 
ouvrir ses  portes.

L e s  gravu res  malsaines, p leines d ’orgie, qui s em 
blaient hanter  m antenant l ’esprit de cette  je u n e sse  dont 
l ’hom ogénéité  m asculine était parfaite, v inrent justifier 
nettem ent les pressentim ents  de la direction. P a r  bon
heur, notre je u n e  lapin subit hâtivem ent l ’influence du 
milieu ambiant, et il chercha  dans une autre voie les  
plaisirs de ce  monde.

Il se  trouvait  alors parmi les  délic ieuses  petites 
demi-mondaines de notre v il le ,  un gentil  minois dont le  
talent séd u cteur n 'es t  plus à exposer.  V a incre  la fleg
matique froideur (rien q u ’apparente, entre  nous soit 
dit) ne doit pas ê tre  chose facile à p rem ière  v u e . . .  
mais il a le cœ u r s en s ib le !  Astiqué, éduqué, b ecco té ,  
o h !  ch e rs  cam arades, e l les  l ’ont fait devenir si beau,  
si é lég a n t !  Il e s t  devenu d ’un chic, d ’une d ist inction . . .  
env iée  cer ta in em ent dans les plus nobles  « grands 
salons ».

Toujours  il est so ig n é , tiré à quatre épingles,  jam ais 
un fil m alheureux au pantalon et une ligne qui doit lui 
coûter  bien cher .

G e s te s  très  étudiés : coup de pouce au col du veston 
en ferm ant le prem ier  bouton, fro issem ent rapide des 
mains, enfin le persage  double de son esthétique ch e 
velure . E n  résum é,  donc, joli garçon, sup erbes  costu
m es. Maintenant,  voulez-vous connaître les grands 
exploits am oureux de notre Don J u a n ?

(L a  discrétion nous caractérise  c ep en d a n t . . .  m ais  
une fois n ’est  pas coutume).

T rè s  plom beux (gisem ents  aurifères  dans les gros
ses  m olaires) ,  r iche et gentil, il part à. la conquête.  
Quel poil tout de m êm e notre vieux cam arade D ros-
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sart ! D e  son prem ier béguin, je  n ’ose en parler, l ’émo
tion m ’empoigne tou jours !  Epitres  fournies  de pensées  
poétiquem ent am oureuses,  en tre m êlé e s  d'un désespoir 
fou d ’ou ja ill issaient à tout instant le spectre  du sui
cide. C ’est  te rr i f ia n t ! !  Q uelle  rigolade pour les copains, 
de lire en compagnie de l ’a ffectueuse poulette cette  
prose affreusem ent ro m a n esq u e !  A rrivé p re sq u ’au pla
teau du bon motif, il abandonna la p a u v r e . . .  pardon, 
on l ’abandonna et le bec  dans l ’eau, il fut recueill i  par 
un puissant cheval de bataille, je  veux dire la savou
reu se  D onie .

Mais, malgré tout son raffinement, e lle  ne comprit 
pas toute la valeur du bonheur que lui apportait notre 
bon camarade. F igurez-vous q u ’elle  eut aussi le malin 
plaisir de faire tirer la langue à notre jeune potache : 
e l les  sont vraim ent sans pitié ces  fem m es ! E t  encore  
si la langue lui eut suffi à cette  fâm e . . .  mais il paraît 
q u ’elle  a tant tiré sur autre chose que l ’aiguillette s ’en 
est  c a s s é e . . .

E t  le tout .en pure perte pour ce pauvre P ie rre ,  qui 
jam ais n ’arriva au vrai but. T oujours il se  contenta de 
r e s t e r . . .  « S u r  le seuil de sa p orte !  » (air connu).

Nous lui souhaitons de tout cœ ur de ne pas y avoir, 
l ’hiver,  contracté  de rhum e de c e r v e a u . . .  Mais là ne 
se borne pas les exploits de notre hom m e à succès .  E t  
E m m a  q u ’il a im a !  Nous n ’ef f leurerons guère  ce  sujet, 
mais  bornons-nous à rappeler à la m ém oire  du grand 
public les a l lées  et v enues  de notre cam arade avec  un 
sien grand ami, devant les fenêtres  de l ’a imée. C e n t  pas 
nocturnes  toujours inféconds à tout point de vue.

C am arad e  La P oire ,  veux-tu un bon c o n s e i l?  E t  
b ien en toute s incérité  ne re ch e rch e  plus ces  fem m es 
im p ie s . . .  tu n ’est  pas à la hauteur.

J e a n  B l o u x .
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Pommey Gaston

P etite pom m e (pour les dam es). Exoticus. Pijama.
O r i g i n e  : Argentine (sa voix aussi).
T e m p é r a m e n t  : nerveux et tropical.
C a r a c t è r e  : jaloux (du président).

S i g n e  p a r t i c u l i e r  : persévérant (3  ans en I e année). 
P r o f e s s i o n s  : satyre, lanceur d'abracadabrances et de  
toutes les  b elles  id ées neuves. < Qué n ovelles ? —  
Tango faubourien et crapulasse,  e t c . . . ) .

T r a v a u x  :

1. A ordre général  : rouspétances  énergiques,  à tous 
propos, contre  profs et pions. Voudrait  toujours sou
lever  des m ouvem ents révolutionnaires aigus, mais sa 
voix reste  toujours sans écho.

2. C ulturaux : la capillarité et la tension superfi
c ie lles  appliq uées  lui ont ouvert les portes des hautes 
sp hères  savantes .

3. Sylviculturaux .- s es  études sur les glands, les 
pinces et les s em e n c es  l 'ont imposé aux autorités en la 
matière.

4. Sportifs  : fait perdre tous les m atches  de foot
ball.

5. In tim es : ? ? ? ?  (E s t  pourtant ennem i né de 
M lle P oig net) .

A v e n t u r e s  : nom breuses  et voici la d ernière  : On 
prétend q u ’il y a peu de jours, pijama (dans c e  cos
tum e) déam bulait  nuitamment dans le couloir d'un 
grand ca fé  gembloutois. Pour sauver les  apparences 
(le couloir est  très  proche des cham b res  à coucher)  
notre exotique n 'hésita  pas à s ’imposer un dur sacrifice
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d ’amour-propre. S an s  crainte de se ravaler  dans la 
considération des bourgeois  qui soifaient, il pénétra  
hardiment, en tenue d 'in térieur  plus que légère ,  dans 
le café.

Sa n s  perdre le Nord, devant c e t te  c l ien tè le  tardive

autant q u ’inaccoutum ée le poil P om m ey commanda une 
consom mation en expliquant :

« J e  bloquais sec ,  quand une soif ardente vint tor
turer m es entrailles.  Pour me rafraîchir,  je  suis v e n u . . .  
par d errière  ».

Q u ’il y aille par où il v euille ;  c ’est  son affaire et 
nous n ’en ferons pas l 'analyse. Mais pourquoi nier des 
ch o se s  aussi patentes,  camarade G a s t o n ?  Pourquoi se
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targuer d ’un blocus pareil quatre mois avant les exa
m e n s ?  P erso n n e  n 'en  croira rien mais tout le monde 
pensera  avec  ju stesse  que l ’impatience fait com m ettre  
bien des im prudences  en m atière  d ’amour.

J e a n  B l o u x .

Ginguair Rigobert

Pingoin. 7 et 7 1 /2 . Poil de zinc. Jodoigne.
V ice-président de la L ibérale .

H om m e très en vue.
S ecréta ire des guindailles.

Q uiconque,  en ville ou ailleurs, s ’entend interpeller  
en c es  te rm es  : "  E cou te  un peu, tu n ’as pas une 
c igarette ,  d is ?  » peut poser : tiens, voilà le pingoin. 
Il n ’y a pas d ’erreur,  c ’est  lui, le vrai parasite de nos 
sèc h e s .  L e  Pingoin, qui ne le c o n n a ît?  Sorti  de Jodoi
gne dont il est  le triomphe il tint à s ’illustrer dans un 
vague athénée  louvaniste. C e  fut pour lui, une è re  
intense de péripéties. Sous le coup de la fièvre de lait, 
il fit la connaissance  d ’un e ribaude aussi chaude que 
jeu n e  et la navette Jodoigne-Louvain fut pour lui une 
source  jo urnalière  de petits plaisirs très  sa les  q u ’il 
avait  le talent de cé le r  à la pudeur des autres  voyageurs 
par un iso lem ent dualiste dans les pénom bres  des cou
loirs de wagon.

S a  valeur le fit en trer  presque avec  distinction à notre 
institut;  la sollicitude extrêm e dont le père de notre 
zig ne s ’est  jamais départi pour son re jeton lui ouvrit 
les portes de feu l ’Internat.

D è s  les p rem ières  heu res  q u ’il passa parmi nous,
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Rigo se montra ce  q u ’il a toujours é té  : gueulard, 
joueur, et un peu là pour la fem m e !

Gueulard. U n soir d 'internat,  som bre, triste, la folie 
du travail tenaillait les m éninges  exa ltées  de notre 
pauvre Rigobert,  ce, v ers  les prem ières  minutes d ’un 
beau jour. A l ’autre bout du couloir, le c er c le  polonais,

en vue d'un chahut annoncé, répétait pour la nme fois 
et sans m esure  cette  belle  cacophonie que notre sens  
auditif  savoure sous le nom de : fantaisie polonaise. 
E n e rv é  de ne pouvoir faire entendre en ce musical act 
de choix, les borborygm es de ses  fils vocaux, le poil 
Rigo, sans  rigoler,  à grand renfort de couacs  plésiosau
resq ues  et autres, réveil la  tout le dortoir, y compris 
le piou, ce qui lui valut une bonne consigne, sans  plus.
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G ueulard  ! E t  pas un peu. A vec  des aptitudes musi
cales  sem b la b les  à cel les  du serpent à sonnettes,  sou
vent, la fin de la sem ain e  entra îne  pingoin à Namur. 
Là, il se  sature de bribes  d ’ours en vogue q u ’il v ient 
nous re f i le r  entre  chaque cou rs ;  je  crois  superflu-d’ajou
ter que les  intonations ont légèrem en t  changé mais 
bah ! puisque les copains sont em m erd és  !

Jo u e u r !  Ça ,  c ’est  son faible. Pou rvu  de tares  h é ré 
ditaires de croupier m alchanceux ,  e n rue, aux cours, 
en excursion,  partout, il joue, le  pôvre ! L e  sept et demi 
dont la transcendante  bêtise  n ’est  plus à prouver a su, 
de suite capter Rigo. Mais pas de façon exclusive ,  oh 
non ! R igobert  cultive aussi les te rres  ardues du poker 
dont il est  la m achine  à ouvrir par exce llen ce .  L e  potot, 
dont il a tâté ré c e m m e n t  lui a coûté le reste  (oh ! b ien 
m ince)  du produit de la vente du cours d ’organique. 
C a r  Rigo n ’en est  pas à un cours près. L ’avenir,  dit-il, 
sans  ê tre  plus prolixe quant au sens.

Un peu là ! D em andons le à C h a r les  Lotte qui lui 
a souvent ouvert l e s . . .  bras. D emandons-le  aussi à 
cette  jeu n e  héta ïre  de 16 printemps dont Rigobert,  
dans la cuisine d ’un boxon fam eux flétrissait une fois 
de plus l ’honneur, pendant que notre plus petit cam a
rade de tro isièm e faisait son piquet avec  la patronne 
de l ’é tablissem ent.

Ajoutons à cela  la faveur très  m arquée  dont Rgo
b ert  jouit près  de cette  bonne fée  la Rogne.  O n y 
trouvera cer ta in em ent  l ’explication de sa déveine inal
térable.  M alheureu x  au je u . . .

Retour de Su isse ,  cette  année  —  Rigo était aller 
b loquer les  m éthodes d ’accordéon —  ce  bactéréologiste  
aussi distingué que futur nous a importé, au prix d ’on 
ne sait  quels  efforts, un m icrobe inconnu pour qui notre 
poil donne tout, m êm e ses  cheveux,  au grand dam du
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tout-G em bloux féminin. M ais  R igobert s ’en fiche, il a 
d ’autres  distinctions naturelles.

Il e st  adroit; à L o n z é e  au Houp-là, il gagna un pot 
au lait  que des cam arades  facétieux transform èrent 
illico en pot de cham bre.

Il a ses  c asq u ettes ;  une blanche, pour les beaux 
jo u rs ;  une noire, pour épargner la b lanche quand il 
pleut.

U n  appétit formidable qui l ’entraine à se  ronger les 
ongles ju sq u ’aux coudes que c ’en est dégoûtant.

Enfin, Rigo a enco re  un chapeau. L e  vrai type du 
chapeau bavaro-tyrolien. Un chapeau haut de fond, 
large de bords, v ert  de couleur, qui vous c lasse  tout 
de suite dans la ra ce  teutone. U n chapeau qui donne 
à Rigo l ’air vrai de l ’oiseau dont il porte le nom.

J e a n  B l o u x .



L I È G E

Paul Walle

S ecréta ire de la F. E. L . U.

U n s ecré ta ire  à la m esure  du président. P a s  si haut, 
évidem m ent, mais tout de m êm e d ’une élévation resp ec 
table. A eux deux, ils arr ivent fac ilem ent à trois m ètres  
quatre-vingt dix centim ètres.  « Du haut de cette  pyra
m id e . . .  ». D ’ailleurs,  si H eu se  y m et de sa longueur 
en plus, W alle  y ajoute de l ’épaisseur, et tout est  pour 
le m ieux dans l ’égalité  et l ’équilibre  de notre sta
tistique.

Avant d ’occup er le glorieux poste de s ecré ta ire  cher  
à Franz  E n er ,  fut élu grand argentier et mania les 
deniers  com m uns avec  une dextérité  prodigieuse. 
G r â c e  à une parcimonie bien com prise et jam ais  cras 
s eu se  —  lui en ai-je fait payer des to u rn ées!  —  il 
entraîna le plateau « avoir » de la « balance » dans une 
chute  s p le n d id e . ..

M ince  de boni !
M ais  com m e il avait un beau porte-plume réservoir ,  
une réputation de gram m airien érudit à faire pâlir, 
rougir et se  pâm er toutes les  petites cousines  des
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Annales et une grosse  tête, qu'on se  plaît à croire  
rem plie  d ’un vaste  cerveau , on l ’acclam a secréta ire .  

Il est dans son élém ent. Il fait la cuisine de la F. E.

L. U.,  épluchant la correspondance, les dem andes d ’in
terpellations, les comptes-rendus, disséquant les  statuts
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et discutant à perte de vue sur tout et sur rien, pour 
faire « end êver » Pouret.  Qui dira la ténuité des hui
tièm es de cheveu  chers  au président q u ’il va re c h e rc h e r  
on ne s?.it où !

P ossèd e  enco re  une belle  voix de baryton-basse  qui 
lui a p erm is  de se  faire a ttacher à « L ’Etudiant L ib é 
ral » en qualité de ch e f  vendeur, avec  des appointe
m ents  fabuleux .  T ien t  enfin une auto à la disposition 
des co n fé re n c ie rs  et, campagnard avant tout, n ’habite 
pas la grande ville « aux mille  dangers », enco re  q u ’il 
lui faille exa c te m e n t  2 2  secondes de m arche  pour s ’y 
trouver com m e ch ez  lui.

Paul Thomas

Porte-drapeau de la F. E. L. U.

Un hom m e du Centre .  Entendons-nous. N ’est  pas 
c lé r ic a l !  N 'a  jam ais  vu le Hainaut, fut-ce m êm e en 
cartes-posta les .  Mais habite depuis ses  p rem iers  jours 
le divin C a r r é ,  nombril de la W allonie  entière ,  dont 
L ié g e  est la capitale.

Con naissant chaque pavé de ce quadrilataire cé lèb re ,  
com m e on connaît  la façon de se  mettre les doigts dans 
le nez, par atavisme naturel,  social et liégeois, s ’est 
peu à peu habitué à l ’asphalte qui a rem placé  les  sus
dits cub es  de g r é s ;  si b ien m êm e que c ’est sur cette  
piste q u ’il a battu tous les records dont il est si fier : 
v itesse ,  durée, nom bre de tours, m arche  arr ière ,  à 
genoux, à plat ventre,  sur le dos et sur la tête.

A part cela ,  un brave copain qui sait  travailler
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com m e un nègre,  quand il veut. E t  il veut souvent, 
pour le plus grand bien de la Fédération. Pou r le réco m 

p enser  de son dévoûment. M. Van H o egard en-B raco 
nier,  ancien sénateur, lui a offert un nouveau drapeau, 
infiniment plus léger et plus gracieux que l 'ancien.
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P. T hom as a accepté , non pour lui-m êm e, car  la pra
tique du football ,  du H ock ey ,  du patinage et de la 
m otocyclette  bolide lui a fait du m u scle  suscep tib le  de 
porter en co re  haut et fe rm e  notre  vieil étendard, mais  
s im plem ent pour en faire don à la F. E .  L .  U .,  en gage 
de bonne amitié.

Avez-vous déjà vu un porte-drapeau de ce  modèle 
là, vous a u tr e s ?

W .



René Pouret
Secrétaire de la F. N. E. L.

Qui e s t -c e  d onc ça  P o u r e t ?



BRU XELLES

Deux Célébrités

G h is la in  
Revuiste et violoneux distingué.



Mlle X.

Ici Muse de la « Semaine Sociale  ».
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DÉPOSITAIRE DE LA CONTINENTAL PETROLEUM Cy 

(Benzines pour autos, moteurs, dégraissage) -  Huiles de graissage



O u d  G e n d
( V i e u x :  G A N D  ) 

Brasserie -  Concert -  Cinéma -  Variété

EN F A C E  DE LA GA RE DU SUD

F ilms inédits ,  Pathé F rèr es 

F A T H Ê C O L O R  

P A T H É - J O U R N A L
Actualités du monde entier 

O r c h e s t r e  s y m p h o n i q u e

Tous les jours de 3 heures à minuit



D é g u s t a t i o n  des B ière s  
Kronen-Bier Dortmund Munich

Hôtel du Commerce
P R O P R I É T A I R E  :

J. CLAEYS-H EBBELI NCK
7 9 , ru e  de F la n d re , 79 , Q A N D , près de la Gare du Sud

Chambres confortables pour voyageur
Chambre noire pour photographie

É C L A IR A G E  É L E C T R IQ U E

B U F F E T  F R O ID  — p l a t s  D U J O U R  
VINS du Rhin et de la Moselle TÉLÉP H O N E 906

Les M archandises
de la

Chapellerie E. Carly
128, R U E  D E S F E M M E S-SA IN T -P IE R R E

se  re c o m m a n d e n t e lle s -m ê m e s

Fabrique de Casquettes en tous genres 

S p écialité de Casquettes d ’Ètudiants 

 Réparations soignées 



C irq u e  -  V a r i é t é s

G A N D - P A L A C E
(Soc. Anon.)

= Anciennem ent N O U V E A U  C I R Q U E  = 

Direction : DAN IEL

E t a b l i s s e m e n t s  du m ê m e  g e n r e

à

L iège V e m e rs

“ LIÈGE-PALACE „ “ LE PALACE „

T o us  les  s o i r s  à 8 1 / 4  h - S p e c t a c l e  v a rié

Dimanche - Jeudi et jours fériés : matinée de famille à 3 h.

T o u s le s  s a m e d is  S o iré e  de G a la

Le plus grand Cirque de Variétés

4000 Places — 40 Musiciens
T E L E P H O N E  386



A vant de fa ir e  vos achats en articles  
de lu xe et d ’utilité, visitez le p lus  
vaste éta6lissem ent de la ville

GRAND BAZAR
du Marché aux Grains 

8 - 4  MARCHÉ A U X GRAINS

Le choix immense dans les rayons de verreries 
ordinaires et cristaux du Val S t  Lambert,  articles 
de ménage, porcelaine, émail, ferblanterie, 
quincaillerie, pâtes pour poêles et chaussures, 
tapis, carpettes, pantouffles, articles de voyage, 
cannes et parapluies, confiseries, articles de 
fantaisie, maroquinerie, jouets d ’enfanrs, voitu
res d’enfants, articles de vélos, etc., etc.

Entrée Libre Prix fixe
T é l é p h o n e  1 6 8 5

P r i x  s p é c i a u x  p o u r  H ôtels ,  C afé s ,  R e s t a u r a n t s  e t  C in é m a s



H otel-Café-Restaurant

C O N C O R D I A.
Prop. : C H R .  S C H A I C H

1 & 3 ,  R a m p e  S t - M ic h e l  ( M a r c h é  a u x  G r a in s ) ,  Gand

Dortmunder Hansa Braü -  Mônchshof Braü Kulmbach 
Véritable Pilsen Saazer  Urstoff

C H A /A B R E S  C O N F O R T A B L E S
Chauffage Central

O U V E R T  J U S Q U ’A 3 H E U R E S  DU  MATIN 

TÉLÉPH O N E 2879

Librairie Ancienne et Moderne .

A. D E  T A V E R N I E R
GAND, 22, rue Courte du Jour, 22, GAND

Achat au comptant de Bibliothèques et de parties de livres, 
de Gravures anciennes, et de documents manuscrits. 

Expertises. — Rédaction de catalogues pour Ventes publiques.

Publication périodique du “  Bouquiniste Gantois „

Catalogue de livres d’occasion, envoi gratuit 
sur demande.



Grande Chapellerie du Centre

A. SNOECK-HENRY
Rue des Champs, 56, Gand

N. B. - -  Par le beau cho ix de ses Casquettes et Bérets, la R a ison  
se recom m ande spécialem ent à MM. les Etudiants

SANS C O N C U R R E N C E

Chapeaux en tous gen res
CANNES-PARAPLUIES

IMPERMÉABLES
G A R A N T I S

Vêtements imperméabilisés -

Dernières 
Créations

AVIS. — La Maison donne 1 0 %  de réduction 

à tout étudiant acheteur d’un imperméable.

MAISON D E C O N F IA N C E

CANNES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Ha
ute

s 
No

uv
ea

uté
s



EDGARD BUYSSE
R u e  b a s s e  d es  C h a m p s ,  3 5 ,  G A N D  

Fournitures Générales pour la Photographie
Plaques, Pellicules et Papiers de toutes m arques 

A P P A R E I L S  P H O T O G R A P H IQ U E S  en tous genres 
D É P O S IT A IR E  D E S  O B J E C T I F S  & A P P A R E IL S  

— Goerz. K rauz, Z eiss , R ie tz sch e l ,  e tc .  — 
T R A V A U X  P H O T O G R A P H IQ U E S  -  P R O JE C T IO N S  

ATELIER DE RÉPARATION
JUM ELLES P R ISM ATIQ UES GOERZ

K O D A K ' S  La maison n’a pas de succursales
________  —: T é l é p h o n e  5367 : —

Machine à écrire

U N D E R W O O D
ECRITURE VISIBLE ET TABULATEUR

Fournitures pour toutes les machines 
A L P H .  D E B U I S S O N

GAND, 1O, rue de Flandre, 1O, GAND

Com ptoir général de Photographie

Julien DE CLERCQ
GAND, rue  de F l a n d r e  9 ,  e t  ru e  b a s s e  des  Champs ,  Z 7 ,  GAND

Dépût général des appareils G O ER Z et IC A  — K O D A K S  
L e  S téréo  panoram ique L E R O Y

—  A ppareils et produits photographiques J. D . C. brevetés —  
M A T É R I E L  S P É C I A L  P O U R  L E  CONGO



Hôtel Ganda
RESTAURANT-TAVERNE

D ig u e  de B r a b a n t      R u e  de F la n d r e
17, 19, 21 GAND —  4 8  —

( P R È S  D E LA G A RE DU SUD)

IN S TA LLA TIO N S NO UVELLES DE 1re ORDRE

Chauffage à vapeur — Lumière électrique 

Téléphone dans toutes les chambres 

Ascenseur (L ift) — Salles de Bains

C h a m b re s  c o n fo r ta b le s  d ep u is  3 f r a n c s

Dîners et Soupers à P r ix  fixe et à la Carte

P l a t s  du J o u r  —  P e n s io n  —  Cuisine s o i g n é e
Dortmunder Union Bier —A ugustiner Brau  

Munich — p ilsen  — Bières anglaises

T o u s  les soirs Concert Symphonique

Ouvert après les Spectacles

T É L É P H O N E  4050 — Propriétaire : G. STENGER.



Etudiants Libéraux
FRÉQUENTEZ LA

MAISON DES ÉTUDIANTS
Place d ’A rm es

Etablissement graphique
Z incographies

Simili g ra v u res  
Photographies

Dessins

M i c h el V a n  L 00
Rue de Flandre, 70 

G A N D



Modern-Palace
E n  fa c e  de la  G a r e  de G an d -S u d

C i n é m a ,

B ra s s e r ie  
C o n c e r t

Tous les Vendredis changement de programme

f i l m s  i n é d i t s

Papeterie L. MEYER
13, rue de Brabant, GAN D

Grand assortiment de Cahiers, papiers dessin blanc et 

1/2 blanc en feuilles et en rouleaux.

Tés, équerres, pistolets et fournitures diverses pour 
M.M. les Ingénieurs et Architectes.

LISEZ

L'APPEL



Les Enveloppes & Chambres à  a irColonial & Ganda
S O N T  L E S

M E I L L E U R E S

E T

sérieusem ent garanties

C Y C L I S T E S ! !
Demandez-les chez votre constructeur.

COLONIAL RUBBER, S. A.
GAND, 8, Quai du Strop, 8, GAND



HOTEL-RESTAURANT

A U  P A Y S A N
Rue des Vanniers, 6, Gand

Téléphone 919 Téléphone 919
REN DEZ-VO U S D ES ÉTU DIAN TS

PENSIO N S A 2 FR . PAR JO U R

D IN ER S  depuis fr. 1,50, 2 fr., 3 fr. et à la carte

C H A M B R E S  A  P R I X  M O D É R É S

Cols 
Chemises 

M anchettes GRANDE CHEMISERIE Cravates
Bonneterie
B ijo u terie

9, Rue des Champs, GAND
Grand choix de Gilets de Fantaisie et de Cérémonie 

Chemises et Cols sur mesure 
Spécialité Chemises Zéphir et F lanelle

Dernières  nouveautés - Londres  - P a r is  - Vienne - Berlin

L is e z

L ’APPEL



AU COIN DE RUE
Rue des Champs, GAND

Téléphone 580

RAYONS SPÉCIAUX

POUR 

CHAPELLERIE 

C H E M IS E R IE  

B O N N E T E R IE  

■ u

VÊTEM EN TS T O U T  FAITS E T  SUR MESURE
-----------------------------------------  POUR ------------------------------------------

-  HOMMES, JEUNES GENS E T  ENFANTS -

S u r  d e m a n d e  u n  c o u p e u r  s e  r e n d  à d o m i c i l e ,  m u n i  
d ’u n e  b e l l e  c o l l e c t i o n  d ’é c h a n t i l l o n s  p o u r  v ê t e m e n t s  

s u r  m e s u r e  e t  c e  s a n s  a u g m e n t a t i o n  d e  p r i x



D ist i l le r ie  de l iq u eu rs  fines

“  Le Plumet „
A n c i e n n e  m a i s o n  F l .  V a n  H a e s e b r o u e k  

AUG. D’ANCOINE Successeur

S p é c i a l i t é s  : Liqueur de Cerises « P lu m e t  »
Curaçao blanc « T r ip le  S e c  * 

DÉPOSITAIRE d u  Guinness's Extra Stout
Seul véritable Stout de Santé

PLACE ST-BAVON, 14
T él .  : 2 0 9 3  G A N D

M anufacture de Chaussures

Marque Le Coq
33, R u e  des Champs, 33 GAND  
Seule m aison en ville possédant la

Véritable Chaussure de Luxe
PLUS DE 300 GENRES EN MAGASIN 

COUSU-MAINS et GODEYAR-W ELT GARANTI



Appare i ls  et Accesso ires  
p o u r  la P h o t o g r a p h i e

FL. VERMESRE
Succ. de la Maison DUHOT  

34, rue de Flandre, 34

T r a v a u x  p o u r  A m a t e u r s
E X É C U T IO N  r a p i d e  ET S O I G N É E

=  L I S E Z  =

La Flandre 
Libérale
Quotidien Libéral Gantois



Les Gourmets visitent régulièrement

“  l’Hulstkamp „  Vieux Schiedam
28, rue aux Vaches, GAND

et y dégustent principalement les spécialités

Advokaat Knichebein

C A F É  - M O K A (préparation spéciale aîte crèm e)
Vieux Schiedam  "HULSTKAMP ,,

B ières Allem andes et A nglaises 

LIQUEURS FINES DE MARQUE ET CHAMPAGNES

A R T I C L E  d e  CAVE

B o u c h o n s  —  C a p su le s

Joseph MORRAYE-BORMS
28, rue aux Vaches, Gand

T é l .  2 0 6 0

In s ta l la t ion s  complètes de Fabriques  d 'Eau x  et L imonades gazeuses
M achines à  so u tirer ,

B ou cher, C ap su ler  e t  R incer le s  B ou teilles  

Bouteilles vides et tous les accessoires de cave



M a n u f a c t u r e  d ’ in s t r u m e n t s  de  M u s i q u e  en C u iv re  &  en  B o is
(La plus a n cien n e  d es F la n d res  —  F o n d ée en 1871.) 

S P É C IA L IT É  D ’IN S T R U M E N T S  D ’A R T IS T E S
M é d a i l l e  d ’O r  à G a n d  1 8 9 9

CH . M A H E U  P È R E  E T  F I L S
Fournisseur de l ’Arm ée et des Conservatoires

GAND 26, Rue Neuve St-Jacques, 26 - - -  GAND
Annexe de fabrication à HEUSDEN (Pont)

U S I N E  É L E C T R I Q U E

Clarinettes, Hautbois, Bassons 
Flûtes Bœhm et ordinaires 
Saxophones perfectionnés 

Nouveau modèle 
S y s t è m e  M a h e u  —  b r e v e t é

Instrum ents en cuivre i  pistons  
à cylindres et autres

F A B R IC A T IO N  S U P É R IE U R E

Les nouveaux instruments se fon t 
sur commande au modèle 

et doigté que l'Artiste désire

G h a tig e m e .it e t a jo u te  de c le fs  
a u x  f lû te s , c la r in e t t e s , h a u tb o is , b a s s o n s , 

s a x o p h o n e s , e tc .,  
p o u r  f a c i l i t e r  le s  d o ig té s

R É P A R A T IO N
aux instruments quelle que soit 
leur provenance et leur origine

OUVRAGE TR ÈS SOIGNÉ 
PRIX MODÉRÉS

A r g e n t u r e  et N ic k e la g e  d e s  In s tr u m e n ts

Violons, Violoncelles 
Contre-Basses, etc. 

Mandolines Napolitaines 
Guitares, etc. 

et leurs accessoires

Réparations soignées de Lutherie



Grand Café
R ue C ourte du M arais , 35

GAND
Propriétaire : Léon VAN DE VELDE

  »

Consom m ations de 1er C h o ix  

BOISSONS AMÉRICAINES

BUFFET FROID A LA HAMBOURG
5 nouveaux billards de précision

DORT MUNDER UNION
de la C ie f r a n ç a i s e  B R U N S W I C H  e t  de la 

f i r m e  H o l l a n d a i s e  H E T  N O O R D E N

Réunion des É tu diants
T É L É P H O N E  9 7 3



Hôtel MILLE COLONNES
Place Liévin Bauwens, 2, GAND. Gare  Gand-Sud 

Propr. Georges DE VEYLDER

Diners à la carte et à prix fixe depuis fr. 1,75

Chambres pour voyageurs depuis fr. 2,50, petit déjeuner compris 

BUFFET FROID RECOMMANDÉ

V É R IT A B L E S  B IÈ R E S  A L L E M A N D E S
L'établissement est ouvert jou r  et nuit 

Écla irage  Électrique Té léphone  1069



 R ÉCH A U D S 
AU GAZ — AU P É T R O L E  & A L ’E S S E N C E
COUTELLERIE DE LU XE E T  ORDINAIRE

É M A I L L E R I E S  

C A L O R I F È R E S  d e  t o u s  M o d è l e s
FOURNEAUX DE C U IS IN E

O U T I L L A G E  PO UR  T O U S  M É T I E R S
ARTICLES DE PRÉCISION -  BOITES A COMPAS, etc.

L a  M a i s o n  a c c o r d e  u n e  R é d u c t i o n  
s p é c i a l e  s u r  l es  A r t i c l e s  d e  M é n a g e  

à M M .  l es  E t u d i a n t s  
q u i  s ’i n s t a l l e n t  e n  v i l l e

12, R U E  D E S  C H A M P S  
5,  R U E  M O N T  A U  C H A U M E



T H E

BU FFALO  SHOE
est la S E U L E  chaussure 

s é r ie u s e , v en d u e  dans 

une S E U L E  ville , à Gand. 

dans un S E U L  m agasin,

au N° 1, 
Rue du
Paradis



Une Heure à l’Étranger
Apprenez les

LANGUES ÉTRANGÈRES

à la

BERLITZ SCHOOL
et

vous les saurez

Vous pouvez acquérir 
la connaissance parfaite 
d’une langue étrangère 
MINIMUM d’effort et 
un MAXIMUM de ré
sultat en prenant une 
série de leçons à

L’ÉCOLE BERLITZ
5, RUE DU SOLEIL, 5

Français, Flamand, Anglais, Allemand, Espa
gnol, Italien, Russe, etc., enseignés par des 
professeurs nationaux.

La Méthode BERLITZ est l ’application systématique 
des lois naturelles qui permettent d'apprendre une 
langue étrangère p ar  un séjour à  l'étranger.
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Règles d’utilisation de copies numériques d‘œuvres littéraires  
mises à disposition par les Archives & Bibliothèques de l’ULB 

 
L’usage des copies numériques d’œuvres littéraires, ci-après dénommées « copies numériques », mises à 
disposition par les Archives & Bibliothèques de l’Université libre de Bruxelles, ci-après A&B, implique un 
certain nombre de règles de bonne conduite, précisées ici. Celles-ci sont reproduites sur la dernière page 
de chaque copie numérique mise en ligne par les A&B. Elles s’articulent selon les trois axes : protection, 
utilisation et reproduction.  
  

Protection                                                                       

1. Droits d’auteur  

La première page de chaque copie numérique indique les droits d’auteur d’application sur l’œuvre 
littéraire.   
  

2. Responsabilité  

Malgré les efforts consentis pour garantir les meilleures qualité et accessibilité des copies numériques, 

certaines défectuosités peuvent y subsister – telles, mais non limitées à, des incomplétudes, des erreurs 
dans les fichiers, un défaut empêchant l’accès au document, etc. -. Les A&B déclinent toute 
responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris des honoraires légaux, entraînés 
par l’accès et/ou l’utilisation des copies numériques. De plus, les A&B ne pourront être mises en cause 
dans l’exploitation subséquente des copies numériques ; et la dénomination des ‘Archives & 
Bibliothèques de l’ULB’ et de l’ULB, ne pourra être ni utilisée, ni ternie, au prétexte d’utiliser des copies 
numériques mises à disposition par eux.    
  

3. Localisation  

Chaque copie numérique dispose d'un URL (uniform resource locator) stable de la forme 
<http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document ; 
l’adresse physique ou logique des fichiers étant elle sujette à modifications sans préavis. Les A&B 
encouragent les utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ils souhaitent faire référence à une copie numérique. 
   
  

Utilisation  

4. Gratuité  

Les A&B mettent gratuitement à la disposition du public les copies numériques d’œuvres 
littéraires numérisées par elles : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur 
consultation, ni au prétexte du droit d’auteur.    
  

5. Buts poursuivis  

Les copies numériques peuvent être utilisées à des fins de recherche, d’enseignement ou à usage privé. 
Quiconque souhaitant utiliser les copies numériques à d’autres fins et/ou les distribuer contre 
rémunération est tenu d’en demander l’autorisation aux Archives & Bibliothèques de l’ULB, en joignant à 
sa requête, l’auteur, le titre, et l’éditeur du (ou des) document(s) concerné(s). 
Demande à adresser au Directeur de la Bibliothèque électronique et Collections Spéciales, Archives & 
Bibliothèques CP 180, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt 50, B-1050 Bruxelles. 
Courriel : bibdir@ulb.ac.be.    
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6. Citation  

Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés, 
par  la mention « Université Libre de Bruxelles – Archives & Bibliothèques » accompagnée des précisions 
indispensables à l’identification des documents (auteur, titre, date et lieu d’édition).    
  

7. Liens profonds  

Les liens profonds, donnant directement accès à une copie numérique particulière, sont autorisés si les 
conditions suivantes sont respectées :  
a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ils y ont accès 
via le site web des Archives & Bibliothèques de l’ULB ;  
b) l’utilisateur, cliquant un de ces liens profonds, devra voir le document s’ouvrir dans une nouvelle 
fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un document du site 
web des Archives & Bibliothèques de l’ULB’.    
  

Reproduction  

8. Sous format électronique  

Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le 
stockage des copies numériques sont permis ; à l’exception du dépôt dans une autre base de données, 
qui est interdit.    
  

9. Sur support papier  

Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement  les fac-similés exacts, les 
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont 
permis.  
  

10. Références  

Quel que soit le support de reproduction, la suppression des références à l’ULB et aux Archives & 
Bibliothèques de l’ULB dans les copies numériques est interdite.   

 

http://www.bib.ulb.ac.be/index.php?id=771&tx_a21glossary%5buid%5d=57&tx_a21glossary%5bback%5d=2220&cHash=5713734979
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