
Académie Royale 

de Langue et de Littérature 

Françaises 

N° 4 
BULLETIN DÉCEMBRE 1922 



SOMMAIRE 

La langue seienlifique on Belgique par Albert Counsoh 300 

Chronique : 

L'Université de Gand ! 341 

Bureau 341 

Table des Matières 342 

b 



LA LANGUE SCIENTIFIQUE 

EN B E L G I Q U E 

Lecture faite en séance du j novembre îgsn 

par Albert C O U N S O N , professeur à l'Université de Gand. 

J . Novicow se faisait for t de payer lo Transsibérien avec 

les bénéfices qu 'on réaliserait en suppr iman t les let t res inutiles 

fie nos a lphabets . L 'Eu rope s 'épargnera i t bien des gaspillages 

et des chamaill is dépr imants , si ses dir igeants médi ta ien t 

l 'histoire du langage et de la science. 

La science n ' a pas de patr ie . Mais il f au t que la patr ie ait 

de la science pour être habi table aux ar t isans de la civilisation, 

et pour justifier son main t ien dans l 'économie moderne . Des 

établ issements aussi dispendieux que les E t a t s européens 

sembleraient de fâcheux anachronismes, n ' é ta ien t les progrès 

qu'ils fon t fai . . à l 'esprit humain . Le plus sérieux des 

budgets , disait Renan, c 'est celui de l ' instruct ion publ ique. 

L'unificat ion des provinces belges et not re enseignement 

supérieur on t la même da te et le même centre brabançon : 

depuis 1430, les duchés de B r a b a n t et de L imbourg et les 

comtés de F landre et de Ha inau t , obéissent au même sou-

verain ; et l 'Universi té de Louvain . fondée en 1426, obt ien t 

une Facu l t é de Théologie en 1431. 

Créées pa r l 'Eglise romaine, les Universités emploient la 

langue de l 'Eglise romaine. Au jou rd ' hu i encore, nos prêtres 

font leurs éLudes supérieures de théologie en latin. Il s 'en fau t , 

du reste, que le vocabulaire scientifique ai t une ver tu mirifique 

de régénérat ion sociale : car l 'enseignement aux trois degrés 

a beau se faire en latin pendan t des siècles, de Sa l amanque 
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à Kœnigsberg , l ' E u r o p e ne par le pas encore la t in . La langue 

l i tu rg ique é t a i t langue scolas t ique et langue in te rna t iona le : 

Oui a florin, lalin, rmissin, parloul il trouve son chemin, d i sa ien t 

les écoliers. 

Ce langage est propice pour converser ensemble 
Quand le parler de l'un à Vautre ne ressemble. 

Au la t in , la g rav i t é d e la religion e t de la pensée ; au r o m a n 

vulga i re les chansons et les contes : romance e t roman en o n t 

pris un nouveau sens, par une induc t ion comparab le au m o t 

de Maer lan t ( l) : Die scone walsche valsche poelcn (les b e a u x 

poètes en r o m a n f o n t du roman) . 

Ph i l ippe le Bon, conditor Belgii, a v a i t su r tou t , dans nos pro-

vinces, des s u j e t s de par lcrs thiois ou t eu ton iques (2) ; le thiois 

p r i t le n o m de tingua Belgica h peu près comme la l angue de 

P é t r a r q u e é t a i t parfois appelée lingua Etrusca. 

Le f rança is de la dynas t i e bourgu ignonne , de la Toison d 'Or , 

du Conseil du Pr ince , est aussi le langage du commerce , e t es t 

enseigné à ce t i t re , depuis des siècles, dans les villes m a r -

chandes du Nord . C 'es t à Anvers , dans le manue l de Noél 

de Ber l a imont , que Chr i s tophe Fugge r (1537) app rend le 

f rança is . 

E n 1531, les échevins et conseillers de Douai en F l a n d r e 

wal lonne (3) p r i en t Charles Qu in t d ' i n s t i t ue r en ce t t e ville 

« une E t u d e générale e t un ivers i té fameuse , en laquel le pour -

r a i en t ê t re endoct r inés les su j e t s de F l and re , Zélande, B r a b a n t , 

H a i n a u t , Ar to is e t au t res , lesquels su je t s , à l 'occasion de la 

l angue F rancho i se d o n t on use en p lus ieurs lieux, p o u r r o n t 

envoyer leurs en fan t s au d i t Douai ». Les m a g i s t r a t s douais iens 

( ' ) Mot noL6 pa r Henr i Conscience (V. FRIS, De bronnen van de hi.ttnri.iche 

romans van Conscience, p. 33). 

(a) E n e a s Si lvius Piccolomini écr i t de Bâle le 18 oc tobre 1438 : Est enim in 

Delgia (sic) quicquid inler Mosam el mare Alamannum sermonem observai ! 

(3) G. CARDON, La fondation de l'Université de Douai, Alcan, 1892. 
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disaient à leur souvera in : « P a r ce m o y e n , d e m e u r e r o n t les 

deniers en vos pays e t seigneuries. » 

L 'Un ive r s i t é de Louva in , consul tée, r épond i t : « les uni-

vers i tés ne son t pas ins t i tuées pour a p p r e n d r e le langage 

vu lga i re du lieu : les sciences s 'y t r a i t en t en la t in , et d ' a u t a n t 

que les s u p p ô t s h a n t e n t plus le vulgaire , l 'on t r o u v e qu' i ls 

déla issent le pr incipal de leur é tude . » 

Le g o u v e r n e m e n t ne fit donc r ien. 

Mais il se m o n t r a moins réservé à l 'égard rie la Ré fo rme . 

Celle-ci créai t de nouvelles langues religieuses e t l i t téraires , 

en f o n d a n t de nouvel les Eglises. E n 1536, le g o u v e r n e m e n t 

de Charles Q u i n t fit é t rang le r e t b r ider à Yi lvorde Wil l iam 

T y n d a l e , coupable d ' avo i r t r a d u i t la Bible en anglais . Les 

b o u r r e a u x b r a b a n ç o n s n ' o n t pas empêché les bibles anglaises 

de fa i re le t o u r du monde , ni la mémoi re de T y n d a l e de recevoir 

l ' h o m m a g e d ' u n m o n u m e n t à Vi lvorde au X X e siècle. « La 

g rammai r e , qui sa i t r égen te r j u s q u ' a u x rois », ne se laisse pas 

l ong temps régen te r p a r les bûchers . 

La R é f o r m e abol i t le cé l ibat ecclésiast ique ; e t les en fan t s 

de prê t res t r a n s f o r m e n t les le t t res , les sciences et les langues : 

P ie r re Bayle , la mère de J . - J . Rousseau et celle de 

Mme de Staël , De Candolle, Cherbuliez, Rec lus e t Monod ; 

Lessing, Gr imm, Schlegel, Mommsen e t F r . Nie tzsche ; 0 . 

Goldsmi th , Addison , T h o m s o n , T h o m a s Reid , Coleridge, 

Nelson, E m e r s o n , Mme Beecher -S towe e t W o o d r o w Wilson, 

son t issus de famil les pas tora les , c o m m e Boe rhaave , L inné , 

P u f e n d o r f , Celsius, Eu l e r (*). Si le hol landais a réussi en 

Ho l l ande et en Fr ise , c ' e s t qu ' i l est, depuis le Synode de Dor-

d rech t , la l angue de nombreuses famil les de prê t res . Le genre 

le plus cop ieusement • r ep résen té dans les b ib l iographies 

néer landaises , c 'es t la théologie. 

' ( ' ) D u C.AMIOLI.E, Hisl. des sciences el des savants depuis deux siècles, 2 e (VI.( 
(LI-nèvo, 1KN4 ; OSTWALD, Les grands hommes, p . 311. 
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L e clergé belge, fidèle au cél ibat e t au la t in , n ' e n g e n d r a ni 

personnel scientif ique, ni langue nouvel le . A un p a r e n t du 

T a c i t u r n e , un p a s t e u r r é fo rmé r ecommanda i t Gand c o m m e 

une ville où l 'on fa isa i t de bonnes é tudes et où l 'on pa r l a i t 

f rança is . Mais l 'un ivers i té calvinis te de Gand ('), où professa i t 

L a m b e r t D a n e a u . du ra peu (1578-1584). Nos h u m a n i s t e s 

mépr i sa i en t les parlers vulgaires . Le cosmopol i t i sme d ' E r a s m e 

e t sa sévér i té pour les langues hol landaises sont bien connus . 

Despau tè re , de Ninove, d isa i t dans sa f ameuse g r a m m a i r e : 

« J e n ' a i nulle part a j o u t é la l angue vulgai re ; je laisse ce t t e 

province aux ins t i tu teurs , car j ' a i écri t non seu lement pour nos 

compa t r io tes , mais aussi pour les F rança i s , les Espagnols , 

les Anglais , etc. . . » 

Ce f u t la Ré fo rme , e t non la l inguist ique, qui dé t e rmina 

le g o u v e r n e m e n t de Ph i l ippe I I à créer l 'un ivers i té de Doua i . 

« Le mal , » d i t P a q u o t , « v e n a i t de ce t te foule d ' h u m a n i s t e s 

é t rangers , la p l u p a r t a l l emands , et infectés de lu thé ran i sme , 

qui vena i en t à Louva in régente r le grec et le la t in , e t qui pro-

f i ta ien t de l 'occasion pour inspirer à la jeunesse l ' a m o u r de la 

n o u v e a u t é e t le mépr i s de l ' a u t o r i t é ecclésiast ique. » 

a P o u r l ' a u g m e n t a t i o n de la sa in te foi et religion ca thol ique , 

ex t i rpa t ion des hérésies pu l lu lan tes et le souvera in bien de la 

ville de Douai », la nouvel le un ivers i té f u t ouve r t e en 1562. 

« Ce t t e seule univers i té , à cause de la l angue f rançaise , a 

d é t o u r n é la jeunesse ca tho l ique belge de pérégr ina t ions péril-

leuses dans les univers i tés et villes hé té rodoxes », écr ivai t un 

professeur à Grégoire X I I I ; « ce t t e jeunesse a p p r e n d ici, 

en pas san t , avec les le t t res , le f r ança i s d o n t elle est fo r t 

av ide . » 

L 'Un ive r s i t é de Louva in , émue pa r la concur rence douai -

sienne e t pa r le goû t des Belges pour le f rançais , s 'e f força de 

(') P . FREDERICQ, L'enseignement public des calvinistes à Gand (dans Travaux 

du cours pratique d'histoire nationale de l'Université de Liège, Gand , 1883). 
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re t en i r les é t u d i a n t s , en i n s t i t u a n t des cours de f rança i s (1). 

Le 6 jui l le t 1562, le conseil c o m m u n a l de Louva in , pour 

conserver la p rospér i té de la ville, décide d 'é r iger une walsche 

scole avec d e u x maî t res , un au t r a i t e m e n t annuel de cen t florins 

carolus e t l ' a u t r e de c i n q u a n t e . Le 14 décembre 1562, au 

Collège de Savoie , Claude du P u y , Par is ien , licencié en droi t , 

p a r e n t du p rés iden t de T h o u , élève de T u r n è b e e t de Cu jas , 

i n a u g u r a i t son ense ignement , qui cons is ta i t en « une lesson 

en f ranchois , t ous les jours fériés, d u r a n t une heure, t a n t en 

g r a m m a i r e que histoires ou au t r e s livres commodieux , telle-

m e n t que la ville en pour ra avoir honneu r e t les a u d i t e u r s 

profi t ». Il s ' é t a i t engagé « à ave r t i r la ville et é t u d i a n t s la fin 

ou absolu t ion du l ivre duque l il prél i t e t déclarer d ' a u t r e s qui 

lui s emble ron t les plus idoenes et profi tables , pour , pa r après , 

i n t e rp ré t e r , afin d ' en pouvoi r faire provision, soi t p a r a c h a t 

ou pa r nouvel le impress ion . » 

Dès 1563, G. Silvius, t y p o g r a p h e du roi à A n v e r s , i m p r i m a i t 

une nouvel le éd i t ion de la Gallicae linguae Institulio de 

J . P i lo t , e t a n n o n ç a i t un d ic t ionna i re l a t in - f rança i s e t un 

f rança is - la t in . Silvius dédia i t la g r a m m a i r e de P i lo t Claudio 

Pideano, Gallicae linguae in Academia Louaniensi professori 

publico : e t il v a n t a i t les Louvan i s t e s d ' avo i r compris la néces-

sité de la conna issance du f rança i s en Belgique, pour la vie 

pub l ique e t p o u r la vie pr ivée. 

D a n s le pr incipal ouv rage de la Rena i s sance consacré à la 

Belgique, Louis Guichard in , F lo ren t in établ i à Anvers , d i t 

en p a r l a n t de n o t r e mé t ropo le : « Il y a ici, comme, en beaucoup 

d ' a u t r e s bonnes villes du pays , diverses écoles où l 'on enseigne 

la l angue f rança i se a u x pe t i t es filles c o m m e aux garçons : ainsi 

appr i se en classe, p ropagée p a r l 'usage et pa r t a n t de re la t ions 

avec les é t rangers , elle se r é p a n d à tel po in t que b i e n t ô t on 

la par le ra géné ra l emen t ici aussi bien que si elle é t a i t la l angue 

( ' ) E d . v a n EVEN, Une chaire de littérature française à Louvain en 1562 ( M e s -

sager des Sciences historiques, 1884). 
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materne l l e . II y a encore des ma î t r e s qui a p p r e n n e n t l ' i ta l ien 

e t l ' espagnol ; d'où il ressort de toutes manières que cette ville 

est et doit être la commune patrie de toutes les nations chrétiennes ->. 

Publ iée en i tal ien en 1567 e t réédi tée deux fois en ce t te langue, 

la Description des Pays-Bas de Guichard in eu t onze édi t ions 

f rançaises pour les le t t rés , gen t i l shommes et m a r c h a n d s , h u i t 

édi t ions la t ines , six hol landaises , t rois anglaises e t deux alle-

m a n d e s . 

Mais le Belge Vésale écr ivai t e t enseignaiL en lat in, c o m m e 

le Polona is Copernic. A v a n t de deveni r langue d idac t ique , il 

f a u t q u ' u n e langue a i t p r o d u i t une l i t t é r a tu r e i n s t ruc t ive . 

A m y o t e t Monta igne acc ru ren t la vogue de l ' ense ignement du 

f rança is . P a r eux, celui-ci devena i t l ' in te rmédia i re enLre les 

Anciens et les Modernes , c o m m e en t re le Midi e t le N o r d . 

Le Fr i son Mellema, de son é t u d e de Leyde (1591), d i t aux 

m a g i s t r a t s de I l a r l em, en leur d é d i a n t son Dictionnaire 

flameng-francoys : « la t rès noble et t rès pa r f a i t e langue f r an -

çaise, après les t rois susdi tes (hébreu, grec, la t in) , règne e t 

s 'use pour la plus commune , la plus facile, voire la plus accom-

plie en la Chré t ien té . T o u s les F l a m e n g s , avec leurs seize 

provinces , nommées le Pays -Bas , s 'en se rven t quasi c o m m e 

les Valons e t F r a n ç a i s mêmes . Combien d ' a u t e u r s en F r a n c e 

i l lus t ren t leur l angue en c o m p o s a n t choses de diverses sciences 

et de g r a n d e i m p o r t a n c e ! Combien t r a n s f è r e n t plusieurs a u t e u r s 

grecs e t la t ins ! T h u c y d i d e , Démos thène , P l a t o n , Ar i s to t e , 

Cicéron, P l u t a r q u e , Live, Pl ine, X é n o p h o n , pa r l en t f r ança i s 

pa r l ' a ide des in t e rp rè te s f rança is . Combien des his toi res d o n t 

on ne vo i t rien cju'en f rança is . Si les Al lemands et a u t r e s 

na t ions o n t que lque chose des langues, ils en o n t g rande pa r t i e 

des I ta l iens , ma i s plus g rande des F r a n ç a i s ». E t le m ê m e 

Mellema, en t ê t e de son Dictionnaire francoys-flameng (édit ion 

de 1596), v a n t e le r iche langage f r ança i s qui 

Va ballant les hauts seuils d'une cour souveraine 
El guidant les secrets de la raison humaine. 
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Les Pays -Bas , auxque l s la Rena i ssance p r o m e t t a i t un si h a u t 

des t in spir i tuel , f u r e n t dis loqués pa r la Réforme , e t f o r m è r e n t 

deux pe t i t s E t a t s f édéraux , où le f a n a t i s m e f u t en raison 

inverse de la superficie. La fu reu r théologique rend ind i f fé ren t 

ou par fo is m ê m e host i le au t r ava i l scient if ique. Gomar i s t e s 

e t Armin iens au Nord , J ansén i s t e s et Molinistes au Midi, 

p ro longen t les lugubres folies des guerres religieuses. Gro t ius 

en Hol lande , Van H e l m o n t en Belgique, f u r e n t persécutés 

c o m m e Galilée à Rome . A u c u n e des d ix - sep t provinces n e 

produis i t de l angue scientif ique. Paacis conligit are nalivo 

loqui, d i t un ami de Grot ius . Il fa l lu t t r a d u i r e SLevin en la t in 

e t en f rançais ; I l u y g e n s employa l ' une et l ' a u t r e de ces 

langues; L e u w e n h o e c k eu t à p â t i r de ne pas mieux savoir 

le la t in . L ' « E u r o p é e n » B o e r h a a v e emp loya i t n a t u r e l l e m e n t 

la l angue de l ' E u r o p e s a v a n t e , t o u t c o m m e J a n s e n i u s et Spi-

nosa , c o m m e E r a s m e e t N e w t o n . D a n s la co r respondance de 

Chr. I l u y g e n s e t Sluse, le Hol landa is emploie le f rança i s e t 

le Liégeois le la t in . 

Malgré l ' i tal ien de Galilée, ma lg ré le f rança is du Discours 

de la Méthode, ma lg ré Richelieu, qui vou la i t fa i re du f rança is 

une langue scientif ique, ce t t e qua l i té res ta i t le privilège du 

la t in au t e m p s où N e w t o n découvr i t la g r av i t a t i on . 

Le la t in res te si bien la l angue intel lectuel le des Belges e t 

des Hol landais , q u ' u n Anverso is professeur à Levde , Geul incx, 

d i t en la t in dans un dialogue en t re L a t i u m et Belgium (1653) : 

« Qui a r endu au m o n d e la t in son ancien lust re , lorsque f u t 

ba layée la b a r b a r i e des siècles an té r i eurs ? Les E r a s m e , les 

J u s t e Lipse, les Grot ius , les P u t e a n u s , son t des nôt res . » — 

« Alors que le la t in est universel , la lingua Belgica est confinée 

sur ce t t e m o t t e de terre, e t encore ne s 'y fait-el le en t end re , 

h u m b l e s e rvan t e , que dans les cuisines e t dans les t a v e r n e s 

du bas peuple . Le f rança i s f r é q u e n t e à la Cour, le la t in à l 'Uni -
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vers i té , le por tuga i s à la B o u r s e ; l ' i tal ien et l ' espagnol é t a l en t 

par fo is leurs grâces dans les cercles du beau monde . » 

P o u r donner l ' impuls ion a u x espri ts , il faut agir sur une 

l i t t é r a tu re douée d ' u n e aud ience prolongée. Le jansénisme, 

au sor t i r du la t in louvanis te , péné t ra , par P o r t - R o y a l , dans 

la prose de Pasca l e t dans les t ragédies de J e a n Racine. 

Les progrès de la l i t t é r a t u r e f rança ise se fa i sa ien t sent i r 

j u s q u ' à Douai e t j u s q u ' à L o u v a i n . Sous les Arch iducs dé jà , 

un poè te c h a n t e : 

Douai, docte séjour des beaux esprits belyeuis. 
Où tout le monde accourt ainsi que dans Athènes, 
Qui nourrit dans ses murs de faconds Démoslhènes, 
Des Homères encor plus grands que le Grégeois. 

Un Ganto is T(ui a v a i t é tud ié à Douai , P la le l di t de P ra t e l , 

f u t de 1(587 à 1734 le t i tu la i re de la chai re de f rança is à l 'Uni -

vers i té de Louva in ; dans ses Principia linguae Bnrijundicae 

(c 'est ainsi qu' i l n o m m e le f rançais) , il expl ique, un siècle a v a n t 

Rivarol , l 'un iversa l i té de la langue f rança ise : « t o u t ce que 

la l i t t é r a tu re a p rodu i t d ' e s t imab le t a n t pour l 'h is toire que 

pour la chaire e t pour le ba r reau se t r o u v e en ce t te langue , 

qui est la favor i te de la p l u p a r t des cours : car enfin, d 'où 

p o u r r a i t venir le g rand zèle avec lequel les seigneurs é t rangers 

se po r t en t à s 'y per fec t ionner , s 'ils n ' é t a i e n t persuadés de 

l ' a v a n t a g e qu' i l y a de la savoi r par le r ? » 

A la « na t i on a l l emande », à laquel le il dédie une des édi t ions 

de son manue l , P ra t e l d i t encore : « La ju r i sp rudence , à qui 

vous appl iquez pa r t i cu l i è remen t vos soins, est en ce t te A l h è n e 

Belgique au plus h a u t po in t où elle puisse a t t e ind re . O u t r e 

cela, l ' intel l igence des langues vous est abso lumen t nécessaire. 

Aussi fai t-el le une de vos pr incipales é tudes . Car depuis v ing t -

neuf ans que je suis ici professeur , il n 'y a point eu de vos cava-

liers qui ne se soient servis de moi pour les ins t ru i re à se r end re 

famil ière une langue qui est a u j o u r d ' h u i l ' amour des na t ions 

les plus polies, mais s u r t o u t de la nô t re . » 
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T o u t cela é t a i t l i t t é ra tu re , religion et pol i t ique. 

L ' un ivers i té calvinis te de Gand a y a n t é té abolie p a r la 

v ic toi re de F a r n è s e (1584), l ' u n i v e r s i t é de Douai conquise 

par Louis X I V , l ' u n i v e r s i t é de L o u v a i n restait la seule uni-

vers i té belge. 

Sa décadence f r a p p a i t dé jà le g o u v e r n e m e n t espagnol 

déc l inan t (1). 

La Révo lu t ion , qui la s u p p r i m a , a p p o r t a i t une nouvel le 

l angue scientif ique, des t inée à r emplace r a v a n t a g e u s e m e n t le 

grec d ' A r c h i m è d e et le la t in de N e w t o n . 

Le fait capi ta l de l 'h is toire intel lectuelle, c 'es t que la 

Répub l ique f rançaise , a s s u m a n t la direct ion de l ' espr i t 

h u m a i n , a fondé l 'Ecole Normale , l 'Ecole Po ly t echn ique , 

le Muséum d 'h is to i re na ture l le , le Bureau des Longi tudes , le 

sys tème mé t r i que , l ' I n s t i t u t de F r a n c e et un ense ignement 

a u x trois degrés. L ' i n s t ruc t i on pub l ique a impr imé a u x 

espr i ts e t a u x lois u n m o u v e m e n t qui ne s ' a r r ê t e ra q u ' a v e c 

l 'espèce h u m a i n e . Cris ta l lographie , géométr ie descr ip t ive , 

biologie, a n a t o m i e comparée et paléontologie , déch i f f r emen t 

des h iéroglyphes , é l ec t romagné t i sme , physiologie expéri-

m e n t a l e , s téréochimie , bactériologie et sé ro thérap ie , r a d i u m , 

géographie l inguis t ique , son t dus à Hat iy , Monge, L a m a r c k , 

Cuvier , Champol l ion , A.-M. Ampère , Claude B e r n a r d , P a s t e u r , 

Curie, Gilliéron, tous les dix professeurs de l ' E t a t f rança is . 

Vol ta est un professeur de l ' E t a t i tal ien. Bunsen e t Ki rchhoff , 

Clausius et I l e r t z , Licbig, Ohm, He lmhol tz , E ins te in , son t 

des professeurs de divers E t a t s de langue a l l emande . A d a m 

S m i t h . D a v y , F a r a d a y , Maxwell , T h o m s o n , a p p a r t i e n n e n t 

(') RKUMÎN'-. Annleeles pour servir à l'Iiisl. ecclés. de la liehjique, t . X X I X , 

pp . 269-270. L o u v a i n , 1902 ; A. ROERSCH, Les sciences et les lettres, pp . 7-8 (dans 

le Trésor de l'Art belge au XVW s. (Van Oest , 1913). 
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à l ' ense ignement supér ieur de l 'Ecosse e t de l 'Angle ter re . 

Depuis plus d ' u n siècle, l ' ense ignement de l ' E t a t f o u r n i t la 

meil leure p a r t du progrès mora l e t phys ique de l ' E u r o p e . L a 

subs t i t u t i on des E t a t s a u x Eglises dans l ' admin i s t r a t i on des 

sciences a r emplacé le la t in p a r les langues pol i t iques : en 

1913, d a n s les 276 univers i tés ca ta loguées dans Minerva, 

l ' ense ignement supér ieur é t a i t d o n n é en f rança i s à 54.215 

é t u d i a n t s , en a l l emand à 86.858, en anglais à 204.795. L 'Un i -

vers i té de Pa r i s é t a i t la plus peuplée du globe, avec 17.556 

é t u d i a n t s . A la m ê m e da te , plus d ' u n million d 'adolescents 

su iva i en t des cours de f rança i s rien que dans les établis-

s emen t s d ' ense ignemen t secondai re d 'Al lemagne , d ' I t a l i e e t 

des E t a t s - U n i s . Ces chilïres son t fo r t accrus depuis 1914 : 

la seule F r a n c e c o m p t e 50.905 é tud i an t s , l 'Univers i t é de 

Pa r i s 21.612, et la seule Al lemagne 110.744. Avec la Belgique, 

la Suisse, le Canada , le L e v a n t et l ' E g y p t e , les é t u d i a n t s de 

l angue f rança ise son t plus de so ixan te mille. 

Les neuf d é p a r t e m e n t s belges réunis à la F r a n c e on t bénéficié 

de l ' i n s t ruc t ion pub l ique organisée pa r la g rande na t ion . Le 

f rança i s succéda au la t in c o m m e langue scientifique, d ' a u t a n t 

plus fac i l ement qu ' i l é t a i t la pr inc ipale langue l i t té ra i re e t 

a d m i n i s t r a t i v e dans les P a y s - B a s au t r i ch iens ( '), pou r lesquels 

(*) L 'Ang la i s Sliaw, qui v is i ta la Belgique en 1785, éc r iva i t : « Le f r a n ç a i s 

a f a i t un r ap ide progrès en F l a n d r e depu i s 1740. Il est d e v e n u généra l , non seu-

l e m e n t d a n s la conve r sa t ion , ma i s d a n s le s ty le épis to la i re » (V. FRIS, Histoire 

de Gand, p. 290). T a n i n , chape la in de la c a t h é d r a l e de Gand , d i t d a n s sa g r a m -

mai re f r ança i s e de 1727 : « On est si p e r s u a d é de l ' u t i l i t é et de la nécessi té de la 

l angue f r ança i se d a n s ce pays , qu ' i l s ' y t r o u v e peu de pe rsonnes de m é r i t e qu i 

no la s a c h e n t au mo ins p a s s a b l e m e n t bien. Ce n ' e s t pas d ' a u j o u r d ' h u i qu 'e l le 

y es t r e c o m m a n d a b l e : le c o m m e r c e e t les a l l iances les p lus é t ro i t e s qu i se son t 

p r a t i q u é e s de t ous t e m p s en t r e la F r a n c e e t la F l a n d r e , l ' o n t t o u j o u r s r e n d u e 

é g a l e m e n t a v a n t a g e u s e e t ind i spensab le d a n s c e t t e i l lustre p rov ince . Mais à 

p r é s e n t elle y est d e v e n u e si famil ière , q u e c ' es t une espèce de h o n t e de l ' ignorer , 

e t de se voi r c o m m e t o m b é des n u e s en mil le r encon t r e s , où c h a c u n se p ique d e 

vouloi r par le r f r ança i s c o m m e à l ' env i . . .Tous les peup les de l ' E u r o p e , c e u x m ê m e s 

qu i s o n t les p lus e n v e n i m é s c o n t r e la Na t ion F rança i se , se f o n t n é a n m o i n s u n 

mér i t e de ven i r j u s q u e d a n s sa cap i t a l e p o u r y a p p r e n d r e , avec ce t t e l angue , t o u t 

ce que la pol i tesse e t le bon g o û t p e u v e n t avo i r de p lus exquis . D 'a i l l eurs l 'on 

sa i t assez que qui par le f r ança i s p e u t aller p a r t o u t ». 
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Lesbroussa r t , de Gand , ava i t publ ié : De l'éducation Belgique 

(1783). Loi du 3 b r u m a i r e an IV, b ib l io thèques pub l iques (*), 

Ecoles Cent ra les depuis 1796, Lycées depuis 1802. F a c u l t é s 

des le t t res et des sciences, Ecoles de dro i t e t de médec ine , 

ins t ru i s i r en t nos a ïeux . 

Voici que lques détai ls , notés à Gand , de ce t te ac t ion civili-

sa t r ice de l ' E t a t mode rne . 

Le 30 t h e r m i d o r an 9, ou 18 a o û t 1801, le p r é f e t de 

l ' E s c a u t (2), au t e m p l e de la Loi de la ville de G a n d , d isa i t à la 

d i s t r ibu t ion des p r ix a u x élèves de l 'Ecole Cent ra le : « D a n s 

un é t ab l i s semen t ins t i tué depuis peu d ' années , une jeunesse 

i n t é r e s san t e p r end le goû t des plus belles connaissances . Les 

progrès rap ides que cer ta ines sciences o n t fa i t s depuis cin-

q u a n t e ans. ne se ron t pas pe rdus pour la généra t ion adolescente 

qui doit nous succéder . L'instruction publique est le premier 

principe du bonheur des sociétés. » 

Le 15 germinal an 12 (5 avri l 1804), il a n n o n ç a i t au Conseil 

Généra l du D é p a r t e m e n t : « D a n s six mois , nous au rons u n 

lycée. D a n s ce t t e école, on ne su ivra p o i n t la m a r c h e lente e t 

t a rd ive des anciens collèges, ni la course v a g a b o n d e et inco-

hé ren t e des écoles centra les , d o n t le sys tème, né sous l ' empi re 

des abs t r ac t ions , se ressen ta i t de tous les vices de son origine. 

On y t r a i t a i t l ' espr i t i nexpé r imen té de la j eunesse c o m m e 

celui des h o m m e s fai ts , et on lui p r é sen t a i t des a l imen t s t r o p 

cons i s tan t s . Les lycées son t l 'espoir de la p a t r i e ; c 'es t dans 

leur sein que do iven t se fo rmer les h o m m e s appelés à n o u s 

succéder dans tous les ordres , dans tou te s les fonc t ions de la 

société ; c 'es t là que, sans b u t dé te rminé , sans des t ina t ion 

( ' ) L a b i b l i o t h è q u e p u b l i q u e de la Ville e t de l ' U n i v e r s i t é de G a n d r e m o n t e 

a u 14 f loréal a n V (v. P. BERGMANS, d a n s Bulletin de la Société d'histoire et d'ar-

chéologie de Gand, 1897, p . 58 sv . — DE GERLACHE ( H i s l . du r. des Pays-Bas, 

I2 . 1842, p . 271) , d i s a i t : « L a Be lg ique d o i t à la F r a n c e l ' u n i f o r m i t é de ses lois 

e t le réveil des arts et des sciences, du c o m m e r c e e t de l ' i n d u s t r i e ». 

(2) F a i p o u l t . a n c i e n c o l l a b o r a t e u r civil de B o n a p a r t e en I t a l i e , é l a i t à G a n d , 

c o m m e F o u r i e r à G r e n o b l e , un p r o p a g a t e u r des science» e t des a r t s . 



320 Albert Counson 

spéciale, chaque e n f a n t doi t puiser les connaissances générales 

e t pr imi t ives , qui son t la base de tou tes les a u t r e s ; c 'es t là 

qu 'on épiera leurs dispositions pour que les parents puissent 

décider de leur étal et de leur sort... Vous serez f la t tés de savoir 

que déjà on r e m a r q u e deux écoles secondaires communa les , 

qui p r o m e t t e n t de deveni r i m p o r t a n t e s : celle de la ville de 

Gand , dirigée pa r le c i toyen B o t t e ; celle de la ville d 'Alos t , 

confiée a u x soins du ciLoyen Lesb roussa r t . » 

Le X X X t h e r m i d o r an X I I (18 a o û t 1804), le p r é f e t d isa i t 

à la d i s t r ibu t ion des pr ix a u x élèves de l 'Ecole Cent ra le : 

« les sciences et les a r t s , tels qu ' i ls son t généralisés a u j o u r d ' h u i , 

s u p p o s e n t p a r t o u t des cours de m a t h é m a t i q u e s , de phys ique , 

de chimie e t d 'h i s to i re na ture l le . Ces ma t i è re s se ron t ample-

m e n t enseignées d a n s les lycées.. . On s 'es t proposé , dans 

l 'o rganisa t ion des lycées, de fo rmer des su j e t s qui s a c h e n t 

appréc ie r les lumières et les ouvrages de Virgile et de Gicéron, 

de Bossue t et de Volta i re , d ' E u l e r e t de L a Grange, de L inné 

e t de Buffon , de Ber lho l le t , de Lavois ier e t de Fourc ro i . 

Déjà la Belgique offre un lycée très es t imé. Espé rons que le 

lycée de Gand ne le cédera en rien au lycée de Bruxel les . » 

Les c i toyens des d é p a r t e m e n t s réunis é t a i en t émervei l lés 

de vo i r la science f rança ise l ibérer les na t ions et les espr i t s ; 

la l angue des Droits de l'Homme d e v e n a i t la l angue de l'Expo-

sition du système du monde e t réal isa i t les rêves de Condorce t . 

Kes te loo t , doc t eu r de l 'Univers i t é royale de Leyde , e t f u t u r 

r ec t eu r de Gand , écr iva i t en 1808 : « l ' é t u d e de la l angue f r an -

çaise est devenue ind ispensable à ceux qui veu l en t su ivre le 

progrès des sciences. » 

A Gand , les professeurs de l 'Ecole de Médecine, o u v e r t e 

le 15 b r u m a i r e de l ' an X I I I (6 n o v e m b r e 1804), p r o p a g e n t 

les découver t e s f rança ises e t anglaises, e t l ' un d ' eux , Kluys-

kens , t r a d u i t en f rança i s (1810-1811) la Zoonomie ou lois de 

la vie organique d ' E r a s m e Darwin (1). Ces professeurs f o u r n i r o n t 

( ') E n c o r e ci Lé pa r LANDBIKU, Lamarck. p. 404, n . 2. 
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les p remiers ma î t r e s et le p remier r ec t eu r de l 'Univers i t é de 

Gand (1817). C 'es t à l ' ense ignement f r ança i s que la Belgique 

devra des h o m m e s c o m m e Quete le t , L ied ts . les Rogier , P a u l 

D e v a u x , de Gerlache, Ch. de Brouckère , Gendebien et d ' a u t r e s 

a r t i sans de nos ins t i tu t ions scientif iques et pol i t iques . Hen r i 

Conscience, c o m m e Vic tor H u g o e t c o m m e Louis P a s t e u r , 

do i t le jou r à un so lda t de Napo léon . 

L ' a n n e x i o n hol landaise , qui f u t à bien des égards une res tau-

ra t ion de l 'ancien régime au toc ra t i que , r e s t au ra le lat in c o m m e 

langue univers i ta i re . 

A la r en t rée de 1818, le conseil a c a d é m i q u e de Gand s 'as-

sembla , t rès agi té . Le b ru i t coura i t que l 'Univers i t é de Liège 

au to r i s a i t les é t u d i a n t s à passer leurs examens en f rança is . 

Le Conseil décida d ' inv i t e r le g o u v e r n e m e n t soit à in te rd i re 

ce t t e praLique, soi t à accorder la m ê m e facul té à l 'Univers i t é 

de Gand , qui , sans cela, c ra igna i t de voir ses é t u d i a n t s émigrer 

à Liège. — Après 1830, le f rança is r edev in t la l angue de l 'en-

se ignement c o m m e celle du P a r l e m e n t . 

N o t r e glorieuse Révo lu t ion de 1830, qui p roc lama la l iber té 

des cul tes et des langues (1), de la presse et des écoles, ne put, 

e n t r e p r e n d r e d 'o rganiser la science. Or, l ' i n s t ruc t ion ne pros-

père (pie là où les d i r igean ts la s o u h a i t e n t et la p r o p a g e n t . 

L ' anc ien secré ta i re du Comi té de Cons t i tu t ion créé p a r 

le G o u v e r n e m e n t provisoire , d isa i t en 1836 : « Quelle est 

a u j o u r d ' h u i la mission du g o u v e r n e m e n t ? A-t-il encore la 

direct ion intel lectuel le , religieuse e t mora l e de la société ? 

Non ! il est chargé de la conserver ma t é r i e l l emen t ; l ' o rdre 

(') L>an« la pensée (le nos C o n s t i t u a n t s , le c a r ac t è r e facu l ta t i f des l angues 

s ' a p p l i q u a i t m ê m e à l ' ense ignemen t , d ' a p r è s ce que d isa i t un jou r le r eg re t t é 

P a u l E r r e r a . 
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publ ic est son d o m a i n e ; hors de là, vous le f rappez d ' i ncompé-

tence . La direct ion intel lectuelle, religieuse et morale , est en 

dehors de l ' E t a t pol i t ique ; vous l 'avez ainsi voulu à t o r t ou 

à raison, car je cite un fa i t . On p o u r r a i t r é sumer pa r ces m o t s 

un chap i t r e de no t r e Cons t i t u t ion : non-intervenlion du gou-

vernement dans la direction intellectuelle, morale el religieuse 

du pays. » 

La Belgique de 1831, c o m m e la Paci f ica t ion de Gand de 1576, 

é t a i t une t rêve en t re les pa r t i s ans de l 'Eglise roma ine et ses 

adversa i res . 

El le agi t dans les domaines où les deux par t i s s ' a cco rden t 

sans peine. Ils s ' accorden t à r ép rouve r le meur t r e , les coups e t 

les blessures : aussi, nous avons une Genda rmer i e Na t iona le . 

Ils s ' a cco rden t à m a i n t e n i r la p ropr ié té pr ivée et la m o n n a i e 

fiduciaire : aussi , nous avons une B a n q u e Nat iona le . Mais 

l ' E t a t g e n d a r m e et b a n q u i e r a laissé à d ' a u t r e s g r o u p e m e n t s 

le soin cl 'éduquer et d 'écla i rer la m a j o r i t é de la na t i on . Nos 

inven teu r s Zénobe G r a m m e e t E t i e n n e Lenoir , c o m m e César 

F r a n c k , S tevens e t Maeter l inck, o n t émigré en F r a n c e . Michel 

Bréa l cons ta t e en 1879 : « les rares j eunes gens belges qui o n t 

l ' idée de poursu iv re leurs é tudes , do iven t aller a 1 é t r ange r » ( ') . 

E n effet , un peu plus t a r d MM. H . Pirenrie e t J . B o r d e t 

p a r t a i e n t , le p remie r pour l 'Ecole des Char tes , le second pour 

l ' I n s t i t u t P a s t e u r . T h . Schwann , l ' i l lustre physiologis te de 

l 'Univers i t é de Liège, écr ivai t à Bi l l ro th : « l ' é l ément démo-

c ra t i que ici d o m i n a n t n ' e s t pas f avorab le à la science ; on en 

appréc ie bien les conséquences p ra t iques , mais non la science 

p o u r el le-même ; on v e u t les f ru i t s de l ' a rbre , sans cu l t iver 

l ' a rb r e ». Les Belges, d ' ap rè s le m ê m e a u t e u r , ne songen t 

m ê m e pas à un d é v e l o p p e m e n t scient if ique du peuple (2). 

(L) M. BRÉAI,, Excursions pédagogiques, H . i che l t e , 1882, p. 182. 

(*) T h . BILI.ROTH, Liber das Lehren und Lernen der medicinischen Wissen-

chaflen, V ienne . C. C.erolil's Solin, 1H7G, p. 402. 
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Liebig a y a n t écr i t à n o t r e g rand e t p a u v r e ch imis t e S ta s 

p o u r lui offr i r une s u b v e n t i o n du roi de Bavière , le général 

B r i a l m o n t se s en t a i t p r o f o n d é m e n t humil ié à la lec ture de 

ce t t e le t t re , et à la pensée de l ' indifférence belge à l 'égard de 

la science. 

L ' E t a t belge n ' a y a n t pas dans ses écoles la moi t ié des é tu -

d i an t s belges ni le t iers des collégiens belges, ce qui res te de 

l 'enseignement, na t iona l é t a n t s o u v e n t géré p a r ries m e m b r e s 

ou des élèves de l ' ense ignement libre, les mesures g r a m m a -

ticales et théologales de l ' E t a t Belge son t v i te reconnues 

inopéran tes et insuff isantes p a r leurs pa r t i s ans e t a r t i sans . 

L ' E t a t belge ne s a u r a i t servir de bureau de b ienfa isance pour 

langues déshér i tées . 

Depuis l ' a r r ê t é royal de 1864 sur l 'unif icat ion de l 'o r tho-

g r a p h e néer landaise , que de mesures législatives pour pro-

m o u v o i r le hol landais en Belgique ! Mesures plus précaires 

que la toile de Péné lope ! P lus le hol landais progressai t dans 

les lois, p lus le f r ança i s progressa i t dans les m œ u r s , dans les 

villes t en tacu la i res , dans les b ib l io thèques . Les poli t iciens 

belges n ' a v a i e n t guère plus d ' ac t ion sur l ' aven i r du langage 

que sur le sa lu t é ternel des âmes . Les m o t s e t les modes 

hab i l l en t les idées e t les f emmes selon les gofds e t les m o y e n s 

du public . Une langue ne se r épand que pa r la civil isation 

qu 'el le propage , p a r les inven t ions qu 'el le bapt i se , p a r les 

services qu 'el le rend, en un m o t p a r les livres qu 'el le p rodu i t . 

La vé r i t ab le his toire du langage est fonc t ion de l 'h is toire éco-

nomique . Or, les Belges les plus riches, les plus considérés, 

les plus imités pour le v ê t e m e n t et le langage, ne f r é q u e n t a i e n t 

guère les univers i tés de l ' E t a t , ni les a thénées r o y a u x , ni les 

sect ions de philologie en néer landais , créées en 1890 dans les 

F a c u l t é de phi losophie . C o m m e des ferrai l leurs d o n t les épées 

t rop cour tes ne se r e n c o n t r e n t j amais , des par t i s se son t 

échauffés à p ropos de l ' âme des en fan t s , de la g r a m m a i r e des 

sciences, et d ' a u t r e s ob je t s auxque l s ils ne p e u v e n t r ien. « II 
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ar r ive souven t , d i t A. F rance , que les h o m m e s s ' en t r ' égo rgen t 

pour des m o t s qu ' i ls n ' e n t e n d e n t pas. Ils s ' embrasse ra i en t 

s'ils p o u v a i e n t se c o m p r e n d r e ». 

« Le morce l l ement des ter r i to i res et des carac tères » (pie 

B e n j a m i n C o n s t a n t osai t r eprocher a u x Belges, est propice a u x 

m a l e n t e n d u s e t à la su rd i t é mora le . Que des prê t res in s t ru i t s 

en la t in , des poli t iciens qui é lèvent leurs e n f a n t s en f rançais , 

des ge rmanis tes qui ense ignent depuis 1890 en néer landais , 

des m e m b r e s e t des élèves de l ' ense ignement libre, p r é t e n d e n t 

imposer à l ' ense ignement de l ' E t a t la langue de ceux qui ne 

veu l en t pas de l ' enseignement de l ' E t a t , pareil le coali t ion 

d ' inconséquences e t d ' i ncompé tences est fa i te pour inquié te r 

ceux qui voient, dans l ' ins t ruc t ion pub l ique l ' âme de la na t ion 

e t sa ra ison de vivre . 

« Qui t r ompe- t -on ici ? T o u t le m o n d e est dans le secret ! » 

d isa i t Bazile. 

L a Belgique ne t r o m p a i t , certes, personne, n ' a y a n t pas de 

secret . Mais elle déconce r t a i t les é t rangers . Témoin Michel 

Bréal , q u a n d il p r é t e n d a i t que la Belgique é ta i t la Béot ie de 

l ' E u r o p e scientif ique, parce que, seul en E u r o p e , le gouver-

n e m e n t belge conspi ra i t con t re son p ropre ense ignement ! 

Michel Bréal a v a i t oublié la pr inc ipale œ u v r e intel lectuel le 

de l ' E t a t belge : les chemins de fer . No t r e plus g rand ins t ruc-

t eu r , c ' es t le r e m o r q u e u r c h a n t é par W e u s t e n r a a d , la loco-

m o t i v e qui a m è n e régu l iè rement des tonnes de papier impr imé 

de Par is . E d o u a r d Van Beneden pouva i t dire : « C h a q u e progrès 

de la l angue f rança ise en Belgique est un progrès de la civili-

sa t ion ». E t P i r enne p e u t a j o u t e r : « la civil isation belge ne se 

c o m p r e n d pas sans la civi l isat ion f rançaise ». 

Dans la p l u p a r t de nos 2600 communes , comme dans presque 

t o u t e l ' E u r o p e , la m a j o r i t é par le un pa to is local sans l i t té ra-

tu re . Pa r l e r une langue impr imée , est encore, hélas ! le luxe 

d ' u n e minor i t é , c o m m e le t é léphone et les a b o n n e m e n t s a u x 

revues . Quand la Convent ion décida d ' emp loye r le f rança is 
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dans l ' ense ignement , l ' abbé Grégoire, r a p p o r t e u r , éva lua i t 

à t rois mill ions le n o m b r e d ' h u m a i n s p a r l a n t f rança is . Ce 

n o m b r e a plus que t r ip lé a u j o u r d ' h u i , e t il dépasse dix mill ions. 

Le provençal , le basque , le bre ton , l 'a lsacien, le f l amand , 

cèden t tous les jours un peu de leur place au f rança is , p a r le 

m o u v e m e n t de capi l lar i té sociale, qui élève les mieux doués 

e t fa i t q u i t t e r les pa to is pour les langues e t les modes locales 

pa r les modes in te rna t iona les . 

Les Belges qui pa r l en t f r ança i s son t a u j o u r d ' h u i plus d ' u n 

million et demi. 11 y a au moins un Belge sur cinq qui par le 

une langue écri te . P r o p o r t i o n t rès élevée, indice d ' u n e h a u t e 

civi l isat ion, indice confirmé (*) par la popu la t ion relat ive, la 

longévi té m o y e n n e et le réseau des voies ferrées. 

Une langue n 'ex is te que par les livres qu 'e l le fa i t lire. Quelle 

est e x a c t e m e n t la s i tua t ion l inguis t ique ? 

Des chiffres précis sont fournis pa r la B ib l io thèque Roya le 

de Bruxel les . E n 1916. elle a donné en lec ture 74.572 ouvrages , 

d o n t 66.125 en f rança is , 3.205 en a l l emand , 2.519 en anglais , 

1.302 en l l amand et 1.421 en diverses au t r e s langues. C 'es t 

dire que la l i t t é r a tu r e f rança ise représen te ici neuf d ix ièmes 

de la vie scientif ique, et l ' a l l emande et l 'anglaise un d ix ième. 

Le r a y o n n e m e n t de la capi ta le , qui crée la vie l inguis t ique, est 

pa r t i cu l i è r emen t intense, q u a n d l ' agg loméra t ion cen t ra le 

fo rme un neuv ième de la popu la t ion du r o y a u m e , et se t r ouve 

à moins de q u a t r e heures d 'express de t o u t e s les f ront ières . 

Aussi , le c lassement b ib l iograph ique des trois langues 

scient if iques ( f rançais , a l l emand, anglais) se r e t r o u v e à Gand 

e t à Liège ; et le f rança i s a la p remière place dans la p roduc t ion 

des s a v a n t s belges. C'est le f rança i s qui , ma lgré le morcelle-

m e n t confessionnel de no t r e publ ic le t t ré e t de la moi t ié de 

no t r e personnel académique , ma lgré l ' indif férence du personnel 

(') Y. A r m a n d .IUI.IN, Lest indices des progrès économiques de ta Reigique, 

L o u v a i n , C.eutericli, 1011 (ext r . de l)et>ue des questions scientifiques). 

SU 
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pol i t ique , a permis la cons t i tu t ion d ' u n e l i t t é r a tu r e scientif ique 

belge. Les p r inc ipaux a u t e u r s de l 'Univers i t é de Bruxel les : 

Alphonse Rivier et Ju le s Borde t , ne son t pas nés en B r a b a n t 

thiois, pas plus que MM. Cousin, Pasqu ic r , A. Nyssens , 

J . V a n d e n I l euve l et He l l epu t t e , anciens élèves de G a n d , 

professeurs à Louva in ; les professeurs gantois J . P l a t e a u , 

Kékulé , F r . L a u r e n t , P a u l Mansion, J . Massau, J . Boulv in , 

H . P i renne , ne son t pas nés en F l a n d r e ; les s a v a n t s un iver -

si taires de Liège, T h . Schwann , Schmerl ing , Sa in te -Beuve , 

De Ivoninek, Spring, Van Beneden , E m . de Laveleye , God. 

K u r t h , Léon Freder icq , Nolf , ne son t pas or iginaires de 

Wal lonie . Un r e c r u t e m e n t régional is te s u p p r i m e r a i t donc la 

science belge, d ' a u t a n t plus s û r e m e n t que nous n ' a v o n s pas 

assez de personnel scientif ique pour en faire un de plus . 

L ' en se ignemen t supér ieur de l ' E t a t a fourni m ê m e des ma î t r e s 

a u x au t res univers i tés , e t a préservé nos F a c u l t é s du recru-

t e m e n t in te rne , qui a v a i t anémié l ' anc ienne un ivers i té de 

L o u v a i n . 

Ce qui est v ra i de l ' un ion na t iona le des provinces e t des 

écoles, l ' es t aussi de l 'union in te rna t iona le . 

L a Belgique matér ie l le et mora le v i t d ' échanges i n t e rna -

t i onaux . Elle n ' é c h a p p e donc pas a u x condi t ions qui modif rent 

le m a r c h é des denrées ou le m a r c h é des idées. 

Où en est la l i t t é r a t u r e scientif ique ? 

L a science n ' a pas d ' a u t r e na t iona l i t é que celle des l abora -

toires . E t , en théorie , chacun p e u t rédiger sa découver te en 

n ' i m p o r t e laquel le des q u a t r e cen ts langues impr imées p a r 

la Société b ib l ique de Londres . 

Mais ce n ' e s t pas t o u t d 'écr i re , il f a u t ê t re lu p a r ceux qu 'on 

v e u t in fo rmer de la découver te fa i t e au labora to i re . 

Chacune des 50 sciences professées d a n s les 300 univers i tés 

de no t r e p lanè te , a sa l i t t é r a tu r e spéciale de Revues e t de livres. 

C h a q u e revue a pour abonnés ses spécialistes, chaque l ivre 

a pour ache teur s une énorme m a j o r i t é de professionnels . Si 
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les a r t s lucra t i f s tels que le d ro i t et la médec ine o n t des mill iers 

de professionnels , il n ' en est pas de m ê m e des sciences, car 

la science pure ne m è n e pas à l 'or impur . D a n s les na t ions les 

plus ins t ru i tes , il n ' y a guère plus de trois bactér iologis tes , 

de trois géologues, de t rois radiologistes , de t rois a s t r o p h v -

siciens, etc. , p a r million d ' h a b i t a n t s . Or. les revues ne p e u v e n t 

du re r et les l ivres ne p e u v e n t p a r a î t r e sans, au moins, t rois 

cents abonnés et ache teurs . R é s u l t a t : pour faire une l i t t é r a t u r e 

scientif ique complè te , il f a u t s 'adresser au public s avan t d ' u n e 

popula t ion d ' au moins cent mill ions d ' h a b i t a n t s . L ' E u r o p e 

n 'a pas une seule na t i on ins t ru i t e de ce cal ibre. 

Aussi , il n ' y a de l i t t é r a tu r e scient if ique complè te que dans 

les langues in te rna t iona les , c 'es t à dire enseignées dans les 

é tab l i s sements secondaires d ' E u r o p e et d ' A m é r i q u e . Ces t ro is 

langues son t le f rança is , l ' a l l emand et l 'anglais . Ces t ro is 

l i t t é r a tu re s se p a r t a g e n t la p l u p a r t des pr ix Nobel , des en t re -

prises scient if iques in te rna t iona les , des cor respondances à la 

Société des N a t i o n s e t des échanges européens . A p a r t de 

br i l lan tes except ions , c o m m e la m a t h é m a t i q u e i ta l ienne, ce 

qui n ' a t t e i n t pas d i r e c t e m e n t ou i n d i r e c t e m e n t l ' une de ces 

trois langues , est négligeable dans les progrès de l ' espr i t 

h u m a i n ; il est , en tous cas, négligé pa r le millier d ' a s t r o n o m e s , 

le millier de radiologistes , le millier de physiologis tes , etc. , 

que p e u t c o m p t e r la race b lanche . 

E t les pe t i t s peuples ? Ils o n t à choisir . Les pe t i t s pays de 

pe t i tes gens à pe t i t es idées, qui s ' e n f e r m e n t dans la mura i l l e 

de Chine de leur p ropre langue, ne c o m p t e n t pa s dans la 

science. R a s k a v a i t publ ié en danois des obse rva t ions ana logues 

à celles que J . G r i m m publ ia en a l l emand ; les philologues leur 

o n t d o n n é le n o m de lois de G r i m m , pa rce que les collégiens 

qui o n t appr i s l ' a l l emand à raison de deux ou t ro i s heures p a r 

semaine, son t plus n o m b r e u x que les collégiens danois . 

« Le fa i t », d i t le Danois G . B r a n d è s , « d 'écr i re en une langue peu 

r épandue , ne const i tue- t - i l pas pour un écr ivain une vé r i t ab le 
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ca l ami t é ? » Schiller a r a c o n t é n o t r e révolu t ion du X V I e siècle 

sans savoir le hol landais . Sav igny a v o u a i t la m ê m e ignorance, 

e t ne t ena i t a u c u n c o m p t e des t r a v a u x de Verhooven sur 

l 'h is to i re du droi t . Les publ ica t ions de Nilsson sur les céréales 

son t restées le t t re m o r t e p e n d a n t des années , parce que les 

bo tan i s t e s ne l isent pas le suédois, t a n d i s qu ' i ls l isent l 'alle-

m a n d de H u g o de Vries, c o m m e ils l isaient jad is le la t in de 

Linné . Le professeur Vedjovski , de P rague , a eu beau crier 

qu ' i l ava i t publ ié en t chèque , deux ans a v a n t E d . v a n Beneden , 

la découver te d ' u n e sphère a t t r a c t i v e dans le cy top la sme de la 

cellule : les t r a i t é s cons idèrent E d . v a n Beneden c o m m e l ' in-

v e n t e u r , parce que les biologistes d 'Occ iden t l isent le f r ança i s 

e t non le t chèque . « I r landais , je m e félicite de ne pas savoir 

l ' i r landais , disai t l ' a u t r e j ou r M. B e r n a r d Shaw à un j e u n e 

Belge ; j ' emplo ie l 'anglais , l angue mondia le , car j ' a i m e mieux 

m 'ad res se r au m o n d e qu ' à l ' I r l ande ». Les Danois Ma l t eb run , 

Kr . N y r o p e t G. Brandes , les Polonais Lelewel e t M m e Curie-

Sklodowska , les Hongrois Max N o r d a u (Sudfeld) e t G. H u s z a r , 

les Russes Metchnikof ï , Novicow, Voronoff , les R o u m a i n s 

Xenopo l , Densus ianu , T ik t in , dorga , o n t publ ié soit en f r an -

çais, soit en a l l emand , soit dans ces deux langues. 

Les professeurs intel l igents des pe t i t s E t a t s qui emplo ien t 

encore leur l angue na t iona le c o m m e langue d idac t ique , 

r ecouren t à l ' une des trois langues scientif iques pour publ ier 

leurs découver tes . L ' a s t r o n o m e suédois Gylden a publ ié en 

a l l emand à S t -Pé t e r sbourg , à Hels ingfors , à S tockho lm e t 

à Leipzig, e t il a donné en f rança is ses p r inc ipaux ouvrages , e t 

n o t a m m e n t son Trailé analytique des orbites absolues des huit 

planètes principales (S tockholm, 1893). L ' i l lus t re physic ien 

hol landais H. -A. Loren tz d i t dans la p ré face de ses Abhand-

lungen iiber theoretische Physik, en s ' e x c u s a n t de la fo rme 

t r i l ingue de ses publ ica t ions : « Nous au t r e s Hol landais , nous 

sommes bien obligés, p o u r p r e n d r e p a r t au t r ava i l scientif ique, 

d 'écr i re en langue é t r angè re ». E n effet . V a n ' t Hoff a publ ié 
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sa Chimie dans l'Espace en f rançais , I l ugo de Yries sa Mula-

lionslheorie en a l l emand e t Ivamerl ingh Onnes les communi -

ca t ions de son l abora to i re en anglais . La Revue Néerlandaise, 

de Physiologie (1917) a é té fondée en f rança is . De m ê m e les 

Archives néerlandaises des Sciences exactes et naturelles, les 

Archives du Musée Teyler (paléontologie) , le Recueil des travaux 

chimiques des Pays-Bas et de la Belgique, le Recueil des travaux 

botaniques néerlandais, la Revue semestrielle des publications 

mathématiques. De même , à Copenhague et à S tockho lm, les 

Communications de l'Institut sérothérapique de l'Elat danois, 

et les Communications de l'Institut Médical de l'Etal (suédois). 

Les j a rd ins bo t an iques en r a p p o r t avec celui de Gand en 1913 

a v a i e n t des ca ta logues de graines en la t in (30), en f rança is (28), 

en a l l emand (24), en anglais (5). M. J . Van der H o e v e n Leon-

ha rd (x) a p r o u v é (1918) que les 2316 ouvrages employés pa r 

les é t u d i a n t s de Leyde , Delf t , A m s t e r d a m , U t r e c h t e t Gro-

n ingen son t p o u r 57 % en a l l emand , p o u r 11 % en anglais 

e t pour 9 % en f rança is . 

L ' anc i en min i s t r e hol landais de Marez Oyens écri t de son 

côté : « L a vie de tous les jours se m e u t en H o l l a n d e dans un 

pe t i t cercle et dev ien t t r o p res t re in te à mesure que, pa r l ' amé-

l iorat ion des- m o y e n s de t r a n s p o r t , les r a p p o r t s en t re les 

h o m m e s se mu l t i p l i en t . Le désir d 'é larg i r l 'hor izon se h e u r t e 

parfo is a u x confins de la l angue na t iona le . Ce qui se publ ie 

en Belgique est géné ra l emen t écri t en f rança is . Le m o u v e m e n t 

in te l lec tuel de ce pays se r a t t a c h e au m o n d e ent ier . La langue 

internationale de la Relgiqtie est, pour ses habitants, une com-

pensation précieuse pour le désavantage d'appartenir à un petit 

pays. Elle n o u s m a n q u e en Hol lande , e t cela con t r ibue à l'iso-

l emen t » (2). Un s a v a n t hol landais d isa i t au m ê m e s u j e t au 

(') Hel overheerschend gebruik van Duitsche Sludieboeken bij ans Hooger 

Onderwys, H a a r l e m , u i t g a v e v a n den B o n d v a n n e u t r a l e l anden , av r i l 1918. 

(2) V a n ' t H o f f , o u t r e sa Chimie dans l'espace, a d o n n é en f r ança i s : Eludes de 

dynamique chimique ( A m s t e r d a m , 1884), Lois de l'équilibre chimique (1885), 

Dix années dans l'histoire d'une théorie (1S75). — H . A. L o r e n l z a pub l ié : La 

Théorie électromagnétique de Maxwell et son application aux corps mouvants (1892). 
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doc teu r Ju l e s B o r d e t : 0 forlunalvs nimitmi, sua si bona norinl, 

Belgas ! E n effet , les Archives de biologie de Van B a m b e k e 

e t Van Beneden , les Archives de physiologie de Héger et 

F rede r i cq , les Archives de pliarmacodynainie de H e y m a n s , la 

Cellule de Carnov, les Archives de neurologie de Van Ge-

hucl i ten , o n t t r o u v é des co l labora teurs et des lec teurs dans 

ma in t e s villes qui ignoren t le f l amand . 

Le f rança i s assure au savoir belge non seu lement un per-

sonnel , mais aussi une clientèle. D 'anc iens é t u d i a n t s de l 'en-

se ignement f rança i s de Belgique, professeurs ou admin i s t r a -

teurs ou consuls en Al lemagne e t en Ecosse, en Af r i q u e e t 

en Aus t ra l ie , m a g i s t r a t s en E g y p t e , ingénieurs en Or ien t e t 

en Amér ique , c o n t r i b u e n t au r a y o n n e m e n t intel lectuel e t à 

l ' expans ion économique de n o t r e pays . Le Roi A l b e r t en a 

r encon t ré au Brésil , M. G. R o u m a en a vu dans t o u t e l 'Amé-

r ique la t ine. L ' u n d ' e u x , min i s t re chilien de l ' indus t r ie , a 

assuré à la F o n d e r i e belge de San t i ago des c o m m a n d e s de 

l ' E t a t pour cinq années , e t v i en t d ' a d o p t e r pour tous ses che-

mins de fer l ' a t t e l age belge b reve té I l enr ico t . Un au t r e , 

Di rec teur Général des Chemins de F e r de Costa Rica , v i en t 

de c o m m a n d e r en Belgique un i m p o r t a n t matér ie l de chemins 

de fer, de ponts , de t ubes d 'ac ier pour canal isa t ions , d 'écoles 

d é m o n t a b l e s en tôle d 'ac ier , etc. . . Les indust r ie ls gan to i s 

o n t rappe lé ce que no t re expor t a t i on doi t à no t re ense ignement 

supér ieur en langue f rançaise . L e f rança i s de Gand , qui 

depuis Ph i l ippe d 'Alsace e t Baudou in de Cons tan t inop le a 

une ac t ion européenne , a p rodu i t l ' œ u v r e de Maeter l inck 

(pr ix Nobel), l ' I n s t i t u t de dro i t i n t e rna t iona l (prix Nobel) , 

VHisloire de Belgique de P i r enne (couronnée par l 'Académie 

f rançaise) . Il a p rocuré à la Belgique et à la civil isation des 

défenseurs d o n t b e a u c o u p son t m o r t s pour ce double idéal. 

11 leur a p rocuré des clients e t des amis dans l 'ancien et le 

n o u v e a u m o n d e . 
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Il est donc év iden t que le p r o j e t de chasser de Gand la l angue 

de J . P l a t e a u , de F . L a u r e n t , de l ' I n s t i t u t de dro i t in te r -

na t iona l , de Rolin, de Van B a m b e k e , de M. Maeter l inck e t 

de H . P i renne , ne s ' inspire pas de cons idéra t ions scientifiques, 

économiques ou univers i ta i res . Il s ' inspire d 'opin ions pol i t iques 

e t g rammat i ca l e s . Que v a l e n t ces opinions ? E t quel r é su l t a t 

ont-el les p r o d u i t ? 

Quelques mois a v a n t la guerre , un professeur bavarois , 

i n v e n t e u r d ' u n e ligue f r anco-a l l emande e t d ' une langue uni-

verselle, p roposa i t de réconcilier la F r a n c e et l 'Al lemagne e t 

de résoudre la ques t ion f l amande , la ques t ion alsacienne et 

la ques t ion européenne , en p r e n a n t pour f ron t iè re pol i t ique 

f r anco -a l l emande la f ron t iè re l inguis t ique : Dunkerque-Visé -

Bâle . La Belg ique au ra i t é té coupée en deux p a r la ligne Com-

mines-Visé ; e t les Belges, a ssura i t ce phi losophe, a l la ient fous 

se ré joui r de la sépa ra t ion . Car, écrivait-i l , « la na t i on belge 

n ' ex i s t e pas ; il n ' y a q u ' u n peuple wallon e t un peuple f l amand; 

celui-là est f rançais , celui-ci est a l l emand ; la Belgique n ' e s t 

q u ' u n E t a t hybr ide , d o n t la fin sera u n g rand bonheu r pour 

les deux é léments a b s o l u m e n t inconcil iables d o n t il se compose. 

L a guer re civile en pe rmanence , voilà la pol i t ique in té r ieure 

de la p r é t e n d u e na t i on belge. » 

P o u r nous dél ivrer de nos discordes, le g o u v e r n e m e n t 

a l l emand pr i t des mesures énergiques (*). Il décida, le 

31 décembre 1915, la flamandisation de l 'Univers i t é de Gand ; 

et le 21 oc tobre 1916, le gouve rneu r von Bissing e t le r ec t eu r 

I l o f m a n n i n a u g u r a i e n t l 'Univers i t é f l amande , p roc lamée t ou r 

à t ou r « colonne ve r t éb ra l e du peuple f l amand » et « a v a n t - p o s t e 

du ge rman i sme » (les B a r b a r e s a i m a i e n t les mé taphores ) . 

Le 21 m a r s 1917, la Belgique abolie é t a i t remplacée pa r deux 

( ') Voir T h é o d o r e HEYSE, L'occupation allemande en Flandre. Index docu-

mentaire, G a n d , V a n d e r p o o r t e n , 1918-1919. — R e n é JOHANN ET, Le principe 

des nationalités, P ra i s , Nouvel le l ibrair ie na t iona le , 1918. — F. PASSELECQ, 

La question flamande et l'Allemagne, Par i s , Bc rgc r -Lev rau l l . 8E éd. , 1917. 
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régions admin i s t r a t i ves : la F l a n d r e (capi ta le Bruxelles) e t la 

Wal lonie (capi ta le N a m u r ) . Le 22 décembre 1917, le Conseil 

de F l a n d r e soll ici tai t et , le 19 j anv i e r 1918, Gui l l aume I I 

accorda i t à la F l a n d r e le p r o t e c t o r a t de l ' E m p i r e a l l emand . 

E n mai 1918, le roi de Bavière v i s i t a i t so lennel lement l 'Uni-

vers i té flamande, qui lui t émo igna i t sa g r a t i t ude pour la 

p ro tec t ion a l lemande , e t qui en a t t e n d a i t une durée éternelle. 

MM. P i r enne e t P . F rédér icq a v a i e n t é té dépor tés , d isa i t 

Bissing, pour s ' c t re opposés à la l l amandisa t ion de l 'Univers i té 

de Gand . 

E n n o v e m b r e 1918, nos g o u v e r n a n t s a l lemands , le Conseil 

de F l a n d r e , les fonc t ionna i res namuro i s , le roi de Bavière e t 

son fds, le r ec t eu r de l 'Univers i t é flamande et l ' empereur 

d 'A l l emagne dé ta l a i en t de t o u t e la force de leurs j a r r e t s 

ge rmaniques . L e u r œ u v r e , fondée sur l 'e r reur , s 'écroulai t . 

Les philologues et rois de Hol lande , de Prusse et de Bavière , 

qui , depuis 1813, o n t vou lu déve lopper e t exploi ter les é léments 

t eu ton iques de la Belgique, se sont , en effet , t rompés sur la 

n a t u r e du langage, de la science e t du droi t . 

Loin d ' ê t r e une puissance mys té r ieuse c o m m e la vie, le 

l angage est un a r t appr i s c o m m e l 'écr i ture e t c o m m e la 

mus ique . Il est si peu hérédi ta i re , qu ' i l n ' y a pas une famille 

belge qui n ' a i t changé plusieurs fois de langue depuis 

B o d u o g n a t e t Ambio r ix . Gand et l ' E s c a u t p o r t e n t des n o m s 

cel t iques. E t qui par le encore ménap i en ? Où son t les pho-

nèmes d ' a u t a n ? Liège, qui por te un nom germanique , a oublié 

le f r anc ique c o m m e l ' éburon . Depuis G. Chastel la in et Pli . 

de Commines j u s q u ' à E . Verhaeren , G. Kodenbach et M Mae-

ter l inck, nos plus g rands écr ivains f rança i s sont des F l a m a n d s . 

Les langues son t fa i tes p o u r les h o m m e s et non les h o m m e s 

pour les langues. C h a q u e langue a pour au t eu r s des écrivains, 

et non des ignoran t s . La meil leure langue est celle qui p rodu i t 

les meil leurs livres. C h a q u e science est fa i te de livres, c o m m e 

c h a q u e univers i té est fa i te d ' h o m m e s . 
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R e s t a u r e r la l angue des ancê t res est la plus stéri le des 

u topies , car il f a u d r a i t nous r a m e n e r à la ba rba r i e féodale . 

R a m e n e r un peuple à son passé est aussi fou que de r a m e n e r 

un h o m m e à son enfance . Une langue est un outi l et non un 

fé t iche. El le change d ' a u t a n t plus v i t e qu 'on s 'en ser t m ieux 

pour le progrès . « Si les langues, d i t Lavois ier , son t de véri-

tables i n s t r u m e n t s que les h o m m e s se son t formés pour faci-

l i ter les opéra t ions de leur espr i t , il es t i m p o r t a n t que ces 

i n s t r u m e n t s so ient les meil leurs qu' i l est possible, e t c 'es t 

t rava i l le r v é r i t a b l e m e n t à l ' a v a n c e m e n t des sciences que de 

s ' a t t a c h e r à les pe r fec t ionner ». 

U n e langue ne se m a i n t i e n t que par le plaisir ou le profi t 

q u ' o n t r o u v e à l ' employer . Non numcranda, sed ponderanda 

vocabula. L e grec de que lques milliers d ' A t h é n i e n s m o r t s 

depuis deux mille ans, a dans nos classes une place refusée 

a u x i d é o g r a m m e s de q u a t r e cents mill ions de Chinois. 

Q u a n t au vocabula i re scientif ique, il compor t e , ou t r e des 

inven t ions c o m m e la n o m e n c l a t u r e ch imique ou a lgébr ique, 

des hellénismes, des la t in ismes, des gallicismes (1), parce que 

les écri ts d 'Arch imède , de N e w t o n , de Lavois ier , on t agi sur 

la r épub l ique des sciences. Vouloir cul t iver a u j o u r d ' h u i les 

sciences sans savoir les t rois langues scientif iques, le f rança is , 

l ' anglais e t l ' a l l emand , est aussi a b s u r d e que de juger E ins te in 

sans avoir app r i s les m a t h é m a t i q u e s . F a n t a i s i e d ' i gno ran t s ! 

Enf in , p r é t e n d r e avec F ich te , A r n d t , Schlegel, R o h r b a c h 

e t leurs épigones, que tous ceux qui d i sen t ja pour dire oui 

d o i v e n t deveni r s u j e t s a l l emands , c 'es t ignorer le d ro i t de 

l ' h o m m e e t du c i toyen de choisir sa na t i on et de se gouverner 

lu i -même. La na t i on n ' e s t pas un t r o u p e a u qu 'on p a r q u e 

d ' ap r è s le pelage e t le cri, la généalogie et la phoné t ique . 

( ') Sur la f r a n c i s a t i o n lie la Hol lande , v . J . - J . SALVERDA DE GRAVE, l ' I n f l u e n c e 

de la langue française en Hollande d'après les mots empruntés, Par i s , C h a m p i o n , 

1913, e t RIEMENS, Esquisse historique de l'enseignement du français en Hollande 

du XVJe au A I . X * siècle, Leyde , Sy thof f , 1919. 
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C'es t une associat ion libre d ' h o m m e s qui veu l en t v iv re 

ensemble . 

F rédér i c -Gui l l aume IV, roi de P rus se et fou par la grâce 

de Dieu, v o y a i t un b l a sphème républ ica in clans le pr incipe de 

la Cons t i tu t ion belge : « T o u s les pouvoi rs é m a n e n t de la 

na t i on ». Ses laqua is à toge e t à férule d i sser ta ien t si b r u y a m -

m e n t sur la ge rmanic i t é des F l a m a n d s , que le b r a v e A n t o i n e 

Clesse leur r épond i t , en 1847, par sa chanson : 

Réponse d'un Belge aux journaux allemands 

Qu'ai-je entendu ? Des journaux allemands, 
Graves échos de basses infamies, 
Pour diviser les Wallons, les Flamands, 
En font soudain deux races ennemies. 
Arislarques aux cheveux blonds, 
Qu'à vos yeux la vérité brille: 
Sachez-le bien : Flamands, Wallons, 
Ce ne sont là que des prénoms, 
Belge est noire nom de famille. 

Quoi ! des écrits publiés contre nous 
Sont-ils venus des penseurs d'Allemagne ? 
Sous vos tyrans, Allemands, garde à vous ! 
Plus de Pologne !... et voyez la Itomagne ! 
Partout, de par vos rois félons, 
C'est la liberté qu'on fusille. 
Sachez-le bien... 

A noire sol vous faites le procès 
Parce qu'il louche au sol de l'espérance. 
Ne pouvons-nous, sans devenir Français, 
Tourner les yeux du côté de la France ? 
Pour les peuples de tous les noms, 
Un foyer de lumière y brille ! 
Sachez-le bien... 

Flamands, Wallons, en secouant les fers 
Dont les chargeait un prince aux mains ridées, 
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Ont su traduire en langage divers 
Les mêmes lois et les mêmes idées ; 
Sur la liste des nations 
Un nom de plus se grave et brille. 
Soyons unis... 

Nous désunir ! — moralement d'abord, •—• 
Y songe-l-on au-delà de Cologne ? 
0 mon pays ! Les potentats du Nord 
Voudraient-ils donc faire une autre Pologne ? 
Halte-là ! sur nos bataillons 
Le même étendard flotte et brille ; 
Sachez-le bien 

L ' é v é n e m e n t d o n n a ra ison à Clesse. Les Belges ne dev in ren t 

pa s s u j e t s de F rédér i c -Gui l l aume IV. Mais les ins t i tu t ions 

léguées p a r ce d é m e n t a u x hér i t iers de sa couronne e t de ses 

er reurs , o n t permis les guerres de 1864, de 1866, de 1870, 

de 1914, dans lesquelles la philologie p r é t e n d i t just if ier les 

conquê te s p a r le devoi r de r end re à la l angue anees t ra le 

les Duchés , le H a n o v r e , l 'Alsace, la F l a n d r e . L ' u n i v e r s i t é 

p russ ienne de B o n n après Wa te r loo , l ' un ivers i té a l l emande de 

S t r a s b o u r g après Sedan , le man i fe s t e des 93 in te l lec tuels 

a l l e m a n d s après la ba ta i l le de la Marne, l 'Univers i t é f l a m a n d e 

de G a n d p e n d a n t la bata i l le de l 'Yser , p rocèden t de la m ê m e 

po l i t ique ; la domes t i ca t ion des univers i ta i res pa r les rois de 

P rus se se f a i t au n o m des t r ad i t i ons l inguis t iques . 

Au cours des dernières s a tu rna l e s guerr ières e t l inguis t iques , 

un Norvégien , p rofesseur à l 'Univers i t é de Chr is t ian ia ( '), se 

chargea de r é p o n d r e a u x apologis tes de la guerre , de la Kiiltur 

et du n a t i o n a l i s m e g r a m m a t i c a l . D é d i a n t à la Belgique m e u r -

t r ie u n e é t u d e sur l ' h o m m e de génie, M. Collins r e m a r q u a i t , 

en 1915, que l ' E m p i r e a l l emand , eapab le de brû le r Louva in , 

( ') Cfr . COLLINS, Del Geniale Menncske, 1915, p. 15. Sur c e t t e ques t ion , 

vo i r aussi ('.. BRANDES, Le grand homme origine el fin de la civilisation, Pa r i s , 

S t o c k , 1903. 
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de conquér i r Bruxelles, de t u e r des milliers de Belges, n ' a v a i t 

pas alors, pa rmi ses s u j e t s v ivan t s , un a u t e u r égal à Maeter-

linck, un poète égal à Verhaeren , un his tor ien égal à P i renne , 

un n o v a t e u r égal à Solvay . Le Norvégien concluai t que le dieu 

Mars n ' é t a i t pas un juge éclairé des va leurs humaines . 

Depuis que le dieu Mars, malgré qu ' i l en ait , en t end le f r an -

çais e t l 'anglais , la na t iona l i sa t ion de la jus t ice pa r la guer re 

et de la science par le chauv in i sme l inguis t ique, n ' e s t plus, à 

nos yeux dessillés, q u ' u n e dangereuse ivresse de Barba res . 

Si les Germains a v a i e n t a p p o r t é une mora le meil leure que 

celle de l 'Evangi le , une m é t h o d e scientif ique plus sûre que celle 

de Galilée et de N e w t o n , de Descar tes et de Lavoisier , on le 

v e r r a i t bien aux m o t s qu' i ls nous o n t appr is . Or. la guerre 

et le bulin, la haine e t la honte, l'orgueil e t le meurtre, le laid 

et le sabre, p o r t e n t des noms d 'or ig ine ge rmanique , t and i s que 

la paix e t la gloire, Y amour et l 'honneur , la modestie et la charité, 

le beau e t l ' espr i t , o n t des é tvmologies la t ines. Que d e v r a i e n t 

conclure ceux qui fon t de la langue le t o u t du peuple et de la 

mora le ? 

* * 

Bissing nous aura i t - i l inoculé le f a n a t i s m e l inguis t ique, 

c o m m e son prédécesseur , le duc d 'Albe , nous inocula jadis le 

f a n a t i s m e théologique ? 

Si m ê m e cela é ta i t , le m o n d e ac tuel offre des remèdes que 

ne s o u p ç o n n a i e n t ni les Malcon ten t s d ' A r r a s ni les Calvinis tes 

d ' U t r e c h t . 

Les exécu teurs t e s t a m e n t a i r e s de Bissing ne s au ra i en t rem-

placer en Belgique le la t in l i tu rg ique et le f rança i s scientif ique 

p a r le hol landais du Synode de D o r d r e c h t et p a r l ' a l l emand . 

Ils ne p e u v e n t revenir ni sur la révolu t ion religieuse du X V I e 

siècle, ni sur la révolu t ion sc ient i f ique du X I X e siècle. La 

b ib l iographie univers i ta i re hol landaise m o n t r e que la néer lan-

disa t ion des cours r ev ien t à subs t i t ue r l ' a l l emand au f rança i s 

dans la l i t t é r a tu r e sc ient i f ique. Le jeu vaut - i l la chandel le ? 
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Quel i n t é r ê t le con t r ibuab le belge a-L-il à l ' indust r ie des 

l ibraires de Leipzig ? 

On n ' i n v o q u e plus les v e r t u s ge rman iques ni la Kullur. On 

nous par le s eu lemen t du peuple i l amand , c 'es t -à-di re des 

ouvr iers de nos q u a t r e provinces sep ten t r iona les (1). Or, ces 

q u a t r e provinces v o t e n t des s u b v e n t i o n s à la seule uni -

vers i té ca tho l ique de Louva in et envo ien t la p l u p a r t de 

leurs é t u d i a n t s et collégiens à l ' ense ignement libre. Ni Bru -

xelles, ni Anvers , ni Gand , n ' o n t usé de la l iberté d 'ensei-

g n e m e n t pour faire une univers i té f l a m a n d e dans leurs murs . 

G o m m e n t q u a t r e provinces, qui n ' emp lo i en t guère l 'ensei-

gnemen t officiel, pourraient-e l les fa i re ce que ne p e u t la 

Hol lande , où l ' E t a t a p resque t o u t l ' ense ignement supér ieur 

hol landais ? Q u a n t à l ' a spec t social du langage, c o m m e n t 

le hol landais acquerra i t - i l chez nous une ve r tu égali taire e t 

niveleuse qu ' i l n ' a pas en Ho l l ande ? La puissance d ' imbi -

bi t ion ou d ' i r r ad i a t ion du hol landais est une chimère de 

folklor is tes aussi i n c o m p é t e n t s en phys ique qu ' en l inguis t ique : 

compara i son n ' e s t pas raison, et m é t a p h o r e l 'es t moins encore. 

MM. Anseele e t Coppie ters son t en t rés au P a r l e m e n t belge 

c o m m e m a n d a t a i r e s de Liège, à la su i te de discours f rança i s . 

Si nos q u a t r e provinces sep ten t r iona les a v a i e n t seules eu 

voix au chap i t re , nous n ' au r ions encore ni ense ignemen t de 

l ' E t a t , ni i n s t ruc t ion obl igatoire , ni service personnel , ni 

suf f rage universel . L ' E t a t Bissing e t l 'Un ive r s i t é Bissing, si 

m ê m e on les r e s t au ra i t , ne d é t e r m i n e r a i e n t pas l ' E u r o p e e t 

l ' A m é r i q u e à inscrire le f l amand au p r o g r a m m e de leur ensei-

g n e m e n t secondaire L ' e r r e u r p e u t dé t ru i re , elle ne p e u t 

(') 11. VVN IIOUTTE, Le peuple flamand demande-l-il une université flamande 1 

Réponse d'un Flamand. Traduction de E. de Bie et J. de Smet, Ciancl, V a n d e r -

p o o r t e n , 1918. — Les lec teurs de r o m a n s flamands conna i s sen t le m o t d ' u n b a r o n 

flamand, b o u r g m e s t r e de son vil lage, à son n o u v e a u curé en p a r l a n t de ses 

paroiss iens : « H o u d ze d o m , ik houd ze a r m » (Maintenez- les bê tes , moi je les 

m a i n t i e n s pauvres ) . 
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cons t ru i re rien de durab le , ni ins t ru i re v é r i t a b l e m e n t la 

jeunesse . E t c 'es t peine pe rdue que d ' i nv i t e r l ' E t a t belge 

à conspirer con t re son ense ignement , con t re son exis tence e t 

cont re la raison. Si m ê m e la Belgique s ' a n n e x a i t à la Hol lande , 

cela n ' amé l io re ra i t guère la r épub l ique des le t t res ni la Société 

des N a t i o n s ; car le t e m p s est passé du despo t i sme men ta l 

et oral e t des b o u r r e a u x qui l ' app l i qua i en t en ve r tu de ce t te 

idée du X V I e siècle : cujus regio, ejus rcligio et sermo. 

C'es t t r o m p e r les misérables que de leur fa i re accroire 

qu ' i ls o n t i n t é rê t ou mér i t e à ga rde r leur misère et leur igno-

rance , leurs hail lons et leurs pa to is . Si la F r a n c e a v a i t fourni 

un ense ignement i ta l ien à B o n a p a r t e , Massena, Yiviani, un 

ense ignement p rovença l à Thiers , G a m b e t t a , Arago, Jo f f r e , 

F o c h , un ense ignement b re ton à R e n a n et à Clémcnceau, 

un ense ignement a l l emand à Ke l l e rmann , Kleber , W u r t z , 

Scheure r -Kes tne r , elle a u r a i t res t re in t l 'accession de tous les 

t a len t s au savoir e t au pouvoi r . Les c i n q u a n t e pet i tes langues 

de l 'Eu rope , débr is du morce l l emen t féodal , ne c o n t i e n n e n t 

plus le f e r m e n t spir i tuel du progrès. S'il est vé r i t ab le que tous 

les outi ls , de la pioche au télescope, son t solidaires, e t que tous 

do iven t servir au plus g r and bien du plus g rand nombre , 

il f a u t aussi que chacun serve à son mé t i e r et res te à son poste . 

Les professeurs de l 'Ecole des Mines de Liège n ' amél io re ra i en t 

pas le sor t des houi l leurs liégeois en p o r t a n t à leur cours le 

casque du m i n e u r et en p a r l a n t wal lon. 

Depuis que des Belges, p a r des œ u v r e s en langue f rançaise , 

o n t mér i t é les pr ix Nobel de la pa ix , de la l i t t é r a tu r e et de la 

science, un cer ta in n o m b r e de Belges c o m m e n c e n t à com-

p rend re que l 'Univers i t é n ' e s t ni un t e m p l e calvinis te , ni une 

chapel le ca thol ique , ni une loge m a ç o n n i q u e . Ils s ' ape rcev ron t 

un jour qu 'e l le n ' e s t pas non plus une Berlilz-School, e t que 

nos législat ions l inguis t iques o n t à peu près l 'efficacité de la 

p o u d r e de riz sur le cancer et de la t e i n t u r e d ' iode sur les 

j a m b e s de bois. 
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Malherbe disai t à Henr i IV : « Vous êtes le roi le plus absolu 

qui a i t j ama i s régné en F r a n c e ; p o u r t a n t , j e vous défie de 

change r le genre du m o t cuiller au sud de la Loire ». Le p r u d e n t 

Béarna i s n ' e s saya pas. Mais, u n demi-siècle a [très lui, Ryklof 

v a n Goens, à Geylan, c o n d a m n a à se raser les cheveux les 

esclaves qui ne pa r l e ra ien t pas hol landais (•). Malgré les 

rasoirs de Ryklof v a n Goens e t les menaces d ' inso la t ion , 

l 'esclavage et le hol landais o n t d i spa ru de Ceylan. 

L ' a v e n i r nous jugera c o m m e nous jugeons le passé : les 

folies théologiques de nos a ïeux et les folies a lphabé t i ques de 

nos con tempora ins , son t aussi précaires que la « p la i san te 

jus t ice q u ' u n e rivière borne». Fa i r e des Croat ies qui c roassen t 

des idiot ismes, est un jeu d ' e n f a n t s mal doués. 11 finira peut -

ê t re mal , mais s û r e m e n t il finira. 

Q u a n t à l ' aven i r de la science, l 'Amér ique suffi t à l ' assurer . 

« A u x h o m m e s t rès riches », disai t Carnegie, « je conseille la 

fonda t ion d ' u n e Univers i té ». P a r ses mécènes, pa r ses labo-

ratoi res , ses observa to i res et ses musées , pa r l ' adop t ion d ' u n e 

langue un ique , pa r le rail, le s t e amer et le t é léphone , la na t i on 

de W a s h i n g t o n et de F rank l in , de Monroe et de F u l t o n . de 

Lincoln et d 'Ed i son , de Morse et de Bell, de Michelson et de 

Wilson, semble appelée à diriger le genre h u m a i n . 

L ' E u r o p e décimée et ru inée , hérissée de p o t e a u x douan ie r s 

e t d ' abécéda i res idolâtrés , est-elle vouée à la décadence intel-

lectuel le ? Cela p a r a î t p robable , mais ce n ' e s t pas cer ta in . 

A u j o u r d ' h u i que la T . S. F . p e r m e t de converser avec les 

an t ipodes e t q u ' o n va survoler l 'A t l an t i que , l ' exemple amé-

ricain, p rophé t i e v i v a n t e , p e u t s auve r la pensée européenne-

Si le v i e u x m o n d e m e t à s ' ins t ru i re le zèle qu' i l a mis à se 

dé t ru i re , s'il cu l t ive la science qui u n i t les hommes , au lieu 

du folklore qui les sépare e t les égare, s'il p a r v i e n t à l iquider son 

(') Cli. DE l, AN NU Y e l H. \ AMDERUNDEN, Histoire de l'expansion coloniale des 

peuples européens, t . 11, p. 326 (Bruxelles , L a m e r t i n , 1911). 
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a b o m i n a b l e passé pour v ivre dans l ' aven i r par l ' espérance , 

la Belgique, é l evan t son savoir à la h a u t e u r de son courage, 

p o u r r a i t an t ic iper une h u m a n i t é plus éclairée et plus heureuse . 

Elle j ou i t d ' u n e audience œcumén ique , p a r ce t t e l angue f r an -

çaise que M. Mur ray Bu t l e r n o m m a i t hier « la plus précieuse 

des possessions h u m a i n e s ». Placée au conf luent des t rois l i t té-

r a tu r e s scientifiques, elle pou r r a i t servir de ter re o lympique 

aux na t ions réconciliées ; car sa devise na t iona le , e m p r u n t é e 

à Sal luste , est appl icable à tous les pays comme à tous les 

siècles. 

E n a t t e n d a n t les mach ines pa r l an tes qui a u r o n t r emplacé 

les l i t t é ra tu res q u a n d le d o r m e u r de Wells s 'éveil lera, lisons 

d ' a b o r d les a u t e u r s qui on t f a i t rêver leurs songes à t ou te s 

les na t ions . « 0 l i t t é r a tu r e f rança i se ! » s 'écr ia i t Carducci , « toi 

qui as t ransf iguré l ' un ivers e t l ibéré le genre h u m a i n , m a u d i t 

soit qui te renie, m a l h e u r e u x qui te m é c o n n a î t ! ». Le card ina l 

Mercier d isa i t à l 'Académie des Sciences mora les et pol i t iques : 

« De tous les peuples du globe, le plus a t t a c h a n t , le plus beau , 

le p lus g rand par le r a y o n n e m e n t de sa pensée, par le c h a r m e e t 

la précision de sa langue, pa r la fécondi té de son héro ïsme 

chré t ien , c 'es t le peuple f rança is ». 

Quelle plus noble mission pour la Belgique, et, pour t o u t 

h o m m e réfléchi, quel devoir plus impér ieux que de h â t e r le 

jour où les appare i l s enregis t reurs , la législation p lané ta i re 

e t les usages g r a m m a t i c a u x conf i rmeron t les visions généreuses 

du poè te : 

Ce ne sonl plus des mers, des degrés, des rivières, 
Qui bornent l'héritage entre l'humanité. 
Les bornes des esprits sonl leurs seules frontières ; 
Le monde en s'éclairant s'élève à l'unité. 
Chacun est du climat de son intelligence. 
Je suis concitoyen de toute âme qui pense ! 



C H R O N I Q U E 

L'UNIVERSITÉ DE GAND 

En sa séance du 1 novembre, l'Académie a voté, à l'unanimité, 
l'ordre du jour suivant, présenté par MM. Gustave Charlier et 
Valére Gille : 

« L'Académie royale de Langue et de Littérature françaises, 
estimant que l'emploi du français dans l'enseignement de l'Univer-
sité de Gand contribue,pour une large part, au rayonnement intel-
lectuel et à l'expansion économique du pays, qu'il fortifie l'union 
nationale ; estimant aussi qu'une nation se doit à son passé illustre 
et à sa gloire vivante : protesLe contre tout projet tendant à diminuer 
l'importance de la langue française dan? l'enseignement supérieur 
de Gand ». 

LE BUREAU 

Le 4 novembre, l'Académie a désigne les membres de son bureau 
pour l'année f923. 

Ont été élus à l'unanimité moins deux bulletins blancs : 

Directeur : M. Georges Eekhoud ; 
Vice-directeur : M. Jules Feller. 
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