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ALBERT G I R A U D 

A la séance du 11 janvie r , M. Georges D o u l r e p o n l , d i rec teur , 

a annoncé en ces t e rmes , à l 'Académie, la mor t d 'Albert Giraud : 

Messieurs, 

J ' i n a u g u r e mon d i rec lora l p a r des paroles lourdes de Lrislesse. 

Depuis sa dernière séance, l 'Académie a é lé f rappée pa r un g rand 

deuil. La m o r t , d ' un geste t rag ique el b ru ta l , lui a enlevé AlberL 

Giraud , un poêle qa i fa isai t sa gloire et celle de la Belgique lilLé-

raire. Il con t inuera de la faire demain , et peu t -ê t re même plus 

qu 'h ie r et q u ' a u j o u r d ' h u i . C e t t e per te , dou loureusement ressentie 

p a r m i nous , l'a é té pare i l lement dans t o u t e la Belgique don t j ' é v o -

que l ' image, dans t o u t e ce t te Belgique où se professe le cu l te de 

la beau lé pure et noble , de la beau té l i t téraire qu i ne veut ê t re que 

belle. Sans dou te , tous les membres de no t re Compagnie ne com-

munia i en t pas avec lui dans le même idéal es thé t ique et phi lo-

sophique . Tels d ' e n t r e eux pouva ien t ne pas admirer , a u t a n t que 

leurs confrères , un a r t qu ' i ls au ra i en t , à l 'occasion, résumé en la 

fo rmule : un art de jasle haulain, mais ils n ' a u r a i e n t ainsi m a n i -

festé q u ' u n goû t , et ils n ' au ra ien t po in t mis dans leur jugemenl 

une pensée de réel désaccord. Ils ne se sera ient pas empêchés p a r 

là de rendre h o m m a g e à l 'orgueil de si g rande manière qui plaçail 

Alber t Giraud « hors du siècle », ou qui lui d ic ta i t son a t t i t u d e 

de pessimiste révol té d e v a n t « l a m u l t i t u d e ab j ec t e» , ou devant 

le « n ive l lement p a r en-bas », su ivan t l 'expression de l 'heure ac-

tuelle. Ils ne se seraient pas inLerdit non plus les for tes et géné-

reuses louanges qu ' imposa i t à t o u t e sensibil i té huma ine le faste 

resplendissant de son verbe qui , lui aussi , é t a i t de g rande maniè re , 

en t endez : de g r a n d e race f rançaise . La muse de ce poète , fa i t 

pour les jadis s o m p t u e u x et les spectacles d 'éc la t , é ta i t fière et t r i s te . 

Elle é t a i t t r i s t e magni f iquement , m a j e s t u e u s e m e n t , à la façon 
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de Y Infante en robe de parade île son i l lus t re pa i r , A l b e r t S a m a i n . 

Elle é ta i t t r i s t e , m ê m e q u a n d elle b a d i n a i t , et lorsqu 'e l le exécu ta i t 

les p re s t i g i eux t o u r s de force que sont les r onde l s de son Pierrol 

lunaire. Il f u t u n « é m i g r é à l ' i n t é r i e u r ». Il ne voulut rien savo i r 

du p l a t espri t coca rd ie r et p a t r i o l a r d . Il ne vou lu t rien c o n n a î t r e 

de la l â c h e de fabr ican t d ' odes et de c a n l a t e s b r a b a n ç o n n a n t e s . 

Mais si p o u r t a n t il a v a i t l ' a i r de c o n s t r u i r e son œ u v r e en m a r g e 

de la socié té et de la v ie de son p a y s , il p o r t a i t n é a n m o i n s le s e n . 

l i m e n t n a t i o n a l en lui ; il le posséda i t en p r o f o n d e u r . Sans a t t e n d r e 

les t e m p s f o r m i d a b l e s de la guer re , où il p r é p a r a d a n s l ' o m b r e 

« le l a u r i e r » p o u r le j o u r de l ' i név i t ab l e jus t i ce et de la c e r t a ine 

v ic to i re , il ava i t pensé , dès son en t r ée d a n s les le t t res , qu ' i l h o n o -

rerait son p a y s , qu ' i l g r and i r a i t la Be lg ique u n i q u e m e n t pa rce 

q u e sa poésie , a l i m e n t é e a u x g r a n d e s sources de la v ie , a u x g r a n d s 

Ihèmes lyr iques de l ' h u m a n i t é , serait f r ança i se , et b r i l l a m m e n t 

f rança i se de f a c t u r e , pa r ce qu 'e l le c o n t r i b u e r a i t , selon les m o t s 

de son ami Iwan Gi lk in , « à t resser , p o u r la pa t r i e , la c o u r o n n e 

l i t t é ra i re qui m a n q u a i t à sa p a r u r e » . Il dés i r a i t , en s o m m e , u n e 

l i t t é r a t u r e qui serait nationale p a r ce qu 'e l le honore ra i t le p a y s 

p a r sa b e a u t é , a u t r e m e n t dit pa rce qu 'e l l e serait t o u t s implement 

belle, arList ique, s a n s ê t r e nécessa i r emen t d ' i n sp i r a t i on a u t o c h -

tone , et pa r ce qu 'e l le ne sera i t pas ou ne serait p lus u n pâle reflet 

de celle de la F r a n c e . A ce noble écr iva in qu i s ' isola d a n s les âges 

révolus et l o in ta ins , ou d a n s l ' évoca t ion d ' u n passé t o u r à toui-

s o m p t u e u x , h é r o ï q u e et c rue l , à ce p e n s e u r qui rêvait d ' u n absolu 

qu ' i l n ' a r e n c o n t r é nul le p a r t , à ce c o n t e m p l a t e u r a t l r i s l é qui 

a v a i t son secre t e t son m y s t è r e , une p u i s s a n t e conso la t ion f u t 

donnée , la consolation par les arts, celle que lui p rêcha ien t ses m a î -

t r es G a u t i e r et B a u d e l a i r e . Il a t r ava i l l é , avec la conscience des 

ouvr i e r s les p lus p robes , à la con fec t i on de poèmes p a r m i lesquels 

il a fa i t un t r i age sévère p o u r ne l ivrer au pub l ic que de la l i t té -

r a t u r e r igoureusement châ t i ée . Auss i , il a d i t ses v is ions d ' a r t i s t e , 

ses colères d ' h o m m e « q u i n ' a t t e n d a i t r ien des h o m m e s d ' a u j o u r -

d ' h u i » , ses i n d i g n a t i o n s et ses espérances de p a t r i o t e , en des ve r s 

d ' u n e ra re sp l endeu r , ou d ' u n e réa l i sa t ion e s t h é t i q u e qui 

s 'égale à celle des mei l leurs r y t h m i c i e n s de F rance . . . 

... J e laisse à ses i n t i m e s le soin de cor r iger sa pa ro le f a r o u c h e : 

Pas un cri de ce temps ne franchira mon seuil, 
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le soin rie révéler les t résors d ' un c œ u r qui f u i i r rémédiablemenl 

fermé à « la m u l t i t u d e ab jec te », mais qui s 'ouvra i t t end re el hospi -

ta l ier aux cœurs sa ignan ts comme lui, et qui de plus se faisait 

a imant el bon d e v a n t la « m a j e s t é des souff rances h u m a i n e s » , 

devant la ma je s t é de Iouïes les souff rances p ro fondément humaines . 

Ils nous d i ron t ce qu' i l convienl de connaî t re p o u r percevoir , à 

I ravers le t r ip le méta l de sa cuirasse, les sanglots é louffés d ' une 

â m e qui pleure . Ils nous diront en ou t r e commenl sa t r i s tesse , 

qui parfois a glissé j u squ ' au pessimisme le plus amer , l ' appa ren t e 

é t ro i t emen t à son siècle. 

C.e soin leur revient . Le mien ne peu t ê t re que d ' adresser le 

sup rême adieu à l 'un des membres de l 'Académie qui l'a honorée 

le plus et au mieux, en même t e m p s qu' i l honora i t t ou te s les le t t res 

belges, les le t t res de t o u t le centenai re que nous al lons cé lébrer . 

Rospec lueusemenl , no t re Compagnie s ' incline devan t une vie 

d ' i ndépendance v ra ie el de labeur a rdu , d e v a n t une œ u v r e d ' i n l é -

grale beaul é et d 'où fut bannie , i m p i t o y a b l e m e n t , l ou te cour t i -

sanerie. Ce l te œ u v r e el ce l le vie sonl bien celles du peti t collégien 

louvanis le dont une modeste feuille de sa cilé na ta le (le Journal 

des Petites Affiches du 5 janvier 1930) nous conle ainsi son p remier 

exploit au Collège Communa l (acluel lement Alhénée Roya l ) , 

l 'exploi t qui comineriçail à le me l t r c hors du siècle : 

«C'é ta i t donc en rhé lor ique où professai t Charles T i lman , l ' ad-

mirable maî t re , devenu plus la rd Inspec teur général de l 'Ensei-

g n e m e n l , qu 'Alber l Giraud el Appol inaire Liégeois se disputaient 

ce l l e année-là la première place. 

Or, le Gouvernement de son côlé récompensait l 'élève classé 

premier en rhé lo r ique en lui a t t r i buan t une médaille d 'or . 

Mais, p o u r pouvoir l 'oblenir , cel élève devai l a^oir r e m p o r t é 

déjà dans lou les ses classes, depuis la 7 e , le 1 e r p r ix d 'excel lence. 

Liégeois seul remplissait ce l le condi t ion . Cependant ce dernier , à 

défaut d ' une intelligence plus qu 'o rd ina i re , possédait une mémoire 

prodigieuse qui l ' ava i l jusque-là aidé pu i s samment el l ' ava i t poussé 

à se croire invincible. 

11 jugea i t ainsi pouvoir se permet Ire à l 'égard de son émule 

des pla isanter ies p lutôt lourdes, auxquel les Giraud r éponda i t , alors 

dé jà , p a r un m o t cinglanl accompagné d ' un sourire mépr i san t 
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q u ' A p p o l i n a i r e ne saisissait pas t o u j o u r s , mais qui m e t t a i t les 

r ieurs du cô té d ' A l b e r t . 

P o u r t a n t , l ' émoi de Liégeois f u t g r a n d lo r squ ' à la p r o c l a m a t i o n 

des places , à la f in du p r e m i e r t r i m e s t r e , ils se c lassèren t t o u s les 

d e u x p remie r s avec le m ê m e n o m b r e de p o i n t s , et p lus g r a n d encore 

l o r squ ' au d e u x i è m e t r i m e s t r e A l b e r t G i r aud l ' e m p o r t a , p o u r se 

c lasser seul p r e m i e r à la fin de l ' année scola i re . 

Ah ! ce f u t a lors u n beau t a p a g e p a r m i élèves et p ro fe s seu r s . 

La fami l le Liégeois e t les amis c r i è r en t à l ' i n jus t i ce . 

Le père , échevin à c e l t e époque , in té ressa le Collège et le Consei l 

C o m m u n a l t o u t e n t i e r à c e t t e g r a v e a f fa i re qu i f u t appe lée « Le 

S c a n d a l e Collégien ». 

On alla j u s q u ' à accuser le p ro fe s seu r T i l m a n de f a v o r i t i s m e . 

Malgré ce de rn ie r , le j u r y fflt appe lé à revo i r les c o m p o s i t i o n s . 

Sa conc lus ion f u t te l le q u e les d e u x c o n c u r r e n l s o b t i n r e n t t o u s 

les d e u x la médai l le d ' o r . 

Ce j u g e m e n t conLenla Appo l ina i r e et les s iens, mais p a r u t p ro -

f o n d é m e n t i n j u s t e . 

E n e f î e t , il ne la m é r i t a i t pa s et Alber t G i r a u d , qui y ava i t 

d ro i t . . . , la r e fu sa . 

Tout son c a r a c t è r e est l à .» 
(Signé : L. V. L.) 

Ainsi d é b u t a i t d a n s les l e t l res le poè t e qui p rofessa t o u t e sa 

vie la h a u t e doc t r i ne que c h a c u n sait el qu i eut le droit de la p r o -

fesser et de se l ' a p p l i q u e r : 

Tout passe. L'art robuste 
Seul a l'éternité. 

... Les vers souverains 
Demeurent 

Une a u l i * mission m ' i n c o m b e , une miss ion c o m p e n s a t r i c e de 

la t r i s t e s se q u i n o u s a saisis l e 2 6 d é c e m b r e de rn ie r : c 'es t de sa luer 

avec joie l ' en t r ée de M. E m i l e Bo i sacq d a n s la sec t ion de phi lo-

logie. Il est appe lé p a r m i n o u s p o u r o c c u p e r u n fau teu i l su r lequel 

est res tée p e n d a n t d ix mois u n e gerbe de deuil donL la v u e n ' a 

p a s cessé d ' a f f l i ge r mes y e u x . Il succède à m o n f rè re et il a p p o r t e 

ici u n e é r u d i t i o n , u n esp r i t de l abeur , u n e p r o b i t é sc ient i f ique , 

des m é t h o d e s précises , des p u b l i c a t i o n s q u e le d é f u n t e u t s o u v e n t 

l 'occasion d ' a d m i r e r . P a r ses é t u d e s el p a r ses œ u v r e s , il a p p a r t i e n t 
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ce r t e s p lus à la phi lo logie g recque q u ' à la phi lo logie w a l l o n n e , 

mais t o u t e s les phi lo logies o n t la m ê m e discipl ine. Les a p t i t u d e s 

q u e l 'on a d a n s l ' une se I ransposenL sans di f f icul té d a n s l ' a u t r e 

et elles s 'y a d a p t e n t s ans e f f o r t . N o t r e n o u v e a u c o n f r è r e a d ' a i l l eu r s 

l o u c h é d iverses fois , p a r ses e n q u ô l e s é t y m o l o g i q u e s , au d o m a i n e 

de n o i r e d ia lec to logie n a t i o n a l e . D è s lors son concou r s se ra p r éc i eux 

à nos p a t o i s a n t s . Au su rp lus , il possède c e t t e c u l l u r e généra le qu i 

lui p e r m e t de se s e n t i r chez lui lorsqu ' i l a b o r d e u n a u t r e d o m a i n e , 

celui de l 'h is to i re l i t t é ra i re f r ança i se . E n f i n , a y a n t c o m m e p e r s o n n e 

"approfond i les m y s t è r e s el g o û t é les sp l endeu r s de c e l t e l angue 

d o n t le p o ê l e a d i t : 

Plus fort que les airains, 
Ce langage sonore aux douceurs souveraines 

il s a u r a converse r , en t o u t e d i s t i nc t ion in te l lec tue l le , avec ses 

con f rè re s de la sec t ion de l i t t é r a l u r e et cé lébrer au besoin , d a n s 

leur l angue , le poè t e qu ' i l s p l e u r e n t et m ê m e leur m o n t r e r , s ' i ls 

n ' e n é l a i e n t pa s dé j à c o n v a i n c u s , que ce poè te est bien de la lignée 

du c h a n l r e de l 'Aueug le et de la Jeune Tarenline. 

J e pr ie m o n con f r è r e et ami E m i l e Bo i sacq de recevoi r les c o m -

p l i m e n t s de I rès cord ia le b i e n v e n u e de n o i r e C o m p a g n i e . 



CONCOURS TRIENNAL DE LITTÉRATURE FRANÇAISE 
(Période 1920-1028) 

P O É S I E 

R A P P O R T 

fait au nom du Ju ry à M. le Ministre des Sciences et des Arts 

Monsieur le Ministre, 

Dans le domaine de la poésie, la période 1926-1928 a été 

féconde. Une c inquanta ine d 'ouvrages ont été soumis à 

l ' apprécia t ion du ju ry chargé de décerner le p r ix t r iennal 

de l i t t é ra tu re française. Sans doute, la quan t i t é ne fa i t rien 

à l 'affaire, mais la qualité, nous l ' avons vu avec joie, y est aussi. 

Dans cet te abondan te product ion le médiocre t ien t relat ive-

m e n t fort peu de place : il y a là un symptôme qu'il nous a 

paru in téressant de noter . Si au jourd 'hu i en Belgique on ent re 

dans la carrière avec une format ion intellectuelle meille.ure, 

un espri t cri t ique affermi et un plus grand respect de la chose 

l i t téraire, ne convient-il pas de s'en féliciter et de rendre 

hommage à la sollicitude des pouvoirs publics, au t ravai l de 

nos académies et de nos établ issements d ' ins t ruc t ion , au 

zèle de la cri t ique, qui ont pour une large p a r t cont r ibué à 

ce progrès ? 

Aussi bien le triage s'esl-il t ou t de suite révélé for t labo-

rieux. Pa rmi les livres qu'il a fallu éliminer au premier tour , 

beaucoup n ' on t pas été abandonnés sans peine, et s'ils ne 

sont pas nommés dans ce r a p p o r t con t ra in t de se borner , ce 

n ' es t pas qu'ils aient le moins du monde pa ru négligeables. 
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Après ce classement préliminaire, le j u ry a compris combien 

sa tâche serai t embar rassan te e t rude . Pa rmi ce qu'il avai t 

retenu il res ta i t t rop de bon et d 'excel lent e t même de rare 

pour qu'il ne f û t pas convaincu de l ' impossibil i té ou il se 

t rouvera i t de décider sans hési ta t ion, sans déba t et, quel que 

f û t le résu l ta t de sa délibération, sans regret . 

Il ne pouva i t qu ' ê t re sensible aux méri tes divers e t diver-

sement or iginaux de tou te une t roupe de jeunes poètes t rès 

bien doués qui déjà n 'en sont plus à faire leurs premières 

armes. De quelques-uns de leurs aînés, qu'i l connaissai t de 

longue date, il m e t t a i t les écrits très h a u t dans son est ime. 

Il s 'est arrê té à l 'œuvre de M m e Elise Champagne qui, au 

cours de cet te période tr iennale, a publié deux volumes 

Chansons sur le toil et Taciturnes. Elle cont inue d ' y graver 

d 'une pointe bien aiguisée des croquis de la rue sans joie, 

ou haussan t le ton elle pleure, en larges s t rophes romant iques , 

des amours perdues. Elle t r a d u i t sans dé tour les élans d 'une 

sensibilité don t certes la qual i té ne t rompe pas, mais qui ne 

t rouve pas tou jours pour s ' expr imer une forme assez person-

nelle. Elle a ses sources d ' inspirat ion bien à elle, elle a sa ma-

nière, elle a déjà par moment s son style . 

M. Robe r t Vivier, l ' au teur de Déchirures, ne pouva i t pas 

manquer non plus d ' a t t i r e r l ' a t t en t ion . Une heureuse facilité 

signale t o u t ce qu'il écrit et ce livre, composé dirait-on d ' im-

pressions recueillies au jour le jour , il semble l 'avoir fait , selon 

la parole de Musset, sans presque y songer. Il a dû f réquente r 

l'école des unanimis tes e t en tendre les leçons de M. Ju les 

Romains . II ne se lasse pas de répéter le cri de Jules Laforgue 

« Ah ! que la vie est quot id ienne ! » Il pa rcour t le monde, il 

interroge les rues et les t ra ins e t les maisons. Il regarde les 

gens. Il note ce qu'il a vu e t en tendu , compris et deviné 

de ces gens qui passent ou demeuren t . Il fixe l 'essentiel, 

m a r q u e le t r a i t saisissant et r e t i en t le geste qui les t rah i t , 
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qui les fa i t à la fois dis t incts et si pareils au fond. Il cherche 

à cap te r en eux, comme en lui 

le couran t secret du t e m p s mono tone . 

EL la vie est là, non pas comme dans le vers de Verlaine, 

simple et t ranquil le , mais pauvre , ennuyeuse, lourde à por ter 

et su r tou t incompréhensible. E t l 'obsession vous accable de 

l ' human i t é t r is te et résignée qui défile dans ces poèmes 

d iscrè tement émus don t le vers libre accentue par sa fami-

liarité l ' humour acide et la pitié moqueuse. 

Le livre de M m e II . H . Dubois Tentations est un débu t , -

niais un d é b u t qui classe d 'emblée son au teur . Il rend un son 

é t r angemen t « Valcryen » et il n ' es t pas écrit en clair. M m e 

Dubois déclare assez, en prenant la suite d 'un tel ma î t re , 

qu'elle se range parmi ceux qui en tenden t faire de leur poésie 

une incanta t ion . Celle qu'elle nous propose est opéran te à 

souhai t . 

Les deux derniers recueils de M. Noël R u e t : Muses, Mon 

beau Souci et L'Azur el la Flamme ne modifient guère l 'opi-

nion que l'on ava i t de son aimable ta len t . Quoiqu'il ait de la 

dévotion pour Toiilet et cite M. Tr is tan Derème, l ' ép i thè te 

de fantais is te ne lui convient qu 'à demi. Il est a v a n t tou t 

un pocle descriptif doublé d ' un élégiaque. 

Qu'il peigne au pastel de délicieux por t ra i t s de jeunes 

filles, qu'i l rappelle avec, un sourire a t t endr i le souvenir de 

Max E l skamp ou d 'Auguste Donnay , qu'il fasse revivre 

d 'anciennes idylles, qu'il évoque en leurs jours éc la tan ts 

ou sombres les jardins, les prairies et le ciel de sa Wallonie, 

c 'est tou jours son émerveil lement ingénu, son plaisir de vivre, 

sa rêverie enchantée par les sons, les couleurs et les formes, 

qu'il red i t avec, une égale et fervente douceur . Son art , on 

le définirait en deux t ra i ts : du paysage, de la scène, de l 'ê t re 

humain qui l 'a t t i re , il saisit d 'un coup d 'œil avide l 'endroi t 
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où s ' a t t achera son admira t ion , son amitié, son goût de la 

grâce et de l 'élégance, puis au tour de ce motif , il enroule 

comme une souple guir lande des vers frais et fleuris. 

M. Gaston l i e u x a dist ingué lui-même par son ti tre Sym-

phonies el Sérénades les deux espèces de poèmes qui se p a r -

tagent son livre, les grandes machines ou, pour parler avec 

plus de révérence, les vastes rhapsodies et les pet i t s vers, 

il di t : les guitares. M. Gaston Heux ne consent i rai t pas facile-

men t à se limiter. Il nous confie dans la préface sa prédi-

lection pour « un grand métier » auquel aucune technique ne 

serai t é t rangère et qui ne dédaignera i t aucun obje t . Ses 

ambi t ions sont hautes , le poète doi t embrasser la complexi té 

des choses e t s ' instal ler dans l 'universel . Sous sa plume re-

v iennent c o n s t a m m e n t les mots d ' ini t ia t ion et de conquête . 

Il ne connaî t pas de suje ts redoutables . Les médi ta t ions philo-

sophiques, les lyriques professions de foi voisinent avec les 

confessions sent imentales , les louanges à la mémoire des 

écrivains et des art is tes illustres. Il ne dédaigne pas l ' ac tua-

lité et la pièce de circonstance lui agrée pourvu qu'il y voie 

le moyen de ramasser sa pensée et de délivrer son âme. Au 

service de cet te austère inspirat ion, il me t une langue élo-

quente qui vibre et qui résonne, une versification adroi te 

mais t endue qui, beaucoup plus que l 'obscurité de l ' idée, 

contr ibue à le faire ranger parmi les au teurs difficiles. Il 

mont re parfois, su r tou t dans les plus légères de ses œuvres , 

un souci du pi t toresque généra lement bien récompensé, 

mais ses admira teurs pr isent en lui par-dessus tout , le poète 

intellectuel, habile aux jeux de l ' abs t ract ion et du ry thme . 

M. Marcel Thi ry est un de ces jeunes hommes que la guerre 

a je tés sur les chemins de l ' aven ture et qui, d 'avoir à l 'âge 

du lyrisme créateur , découver t le vas te monde ont cont rac té 

la nostalgie du voyage, du dépaysement , des « beaux exils ». 
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Son ar t suit par là un des grands couran ts entre lesquels SJ 

divise la poésie d ' au jou rd ' hu i . Ce n 'es t pas esprit d ' imi ta t ion , 

ni complaisance pour la mode. Sans doute a-t-il lu Pau l 

Morand, Biaise Cendrars et les aut res . Ils l 'on t aidé à p rendre 

conscience d 'une inspiration qui re jo ignai t spon tanémen t la 

leur, mais ils lui ont laissé une belle marge d'originalité. T o u t 

est naïf et personnel . Ces regrets ne m e n t e n t point , ces songe-

ries enchantées ont bercé un ennui t rop réel. Que p a r t o u t dans 

Plongeantes Proues et dans L'Enfant Prodigue on en tende la 

vraie voix du poète e t que cet te voix, un peu grêle encore 

peut-ê t re , ait du t imbre , qu'elle monte en un chant pur et 

coloré, qu'elle témoigne à la fois d 'une vi r tuos i té déjà formée 

et de précieuses dispositions naturelles, voilà qui donne la 

cer t i tude de se t rouver en présence d 'une œuvre qui compte . 

On pour ra i t souhai ter cependant que M. Marcel Thi ry se 

dé l ivrâ t enfin de cet envoûtement (fui arrê te l'essor de son 

ta lent . Déjà l ' E n f a n t Prodigue n ' a j o u t a i t pas à son bagage 

l i t téraire a u t a n t qu 'on l ' ava i t espéré. Les simples études, 

les « exercices », prenaient un peu t rop de place e t on y 

cherchai t en vain l 'équivalent des courts poèmes d 'une 

musique, si p renan te et d 'une ligne si délicate qui parse-

ma ien t le tex te de Plongeantes Proues. 

M. Georges Marlow a pris pour épigraphe de son Hélène 

une phrase de Jules Lemai t re : « Dans une des prairies a t t e -

nantes au jardin du roi, Hélène ava i t r emarqué un jeune ber-

ger qui tous les jours garda i t son t roupeau » et il y a a jou té 

ces deux vers de Louise Labbé : 

Qu'en languissant par feu suis consumée 

Qui couve encore sous ma cendre embrasée. . . 

Sur ce thème ant ique et inépuisable il a composé un très 

précieux poème, un de ces poèmes dont on peu t dire qu'ils 

recréent les my thes éternels en les chargeant d 'une signifi-
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cation inédite, en les p résen tan t sous un aspect qui les rend 

une fois de plus actuels et efficaces. 

Hélène parle, elle di t les rêves qui la han ten t au soir de sa 

vie merveilleuse, elle se déba t contre les durs soucis qui 

l 'assaillent, elle mêle, comme en une suprême apothéose, 

ses souvenirs d ' a m o u r eL d'orgueil , ses pensées de gloire et 

de m o r t . 

Il ne f a u t pas essayer ici de préciser davan tage la signi-

fication de l 'œuvre : l ' au teur , cpii est de la lignée de Mallarmé, 

l 'a voulue vague et tou te pénétrée de ce symbolisme orgueil-

leux ou peut -ê t re pudique grâce auquel chacun peu t y dé-

couvrir la figure de son propre songe et en t irer une joie poé-

tique à son usage. C'est une forme d ' a r t qui, pour être fermée 

au profane, ne laisse pas d 'avoir droi t à l 'existence et de s ' a f -

firmer par des chefs-d 'œuvre . 

Il n 'es t pas du reste donné aux seuls initiés de sentir le 

cha rme des longues périodes harmonieuses, des magnifiques 

images, des vers exquisement fluides et mus icaux de M. 

Georges Marlow. Il possède au plus hau t degré, comme l'écri-

va i t le regre t té Alber t Giraud, « le sen t imen t de la beau té 

des mots ». C'est là le prestige de sa poésie, mais' c 'est là 

aussi ce qui l 'expose au péril d 'ê t re mal apprécié par les lec-

teurs de goût t radi t ionnel , tou jours en méfiance à l 'égard de 

la réussite verbale et du détail bri l lant , a u t a n t qu'ils sont 

amoureux de la rigoureuse clarté du discours. 

Comme les Géorgiques de Francis J a m m e s , les Bucoliques 

de M. Victor Kinon sont chrét iennes et pieuses. Elles magni-

fient la beau té du monde, elles célèbrent la lumière de l 'été, 

la splendeur de la na tu re en fête e t le bonheur de vivre, mais 

c 'est Dieu tou jours qu'elles contemplent et adorent dans la 

créat ion. 

M. Victor Kinon est un homme heureux ; son cœur sait 
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où se prendre . Il a choisi sa p a r t dans l 'existence, il s 'es t 

persuadé chaque jour davan tage que sa p a r t é ta i t la bonne. 

Pour lui, ce que Georges Duhamel appelle la possession du 

monde, est chose réalisée. Il fa i t tenir son bonheur dans 

l 'horizon familier don t il peu t dire en tou te t ranqui l l i té : 

C'est ici ma maison, mon champ et mes amours. 

Il exal te de la n a t u r e ce qu' i l aperçoi t dans ses p romenades , 

ce qui le dé tend e t le charme, ce qui se mêle à sa rêverie et à 

sa réflexion pour l 'orner e t l 'élever. Dans ce can t ique à la 

gloire de la ten-e e t à la gloire de son auteur , t o u t est con-

fiance, ardeur e t tendresse . Le poète regarde et admire, ravi 

de t a n t de puissance ou de grâce, e t s ' émervei l lant que t o u t 

soit dans l 'ordre e t l 'harmonie , que selon l 'expression d 'un 

des maî t res qu'il a le plus pra t iqués , « le monde fasse si bien 

son devoir ». 

Ce monde des choses créées, il le représente avec beaucoup 

d 'éclat , d ' exac t i tude et de précision. La poésie n ' e s t pas 

la connaissance, mais elle s ' a r range de la connaissance qui 

la rend plus profonde e t subti le. On glisse ici j u s q u ' a u x limites 

du genre d idact ique et parfois même on les f ranchi t ; mais 

depuis Virgile on sai t qu'i l n ' es t pas impossible à un poème 

d idac t ique d 'avoi r de la saveur et de la force. 

Lorsque M. Victor Kinon se dé tourne de la n a t u r e pour 

revenir chez les hommes, un invincible penchan t le por te 

vers les âmes simples e t innocentes qui se sen ten t sous le 

regard de Dieu. Il a résolu dans son opt imisme chrét ien de se 

représenter l 'univers de son rêve à l ' image du Parad i s . Il 

est du côté de la lumière, de l ' en thous iasme et de la joie. Dans 

ses poèmes, il fa i t tou jours beau, dans ses évocations il y a 

t ou jou r s du soleil. C'est cela qui assure à son œuvre une 

prééminence. Elle baigne dans une a tmosphère qui lui est 

propre, t a n t pa r la forme où elle se réalise que p a r le senti-
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nient qui l 'anime, elle acquiert , au sens profond du terme, un 

style. 

Par cel te prérogat ive souveraine, elle rachète ses faibles-

ses. Plus brève, elle eût été meilleure. Il ne s 'agissait que de 

sacrifier quelques morceaux moins bien venus, d 'évi ter dans 

d ' au t r e s les surcharges e t les e m p â t e m e n t s . Quelques pro-

saïsmes, quelques métaphores bizarres font tache dans' ces 

vers pleins et drus, liés en fermes s t rophes ou en périodes 

s a v a m m e n t cadencées. La langue est riche et imagée. L 'ex-

pression, d 'une fac ture assez tradit ionnelle, réuni t les quali tés 

que l'on exige, si j 'ose employer cet te formule in jus tement 

honnie, dans le genre noble : l ' ampleur , la gravi té , l 'élégance 

soutenue. 

P a r la maî t r ise qui s 'y manifes te , pa r la puissance et la 

g randeur du dessin, par la sûre té de l 'exécut ion, les Bucoli-

ques on t paru à la ma jo r i t é des membres du jury , l ' empor te r 

sur les aut res ouvrages qui leur on t été soumis. C'est pour-

quoi, Monsieur le Ministre, ils on t décidé, par trois voix 

contre deux données à M. Georges Marlow pour le livre int i tulé 

Hélène, de vous proposer d 'accorder le pr ix tr iennal de 

l i t t é ra ture de langue française pour la période 1926-1928 à 

M. Victor Kinon pour son recueil de poésies : Bucoliques. 

Ils vous pr ient de vouloir bien agrée" l ' hommage de leur 

profond respect . 

Le rapporteur, 

P . - O . G R A I L L E T . 

Bruxelles, ce 7 février 1930. 

Le j u r y é ta i t composé de MM. F e r n a n d Severin, président , 

Isi Collin, Maurice Dullaer t , Albert Mockel et P.-O. Graillet, 

r a p p o r t e u r . 
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