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Trente ans (l'Académie 

C o m m u n i c a t i o n de M. H e n r i D A V I G N O N , 
à la s é a n c e m e n s u e l l e d u 10 m a r s 1962 

Dans certaines carrières, p o u r tenir un rôle, il para î t ut i le 
d 'avoir très vite l 'air d 'ê t re un ancien. La p l u p a r t des insti tu-
tions intellectuelles, mêmes récentes, s 'efforcent de se m o n t r e r 
tout de suite vénérables. De cette coquet ter ie , à rebours de la 
coque t te r ie fémin ine , les Académies t i rent u n e considéra t ion 
qu' i l est vain de voulo i r r épudie r . Le b rou i l l a rd des or igines 
supplée d 'a i l leurs à l ' improvisat ion des fonda t ions dues aux 
circonstances. Si l ' impéra t r ice Mar ie -Thérèse vaut à l'Aca-
démie de Belgique, d i te d ' « en haut », un prestige légit ime, 
il s 'étend à tou t le Palais qu i f u t celui d u Pr ince d 'Orange . 
C'est p o u r q u o i no t re j e u n e Académie de langue et de littéra-
tu re françaises s'est t o u j o u r s refusée à qu i t t e r un décor q u i 
sied de plus en plus à la t radi t ion qu 'e l le s'est chargée elle-
m ê m e d 'acquér i r . Cela ne va pas sans inconvén ien t n i incom-
modi té , mais chacun de nous, en péné t r an t p o u r la p remiè re 
fois dans l 'aréopage, se convainc aisément d ' adop te r un 
c o m p o r t e m e n t en r appo r t avec la solenni té du lieu. De m ê m e 
q u ' u n musée d e m e u r e en somme favorable , malgré cer ta in 
dé fau t d 'éclairage, à l 'exposit ion p e r m a n e n t e de t ab leaux 
rendus célèbres par le recul d u temps, ainsi la l i t t é ra ture s'ac-
corde à la succession des généra t ions q u i on t dé légué certains 
de leurs représentants à la mission d ' inca rne r l 'effor t d ' u n e 
façon d 'être , d 'écr i re et de penser . A u c u n r enoncemen t , dès 
lors, à la l iber té de rester soi-même, mais un respect mêlé 
d ' i ronie p o u r la sincéri té des convict ions périmées. Ce f e rmen t 
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de considéra t ion, on le découvre line fois passé le seuil d é f e n d u 

par les bustes et les por t ra i t s d 'a ïeux. A lui cie servir de levain 

aux moissons nouvelles. 

Ne croyez pas, je vous prie, mes chers confrères , à une pré-

caut ion ora to i re avant l 'évocation de que lques souvenirs glanés 

dans mes t rente années de présence pa rmi vous et nos devan-

ciers. La seule au to r i t é don t je me réclame à vos côtés, et 

qu' i l vous est loisible de r e \ ê t i r à votre tour , c'est d 'avoir pu , 

en f r é q u e n t a n t des femmes et des hommes, doués eux-mêmes 

pour l 'observation et la créat ion, exercer ce b o n h e u r de 

conna î t re en eux, au-delà de leurs œuvres , des personnal i tés 

originales, s p o n t a n é m e n t expressives. 

L 'Académie avait p lus de d ix ans q u a n d je fus appelé à y 
succéder au poète Fe rnand Severin q u e je n'ai jamais cessé 
d ' admire r . Elle disposait d 'un lot comple t d ' immor te l s aptes à 
faire con t repoids aux n o m elles découvertes. Car si on par la i t 
beaucoup de con t inu i té , ce n 'é ta i t pas sans souhai ter u n 
renouve l lement . Georges Marlow avait été candida t avec moi 
au siège Severin ; il succéda, un mois plus tard, à Max Elskamp. 
L 'évolut ion allait se con t inue r dans u n m ê m e o rd re d'alter-
nance sous la v igi lante présence de Gustave Vanzype. 

A mes yeux de c inquan tena i r e , no t re p remie r secrétaire 
perpé tue l était fait p o u r incarner les ver tus d 'o rdre et de consi-
déra t ion mu tue l l e imposées par no t re fonda t ion . Journa l i s te , 
essayiste, d r ama tu rge , il por ta i t sur lui les insignes mêmes de 
la d igni té . H a b i t u é de revêtir la red ingote et le chapeau de 
soie en des circonstances qu i dépassaient parfois un tel 
dép lo iement , il en trouva le ple in emploi au sein de l'Aca-
démie . Sa dés ignat ion se f i t p resque dans l ' unan imi té . Son 
seul concu r r en t f u t le poète Paul Spaak, a u t e u r de Kaatje, 

qu i allait deveni r un des d i rec teurs d u théât re de la Monna ie . 

Pour éviter l ' improvisat ion et des compét i t ions hasardeuses, 
les d ix premiers académiciens de la section l i t téraire f u r e n t 
« désignés par le Roi ». C'est le t i tre qu 'on leur a conservé 
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dans l 'Annuaire ' . Ce l le « dés igna t ion » f u t e l le -même le 

résul ta t d ' u n s u b t e r f u g e . Le min i s t r e Jules Dest rée imag ina de 

choisir ces p remie r s d ign i ta i res p a r m i les é c r i \ a i n s t i tu la i res 

d ' u n p r ix t r i enna l ou q u i n q u e n n a l déce rné par l 'Etat . En 

l'ait, tous les anc iens lauréats f u r e n t n o m m é s , sauf un , u n 

vaudevi l l is te , don t le m é r i t e p a r u t t rop i n f é r i e u r à la r épu-

ta t ion . Q u a t r e professeurs d 'un ive r s i t é f u r e n t en m ê m e temps 

désignés p o u r f o n d e r la section d i te ph i lo log ique . Cela f i t u n 

fond de 14 académic iens appe lés ensu i te à se coop te r eux-

m ê m e s par voie d 'é lec t ion jusqu 'à ne pas dépasser le c h i f f r e de 

t ren te . Tou te c a n d i d a t u r e pe r sonne l l e ayant été in t e rd i t e 

pa r les s tatuts , la C o m p a g n i e se mi t à l 'œuvre avec u n e sage 

l en teur . O n n 'ava i t en s o m m e q u e l 'embaVras d u choix . 

Depu i s 1880, (da te f a t i d i q u e d 'où , d ' u n c o m m u n accord, on 

pa r t a i t p o u r da t e r la naissance de n o t r e hégire l i t téraire) , il 

s 'était cons t i tué u n e réserve n a t u r e l l e de r e c r u t e m e n t . O n vit 

b i e n t ô t q u e le g r o u p e di t de la Jeune Belgique e n t e n d a i t passer 

t ou t en t i e r à la nouve l l e consécra t ion . « L 'Académie , c'est la 

Jeune Belgique q u i con t i nue . » La phrase f u t p rê tée à A l b e r t 

C i r a u d . I)e fait , C i l k i n étai t , avec le poè te de Hors du Siècle, 

p a r m i les fonda teu r s , et Ci l le , Ver lan t , G o f f i n , V a n A r e n b e r g 

f u r e n t les p r emie r s élus. En 1932, je n e t rouva i c o m m e survi-

vants q u e Va lè re Ci l le , A r n o l d G o f f i n et E m i l e Van A r e n b e r g . 

Ce d e r n i e r passait p o u r avoir ense igné à Louva in les règles 

de la vers i f ica t ion à A lbe r t C i r a u d . Il é tai t juge de pa ix à 

Bruxel les . J e n ' en t end i s jamais le son de sa voix. 11 m'écr ivai t , 

à chacun de mes livres, u n e be l le le t t re ca l l ig raph iée de style 

a c a d é m i q u e . Dans c h a q u e scru t in , on pensai t qu ' i l vo ta i t 

b lanc . Louis Dela t t re , avec son dé l i c ieux h u m o u r , n e l 'appe-

lait jamais q u e « M o n s i e u r le Juge » en s ' inc l inan t très bas 

devan t lui . Ayant appr i s q u e Valère Ci il le, le d e r n i e r d u t r io 

des G (Gi lk in , C i r a u d , Ci l le) , avai t o b t e n u p a r a r r ê t é royal 

d ' i n c o r p o r e r son p r é n o m à son p a t r o n y m e , le m ê m e Louis 

De la t t r e ne le saluai t q u ' e n m u l t i p l i a n t pa r d e u x le p r é n o m , 

et il a j o u t a i t : « C o m m e n t se p o r t e n t M a d a m e Valère Valère-

Gi l le et les en fan t s Valè re Valère-Gi l le ? » 
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Le poète du Colliei d'Opales m'a tou jour s pa ru attentif à 

d e m e u r e r la sup rême incarna t ion d u Parnasse. A chaque 

voyage à Paris, il allait por te r os tens ib lement sa carte au 

Palais Mazar in , et le plus beau souvenir de sa carr ière f u t 

celui d 'avoir fai t représenter au T h é â t r e Français u n à-propos 

en vers à l 'occasion de l 'anniversaire de Racine, réci té par 

Sarah Be rnha rd t ou l 'une de ses concurrentes dans le socié-

tariat . A chaque élection, il manifes ta i t son vœu de voir 

l 'Académie faire appel à des personnal i tés marquan t e s dans 

l 'ordre des catégories énumérées par le « r appo r t au Ro i » d u 

minis t re Destrée : au teu r s sacrés et profanes, f emmes du 

m o n d e tenan t salon. « 11 nous f audra i t une duchesse et u n 

préla t » me souffla-t-il plus d ' u n e fois. Gil le énervai t la solli-

c i tude pa ternel le de Vanzype. « Si nous admet tons des fem-

mes » me confia ce dern ier , « à quelles sollicitations n'allons-

nous pas être exposés ! ». 

Pour ma part , au m o m e n t de m o n élection, je fus invité à 

r e jo ind re le g r o u p e des « Conteurs Wal lons » chargés de 

c o n j u r e r le péril de l ' invasion de l 'Académie par les poètes. 

En réali té, c 'était u n e man iè re de veiller à un sér ieux recru-

tement de prosateurs, car les poètes naissent et les prosateurs 

se font . H u b e r t Krains, H u b e r t St iernet , Georges Garn i r , 

E d m o n d Glesener é ta ient sans dou t e tous or iginaires d u pays 

wallon. Mais la qual i f ica t ion ne convenai t pas à Léopold 

Couroub le , spécialiste du savoureux par ler bruxel lois . Fidèle 

à la m é m o i r e de Severin, il ne m'éta i t certes pas ind i f f é ren t de 

me d i re de q u e l q u e par t et d 'avoir des raisons personnelles 

d ' a imer un coin d e Vesdre devan t lequel s'était arrêté , p o u r le 

décrire, Victor H u g o , en rou te p o u r le R h i n . Mais j'avais 

t rop cle moti fs aussi p o u r sacrifier m o n par t icu lar i sme régional 

à tous les aspects valables de la c o m m u n a u t é nat ionale . 

Bientôt il devin t év ident q u e la poésie académique émigra i t 

vers les eaux d u Symbolisme sous l ' impuls ion nerveuse 

d 'Albe r t Mockel , q u i venai t de qu i t t e r Rue i l p o u r la conser-

vation du Musée Wier tz . Il nous appor ta i t , b ien plus q u e sa 

personne, les souvenirs de la Wallonie d o n t il f u t l 'âme p e n d a n t 

sept ans. « Le plus exquis des êtres sub luna i res » c o m m e 
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disait Ros tand de Cyrano, se croyait p resque r u i n é q u a n d il 

découvr i t dans sa b ib l i o thèque u n e m i n e d'or, et qu ' i l nous 

légua par tes tament , d 'accord avec sa f emme, un f o n d inesti-

mab le de lettres et de documen t s grâce auque l j ' i n t e r rompis 

p o u r un temps mon ef for t r omanesque af in d ' a l imente r au 

sein de l 'Académie le cul te de Charles Van Lerberghe . En t r e 

Bruxel les et Anvers s 'échangèrent d i r ec temen t de Mockel à 

Max Elskamp des missives pressantes. Elles avaient p o u r b u t 

les séances académiques où le poète esotér ique ne p a r u t d'ail-

leurs jamais. 

Maur ice Maeterl inc k f u t un au t r e récalci t rant . Il ne nous a 

pas dédaignés , c o m m e on l'a écrit, mais il avait cont re l'Aca-

démie un grief. « J e v iendra i q u a n d ils a u r o n t élu Grégoi re 

Le Roy », tel f u t le secret de son a t t i tude . Il n'y eu t donc pas 

de « g r o u p e gantois », sinon dans l 'absence. Grégoi re Le Roy 

ne f u t pas élu, n 'ayant pas consent i à déclarer s'il accepterai t 

ou non . U n au t re F landr ien m a n q u e t o u j o u r s à la gloire de 

no t re Compagn ie , Franz Hel lens . Voilà longtemps qu' i l au ra i t 

été élu u n a n i m e m e n t si lu i -même n 'avai t pas d e m a n d é à ne 

pas l 'être, opposan t comme un obstacle i n su rmon tab l e à son 

consen tement une « agoraphobie », plus réelle peut-être q u e 

fantas t ique . 

L ' appréhens ion du discours à p rononce r y est p o u r beau-

coup, je crois. N o t r e protocole est inexorable . Et c'est u n e 

épreuve qu i excède bien la s imple satisfaction de l ' amour-

propre . 

Les premières expériences ne f u r e n t pas toutes heureuses. 

La séance inaugura le , à laquel le j'assistai de la salle, à demi-

p le ine seu lement , m ' a p p a r u t c o m m e u n e sorte de se'rvice 

funèb re . Le bu reau o f f ra i t l 'aspect d 'un ca ta fa lque dressé 

devant la fami l le attristée. Les célébrants faisaient de leur 

m i e u x p o u r se rassurer q u a n t au salut de l 'âme e n t r a n t dans 

l 'é ternité. Ju les Destrée aura i t eu tout pouvo i r p o u r égayer 

de q u e l q u e facétie ce débu t dans le noir . Son épouse contri-

bua b e a u c o u p à met t re , elle, de la gaieté dans les salons de la 

r u e des Min imes où elle réunissai t chaque samedi artistes et 

d ip lomates . La l i t t é ra ture a t o u j o u r s avantage à cul t iver 
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l 'esprit de société. Celui-ci pât i t , dit-on a u j o u r d ' h u i , à Paris, 
d ' u n e dispersion d u e aux menées publ ic i ta i res de l 'édit ion. 
Mimi Destrée eut à Bruxel les une r ivale en la personne de 
celle qu 'on appela i t la « belle M a d a m e Errera ». Son hôtel , 
voisin de la s ta tue d u général Bell iard, d o m i n a i t aussi le « bas 
de la ville ». Son décolletage m a r m o r é e n faisait l ' admira t ion 
du scu lp teur Jacques de Lala ing et n ' e f fa roucha i t pas l ' indul-
gence d ' un domin ica in de hau t vol. C'est en t re eux q u e 
s 'effondra , un soir, f r a p p é par la m o r t subite , no t re Ernest 
Verlant , au g rand émoi de que lques égéries de son en tourage . 
D 'aut res salons, plus monda ins , a t t i r è ren t d i rec tement nos 
Tr issot ins et nos Vadius en les invi tant à se livrer, sous le n o m 
de conférences, à des monologues plus ou moins rédigés. 
J ' a \ o u e que , sans ce débouché élégant, p lus ieurs d ' en t re nous 
n ' au ra ien t pas abo rdé des sujets où la c r i t ique l ' empor te sur la 
f ict ion. J e dois, pour ma part , à mes t ren te années d 'Académie , 
d 'avoir accumulé certaines pages restées inédites, sur la Table 

et l'esprit de société, sur la Littérature et les gens du monde, sur la 
(',01 tespondance pub l i ée de Claudel et de Gide, sur les Influen-

ces de l'Italie et nos poètes, sur le Théâtre de Montherlant et de 

Bernanos, sur les Personnages de Mauriac, sur le Journal de Julien 

(heen, sur Maiie Noël, etc. Elles m 'ont , avec l 'aide d ' u n « car-
net » resté secret, servi de notes à des discours faussement 
imprcn isés. Grâce en soit r e n d u e à mes bonnes hôtesses, les 
vicomtesses de Sousberghe et de Spoelberch, la comtesse 
d 'Arschot , la b a r o n n e de Ryckman de Betz, la b a r o n n e 
Vaxelaire . 

I.a salle imposante de nos séances p u b l i q u e s of f ra i t , par 
contraste, à un aud i to i r e décuplé , des harangues de plus 
d ' apprê t et de moins d a-propos. Le p r o g r a m m e en est parfois 
excessif à cause de la nécessité d 'obéir au ry thme des récep-
tions. C h a q u e « r éc ip ienda i re » compte sur un noyau de 
lidèles et il en bat le rappel . Il s'agit de persuader aux autres 
qu' i ls sont l 'objet d ' u n e faveur par t icu l iè re en recevant u n 
billet n u m é r o t é et g ra tu i t . Ent repr i se délicate, et nos secrétai-
res perpé tue ls se sont é \ e r tués , avec une chance variable , à en 
mul t ip l i e r les procédés selon les occasions. 
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Les mei l leures réussites, dans cet ordre , l u r e n t a t te intes lors 

de la récept ion de cer tains de nos membres étrangers. Statu-

ta i rement , ils ne peuven t dépasser le ch i f f re de d ix ; mais 011 

a le m o n d e ent ier p o u r en appuye r le prestige in te rna t iona l , 

celui en somme de la langue française, l angue universel le de 

l 'esprit. A n n a de Noail les fit salle comble. Sa présence ailée 

p rovoqua dans les rangs du pub l ic un p h é n o m è n e de lévi-

tat ion au moins in tér ieure . Por té au-dessus de lui-même, 

l ' audi to i re se leva dans une espèce de dél i re on i r ique , ana logue 

à l 'enthousiasme des Panathénées . 

Les tenants de Gabr ie le d ' A n n u n z i o escomptèrent une illu-

sion équivalente . Mais l 'habi tan t du « Vimina le » oubl ia de 

r é p o n d r e à no t re invi ta t ion et personne n ' en t end i t plus par le r 

de lui, d u moins à no t re propos. Il fa l lu t a t t endre la venue 

cle Colet te , à dé f au t de celle de Claudel q u ' u n e m a n œ u v r e 

ma lheu reuse écarta p réven t ivement de nos suffrages. Enf in , 

les récept ions de Mar the Bibesco et de Jean Cocteau main t in -

r en t au zéni th du ciel académique le « plaisir des météores » 

cher à Mar ie Gevers. L 'embarras , c'est cle compte r sur le 

r enouve l l emen t régul ier de tant d'éclat. 

L 'o rd ina i re des récept ions et cle la séance p u b l i q u e annue l l e 

est soumis à 1111 ter r ib le aléa. Il engage la responsabi l i té du 

dest in dans la succession des vivants aux morts . Il fa l lu t hélas ! 

p lusieurs fois me t t r e les bouchées doubles et convier la foule à 

avaler des gorgées t rop substantiel les d u breuvage divin. Cha-

q u e nouveau venu en t end r e n d r e p le ine justice à celui qu ' i l 

remplace . Cela ne va pas sans disparate . En 11e dépassant pas 

le ch i f f re l imi te de q u a t r e discours, il n'est pas tou jour s facile 

de faire b o n n e mesure à qu i de droi t . Le r emède serait dans 

une castrat ion hé ro ïque à laquel le les n o u v e a u x ne se pl ient 

pas volontiers. Sans dou te le règ lement , ou la t rad i t ion , prévoit 

l ' in tervent ion d ' une commission ad hoc a rmée cle ciseaux. Mais 

cer taines pages, après l 'opérat ion, repoussent c o m m e des che-

veux. Et le texte admis est que lquefo i s plus cour t q u e celui 

qu 'on a e n t e n d u . 

Oserai-je i n t rodu i r e ici la responsabi l i té de nos plus savants 

collègues ? Je suis de ceux q u i on t apprécié , dès le débu t , 
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l ' ad jonct ion , en section dist incte, de linguistes à nos activités 
na ture l les d ' inven teurs de tables. Elle nous re t ien t oppo r tuné -
men t de d o n n e r nous-mêmes dans t rop d ' i r réel , et nous impose 
la vénéra t ion documen tée d ' u n e mère c o m m u n e . L ' émula t ion 
nécessaire se manifes te su r tou t dans le silence relatif des com-
missions et des jurys. C'est là d 'a i l leurs qu' i l f au t chercher le 
vrai travail académique . L 'égocentr isme p r o p r e aux gens de 
lettres y est mis à u n e saluta i re épreuve . S'intéresser aux 
œuvres d ' a u t r u i est la p remiè re ver tu de l 'académicien. Elle 
lui o f f r e des leçons de modestie . Les grammair iens , les philo-
logues, les simples cr i t iques, les professeurs su r tou t y fon t 
m o n t r e d ' un e n t r a î n e m e n t préalable . Ils se heu r t en t parfois 
à des an t ipa th ies et à cles préférences t rop personnelles. Le 
salut est dans le compromis . T e l qu i a résisté avec obs t ina t ion 
à des prédi lect ions t rop sensibles, se r é fug ie avec soulagement 
dans u n e « no te de la minor i t é » où t r iomphe , par sa défai te , 
la r i gueu r de la raison. Mais nous touchons là à un d o m a i n e 
réservé, celui de la conscience. Chacun est seid juge de ses 
responsabil i tés. Les morts on t la leur a u t a n t q u e les vivants. 

Pour ces derniers , il est plus commode , sans doute , d 'ê tre 
fidèles à l 'esprit q u i nous r éun i t parce qu ' i l a pa rmi nous des 
gard iens patentés. 

C'est d ' abord le Di rec teur en exercice. Il sait qu' i l a u n an 
seu lement p o u r se met t re au-dessus de lu i -même en vue du 
bien c o m m u n . C'est su r tou t le Secrétaire perpé tue l , mais il 
sait q u ' u n jour lui aussi deviendra pa radoxa l emen t u n « per-
pétuel honora i re ». En q u a r a n t e ans, nous en avons compté 
qua t re . Gustave Vanzype f u t l 'accoucheur. Il par tagea toutes 
les souffrances de la mère en travail et vit chaque nouveau-né 
accéder à son tour aux joies de la pa tern i té . Charles Be rna rd 
n 'eu t jamais, Dieu merci , r ien d ' un pont i fe . Sa verve discrète 
et con tenue , son ex t r ao rd ina i r e aisance d 'ar t icl ier v in ren t à 
po in t pour fa i re la charn iè re en t re u n e pér iode de diff icul tés , 
analogues à celle de la croissance, et u n e pér iode d 'épanouisse-
m e n t mi racu leux . Luc H o m m e l , élu p o u r sa jeunesse et son 
en t regent , pr i t en dix ans plus d ' ini t iat ives qu ' en cent et vécut 
assez, tout juste, p o u r enregis t rer des réalisations don t débor-
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den t les dossiers de nos archives. De Marcel T h i r y , je ne dirai 

r ien, car je ne cite ici q u e les d isparus et il est, grâce à Dieu , 

b ien vivant et ap te à nous condu i r e avec l 'obst inat ion gracieuse 

d u poète épris de son temps. 

Devons-nous souhai te r à l 'Académie la reprise des visites 

réc iproques en t re elle et la G r a n d e d a m e d u Q u a i Cont i ? Si 

je voulais conter que lques épisodes mémorab les de ces voyages, 

je n 'en f in i ra is pas. De Chant i l ly à Mar i emon t , de la récept ion 

d u Card ina l Gren te à celle de Georges S imenon , de la séance 

inoub l i ab le d u Dic t ionna i re au D é j e u n e r royal, c'est u n e suc-

cession d ' images d 'Epina l où l 'habit vert t r i o m p h e par l 'épée. 

Disons, avec la g ra t i t ude qu i sied à de tels contrastes, q u e r ien 

n 'é ta i t p lus fait pour a f f e rmi r no t re vocat ion de servir la 

l angue française et de reconna î t re en elle la p r i m a u t é de 

Pascal et de Descartes. 

Et c'est le m o m e n t de conclure par u n acte de foi en nos 
destinées. Elles seront indépendantes , j'ose dire, d u mér i t e 
personnel de nos écrivains, mais non pas de leur amb i t i on 
collective. Celle-ci restera uti le, ma lgré q u e l q u e côté de 
r idicule , et b e a u c o u p d ' humi l i t é involontai re . C'est q u e l q u e 
chose, sans doute , d 'ê t re admis par la conf iance de ses pairs à 
par t ic iper ensemble au l abeur désintéressé de l 'écrit p o u r y 
chercher des aspects de la vie transposée. Sans elle, il n'y au ra i t 
po in t de l i t té ra ture . C'est davantage de f r é q u e n t e r réguliè-
r e m e n t la compagn ie des Maît res et des émules chez q u i le 
souci de b ien d i re a r e jo in t l 'ar t de b ien penser . C'est tout , 
enf in , de se sentir soi-même, p e n d a n t u n temps, dans la dépen-
dance d ' une col laborat ion où s 'épanoui t sans fo r fan te r i e la 
ver tu d u r a b l e d ' une élite. 



Un beau livre de Charles Bernard 

Des écrits de Char les Be rna rd , abondan t s , divers, mais épars, 

un o u v r a g e d ' ensemble se dé tache : un , pa r la ma t i è re , cohé-

ren t pa r la compos i t i on , é m o u v a n t pa r la s igni f ica t ion . C'est 

Esthétique et Critique ('). 

Ce livre o f f r e le d o u b l e in té rê t cle la va leur des idées c o m m e 

cle la f e rveu r p o l é m i q u e avec l aque l le elles sont déba t tues . 

N o n q u e sur les p rob l èmes qu ' i l p ropose , l ' au teur cherche à 

imposer des conc lusions p é r e m p t o i r e s : r i en n'est p lus loin 

d ' u n e i n t e n t i o n qu ' i l a lu i -même sou l ignée en q u a l i f i a n t de 

Xotes en marge ces é tudes nées, à son d i re , « au fil de lectures, 

sans dessein p réconçu ». 

N é a n m o i n s , l 'absence de système n ' e m p ê c h e pas, dans Esthé-

tique et Critique, la f e r m e t é des convict ions , f ixées dans ]'Avant-

Propos et le p r e m i e r chap i t r e , à e u x d e u x , sorte de prémisses 

d o n t l ' au t eu r eû t p u renverser le rôle, car elles r ep ré sen ten t , en 

fait , l ' about i ssement de ré f l ex ions successives et enchaînées . 

Résumons-les , ces convic t ions telles qu 'e l les s ' o f f ren t au seuil 

d u livre : a u t o n o m i e et l iber té de l 'art , équ iva lence de l 'art et 

cle la n a t u r e (au sens classique) q u i repousse aussi b i en la doc-

t r ine cle l 'art p o u r l 'art q u e celle d ' u n a r t d ' éd i f ica t ion , la 

nécessité d ' u n état de grâce chez le c r éa t eu r c o m m e chez le 

r écep teur , et l ' idée d u sout ien m u t u e l q u e se p r ê t e n t l 'esthé-

t i que et la c r i t ique . 

Ca r voici d é n o n c é le b u t réel d u livre q u i se c o n f o n d avec 

les moyens de l ' a r g u m e n t a t i o n c o m m e le c h e m i n avec sa 

d i rec t ion . C r i t i q u e d o n t la l ongue ca r r i è re s'est employée à 

jauger les œuvres . Char les B e r n a r d a c ru devo i r se d e m a n d e r 

(1) f cl il ions t o n n e , Palis , 1!M7. 
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enf in devant quo i il s 'émouvait , au nom de quo i il pesait . Le 

divorce constaté et dép lo ré en t re la c r i t ique et l 'es thét ique, 

en t re le jugement et la con templa t ion , il en e n t r e p r e n d la 

réconci l ia t ion, d é m o n t r a n t , par expér ience personnel le au tan t 

q u e par d ia lec t ique , q u e l 'un mène à l ' aut re c o m m e les f leurs 

font le b o u q u e t . 

Les réf lexions de l ' au teur t o u r n e n t dès lors a u t o u r d ' u n e 

ques t ion f o n d a m e n t a l e que . d 'un côté, la c r i t ique d 'a r t ne 

s 'aventure géné ra lemen t pas à poser, d e m e u r a n t ainsi sans 

appu i et sans condui te , que, de l 'autre, le ph i losophe propre-

m e n t di t déda igne t rop souvent ; elle por te sur la n a t u r e de 

la beauté . 

l i n e réponse ? Nouve l l e ? Non, ancienne , q u i n ' en est pas, 

p o u r cela, i n f i rmée mais p lu tô t ra f fe rmie , r a j e u n i e et q u e 

Charles Bernard reconnaî t inspirée de Plot in . Selon cette 

source vénérable , il pense q u e l 'art qu i est un , à l 'égal de la 

révélat ion myst ique, est un mode de la connaissance méta-

phys ique : sp i r i tual isme qu i , chez no t re c r i t ique mode rne , 

appara î t d ' u n e sorte qu i ne réconfor te ra i t q u e les forts ; spiri-

tua l isme désespéré qu i , ne voulan t pas c o m p r o m e t t r e l ' indé-

pendance de la pensée en la ra t tachant à un concept re l ig ieux 

ou moral , se doi t de \ o i r , dans l 'existence du monde , c o m m e le 

faisait Nietzsche, un p h é n o m è n e es thé t ique ; ce qui , d u point 

cle vue logique, n'est pas nécessairement une e r reur , niais 

laisse inapaisée la fa im de l 'homme. Charles Berna rd appo r t e 

cependan t à u n e telle concept ion des correctifs q u i m o n t r e n t 

c o m m e n t l ' amour et l ' en tendement de l 'art peuven t teni r l ieu 

d ' une foi ; non d ' u n e raison de vivre, ce qu i est exclu, mais du 

moins, d ' u n e consolat ion de vivre. 

O n ne s 'é tonne donc pas de ce q u e le d e u x i è m e chap i t re : 

« La Révéla t ion et Plot in » soit un des plus solides, à la fois 

d idac t ique et vivant ; écrit avec l 'é loquence quasi involonta i re 

de celui q u e son suje t passionne. U n e chaleur , un zèle, u n e 

contagion se dégagent de ces pages d ' u n e t enue et d ' u n e p rob i t é 

intel lectuelles exemplaires . Il r e p r o d u i t o p p o r t u n é m e n t une 

page célèbre des « Ennéades » qu i ne devra i t jamais s 'éloigner 

de la mémoi re . Risqué- je u n e r e m a r q u e ? Se hâ t an t un peu 
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t r op d 'écar ter la pensée discursive p o u r ident i f ie r aussitôt 

l ' intel l igence à l'objet d'une intuition, Char les Be rna rd ne mécon-

naît-il ainsi la qua l i t é très intel lectuel le de la concept ion ploti-

n i e n n e ? A poser cette ques t ion , est-ce moi qui , à mon tour , 

sollicite le texte dans m o n sens? Sommes-nous, au reste, d'ac-

cord sur ce q u e Plotin appel le idée? Je ne cache pas que , p o u r 

m o n goût , les mots (et les notions) d ' i n tu i t ion , état de grâce, 

sen t iment , inconscience, on t peut-êt re t rop de place dans le 

livre de Charles Bernard quo iqu ' i l fasse h o n n e u r , empressons-

nous de l ' a jou ter , à la longue pat ience et à t ou t ce qu 'e l le 

impl ique . 

De même, d i sputons 1111 peu à propos cle la page de Baude-

laire q u e Charles Be rna rd cite dans son chap i t re « Forme et 

Visuali té ». O n se rappel le , dans Curiosités Esthétiques le passage 

qu i commence avec un b ru i t cle symphonie : « Un système est 

une espèce cle damnat ion . . . » et q u i f ini t par cette déclara t ion 

sur laquel le le con tex te je t te 1111 éclairage phosphorescent : 

« ... J e me suis o rgue i l l eusement résigné à la modest ie ; je me 

suis con ten té cle sentir ; je suis r evenu chercher asile dans 

l ' impeccable n a ï \ e t é ». Et Charles Bernard d 'en t irer conclu-

sion : « Se con ten te r de sentir , ê tre naïf ». Alors q u e ce q u i 

éclate là, c'est une intel l igence prodig ieuse et q u e la leçon 

qu 'on peut t i rer de la page cle Baudela i re semble p lu tô t celle-

c i : Seule, telle intel l igence cond i t i onne telle naïveté, non 

préexis tante à elle, mais pos tér ieure à elle, non source, mais 

conséquence. (Naïveté qu' i l f aud ra i t dé f in i r , q u i n'est pas celle 

qu ' on pense et q u e l 'épi thète impeccable i l lumine. ) 

Après avoir réprouvé , à travers Kant , ceux qu i , depu is 

Pla ton, ont \0ul11 s u b o r d o n n e r l 'art à la morale , Char les Ber-

na rd dénonce , avec Schelling, la ten ta t ion plus subt i le qu i 

accorde à l 'art la possibili té d ' exp r imer l'essence mé taphys ique 

elle même, sans ten i r compte cle la n a t u r e sensible et matér ie l le 

de son t ruchemen t . La revision cle la Critique du Jugement et du 

l)i\coins sur le Happoit des Arts du Dessin avec la Nature, lui 

pe rme t cle r é fu te r , une lois cle plus, la doc t r ine de l ' idéalisme 

ou p lu tô t d 'un néo-classicisme aux f ins d 'exal ter , par contraste, 
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les arts expressionnistes qu i « pourchassent l 'esprit » dans 

le caractère et jusque dans le caractér is t ique. 

Laissant un instant le point de vue his tor ique, il est ainsi 

a m e n é à approcher la not ion de la beau té el le-même et à écrire 

ce chapi t re , essentiel dans le livre, I.e Beau, celle Chimère... Il 

n'a cependan t r ien de doc tr inal : il reste, au contra i re , nuancé , 

s inueux , souple, et dans les passages les plus heu reux , chargé 

d 'émot ion (p. 109). 

En le lisant, on s'aperçoit cependant q u e lorsque Charles 

Bernard di t arts, il pense p e i n t u r e tandis q u e le lecteur, lui, 

p r end de plus en plus conscience de la dis t inct ion à é tabl i r 

en t re les arts plast iques et la poésie, accordant volontiers p o u r 

eux ce qu ' i l refusera i t peut-être pour elle. Tou te fo i s , après 

avoir dissipé l ' équivoque q u e le mot inspirat ion en t r a îne avec 

lui, c o m m e n t ne pas souscrire à la conclusion : « Là où il y a 

inspira t ion, il y a créat ion et tout ce qu i est créat ion est signe 

de beau té » (p. 135). Certes, la m a r q u e de l 'art, c'est cette 

puissance créatr ice qu i se dégage des œuvres, t ou jou r s percep-

tible, t ou jour s communicab le , et capable, a \ e c le temps, d'ap-

peler sur elle l ' admira t ion unan ime . 

Si les idées de Charles Bernard , q u a n t à l'essence de l 'art, le 

r amènen t à Plot in, c'est de Benedet to Croce, à que lques réser-

ves près, qu ' i l par tage les vues dès qu' i l s'agit des œuvres elles-

mêmes, voyant, comme lui, dans l ' in tent ion , le m o t e u r secret 

de leur nécesité, et, dans la synthèse mystérieuse du sen t iment 

et de la représenta t ion , le signe de leur qual i té . Il r end justice, 

par la m ê m e occasion, à des philosophes-esthéticiens connue 

Condil lac , comme l 'abbé Du Bos, comme J. B. Vico. qu i , dans 

le passé, avaient dé jà fo rmu lé u n e « théor ie de l 'expression ». 

Ce q u e l 'art expr ime , c'est l 'universel perçu dans le par t icu-

lier et l 'artiste est celui, selon ses propres termes, qu i en t end 

« re ten t i r en lui l 'appel de la souf f rance cosmique » (p. 205). 

C o m m e n t concevoir, dès lors, avec Hegel ou Spengler, un 

déclin ou u n e dispar i t ion de l'art sans concevoir , en m ê m e 

temps, l ' a t rophie de l 'être h u m a i n , de son ouïe pa thé t ique , de 

sa récept ivi té la plus f rémissante ? 
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Ainsi, espri t sans i l lusion mais sincère, Charles Be rna rd peu t 

au moins se rassurer et nous émouvoi r au su jet de la pé renn i t é 

de l'élan ar t i s t ique et c réa teur . 

L ' époque appelée con t empora ine par Spengler ne saurai t 

donc pas représenter rée l lement la f in de l 'évolut ion ar t is t ique. 

Charles Berna rd est ainsi condu i t par la logique de sa foi, à 

d é f e n d r e no t re ar t m o d e r n e occidental et m ê m e à envisager les 

condi t ions d ' un art f u t u r : non sans mélancol ie q u a n d il accuse 

l 'esprit di t se ien t i f ique , le goû t de la t echn ique d ' envahi r l 'âme 

h u m a i n e au d é t r i m e n t d 'au t res inquié tudes . 

Mais ne faut-il pas revenir à Plot in et à « la raison venue 

des d i e u x » ? D'où les dernières pages du livre consacrées à 

l 'art médiéval , enthousiastes et denses, lyriques et a rgumen-

tées. C'est q u e l 'art d u moyen âge, à cause de son con tenu 

rel igieux, t émoigne avec évidence de son essence spir i tuel le , 

tandis que , malgré son c o n t e n u re l ig ieux, il isole et p roc lame 

un p r inc ipe a r t i s t ique i ndépendan t , en m ê m e temps que la 

va leur indiv iduel le de l 'artiste ; il est p lus q u e tou t au t r e » le 

signe \ isible de l ' invisible » (p. 276). A travers saint Augus t in , 

A lexandre de Halès, R o b e r t Crossetête appara î t , c o m m e le 

m o n t r e Charles Bernard , la concept ion grandiose, m u l t i f o r m e 

et une, en ces siècles dits obscurs, d ' une es thé t ique de la 

lumière , née d ' une vér i té in té r ieure et embrassant la total i té 

du m o n d e créé. 

Sur cette louange clu moyen âge se t e rmine cet a rden t 

pla idoyer en faveur de la t ranscendance de l 'art. J 'en aurais 

cependan t d o n n é un faux \ i sage si l'on déduisa i t qu ' i l n'est 

q u ' u n e cont icnerse q u i oppose des théories l 'une par l 'autre 

dépassées. Eclect ique et naïf (au sens baudela i r ien) , sensible 

et renseigné, c'est clu concret , au contra i re , du beau réalisé, 

des œuvres elles-mêmes, q u e Char les B e r n a r d s'élève aux 

induct ions suprêmes. Ne nous m é p r e n o n s pas cependan t : 

pour y abou t i r et pour austères qu'el les soient, il a in ter rogé 

les c r i m e s avec tant de passion que , à tout p rendre , ce livre 

qu i ressortit à la ph i losophie de l 'art, est, à sa manière , un 

hymne de g ra t i t ude au génie ar t is t ique. 

Emil ie N O U L E T . 



Naissance nocturne d'un poème 

C o m m u n i c a t i o n de M. L u c i e n C H R I S T O P H E , 
à la s é a n c e m e n s u e l l e d u 10 f é v r i e r 1962 

Si j e me conforme ici à l 'usage qui est de publier dans le Bulle-
tin certaines des communicat ions qui sont faites dans les séances 
privées de l 'Académie, j e tiens à préciser, ainsi que j e l 'ai fait au 
débu t de m a communica t ion à l 'Académie le 10 Février, que la 
prose qu ' on va lire est extrai te d ' u n journa l où j e consigne, le 
plus souvent dans la hâ te et toujours sans a r rangement , des re-
flexions et des observations que ne sont pas destinées à la publ i-
cation et qui , couchées sur le pap ie r , conservent le négligé de 
l ' improvisat ion et le ton libre (et décousu) d ' u n e conversation 
q u e j e t iendrais avec moi-même. J e n 'a i donc pas fait la toilette 
de ce texte, puisque c 'eût été al térer le caractère et le cl imat de 
l 'expérience que j ' a i cru pouvoir soumet t re à l ' a t ten t ion de mes 
confrères. Il ne s'agit pas ici, j e le répète, du commenta i re 
soigneusement élaboré d ' u n travail poé t ique auque l j ' a t t ache ra i s 
un par t icul ier intérêt , mais d ' u n e tentat ive de débla iement en 
vue d ' u n e saisie du mouvemen t poét ique à sa naissance et dans 
sa confusion originelle. 

J ' a i fait suivre le poème survenu la nui t d ' u n au t r e poème écrit 
dans des conditions plus normales, quelques jours plus tard . 
Ce second poème n'est pas la suite d u premier , mais par t ic ipe 
du m ê m e couran t du pensée et d 'affectivi té. O n voit assez com-
men t le poème n u m é r o deux se r a t t ache à la première s t rophe 
d u poème n u m é r o un et y m è n e j u s q u ' à un terme que j e n ' a i 
pas choisi une vibration q u e j e n 'a i pas appelée. 

12 Décembre . — Je transcris ces vers dans m o n jou rna l , 

parce qu' i ls sont é t ro i t emen t liés au m o u v e m e n t de ma vie 

q u o t i d i e n n e et q u e je voudrais examine r ic i le pet i t p rob lème 
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q u e leur création pose. | e me suis éveillé cette n u i t et je les 

ai r imés à mesure . La sept ième s t rophe te rminée , et je comp-

tais sur mes doigts p o u r savoir où j'en étais, je me suis levé 

pour les noter sur un bou t de papier . Il était six heures d u 

mat in . P o u r q u o i , après de longs mois et je crois m ê m e près 

d ' un an d ' un silence qu i ne me pesait pas, me suis-je livré à 

ce n o c t u r n e exercice p o é t i q u e ? L ' impuls ion créatr ice a sou-

\ eut accentué c hez moi son caractère de soudaine té par bris des 

c lôtures d u sommeil . Ce qu i m'a t o u j o u r s f r a p p é dans ces 

c iues lyriques, ébauchées ou soutenues, c'est leur imprévu , 

l ' impréparé de leur a t t aque . Je m ' in te r roge là-dessus comme 

sur l 'or igine d ' un mal à la tête ou d 'un mal au foie. Il y a 

t ou jou r s des causes, des séries cle phénomènes auxquel les on 

peu t prê te r u n e inf luence agissante, mais c o m m e ces phéno-

mènes en d 'autres temps p e i n e n t se r e p r o d u i r e des centaines 

cle fois sans exercer aucun rôle, on ne peu t v r a imen t r ien en 

conclure . Il y a trois jours, dans u n e heure de p u r désœuvre-

ment , j 'ai repr is les Fleurs du Mal pou r y rel ire les pièces 

qu 'en général on ne reli t pas, q u e je ne relis pas, p o u r y étu-

dier les procédés de composi t ion de Baudela i re , ses l abor ieux 

recours à r é m u n é r a t i o n , ses prosaïsmes délibérés, son choix de 

mots-surprises et ce qu' i l y a t ou jou r s de b ru i t s de pas qu i 

s 'é loignent à la f in de ses poèmes les moins b ien venus. J 'étais 

aussi à la recherche d ' u n e s t rophe q u e je croyais conna î t r e et 

qu i me semblait pouvoi r s ' appl iquer au personnage pr incipal 

cle l ' Œ u f de Félicien Marceau. 

Un damné descendant sans lampe 

Au bord d'un goujjre dont l'odeur 

Tiahit l'humide profondeur 

D'éternels escaliers sans lampe 

J 'ai rouve r t ensui te La légende des Siècles p o u r y rel i re 
« L'Aigle du Casque ». La d i abo l ique in tervent ion de l 'O .N.U. 
au Katanga m'avai t fait songer au géant T i p h a i n e qu i pour-
suit l ' enfant Angus jusqu 'à ce qu' i l l 'ait tué. H e u r e u x d'y 
saluer ce vers 

Sois iiairu/ueu). c'est assez, ne sois pas assassin 
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La prodigieuse vir tuosi té verbale de H u g o témoigne tout 

de m ê m e de tout au t re chose q u e d 'un ga rgan tuesque appét i t 

de mots inventés ou réels. Il y a là une fan tasmagor ie clu 

langage qu i n'a jamais été égalée et qu i ne le sera plus jamais, 

et qui , après tan t d 'années d ' admira t ions et de désaffect ions 

successives ou s imultanées, garde sa magni f icence et son mys-

tère de forê t vierge, chaque arbre , chaque liane, c'est-à-dire 

chaque vers dans sa net te té , son éclat, sa r edondance ou sa 

jonglerie restant pa r f a i t emen t lié à l 'énigme du feu central 

q u e cette forêt vierge protège et dé fend . J 'a i donc relu u n ou 

d e u x mil l iers de vers de Victor H u g o , avec le plaisir innocent 

de l ' enfant qu i admi re le pres t id ig i ta teur et qu i ne cherche 

pas à dépis ter ses trucs. Ah ! et puis j'ai aussi rouver t Musset, 

le Musset poète de l 'année 184.1. Musset, de son vivant et après 

sa mor t , a été pe rdu par les femmes. Il reste le poète des 

Nuits . Il est le poète des Nuits . Mais nul n'a p r a t i q u é la 

fantais ie avec plus de légèreté ; son au tor i t é sour ian te et dé-

sinvolte ne t rahi t jamais les délicatesses de la sensibili té. Son 

vers est à la fois pédest re et ailé. 

Scnlirais-je quelque ingénue 

Velléité 

D'aimer cette belle inconnue, 

La Liberté 

J'avais donc l 'esprit tout m i n o r a n t de \ers , mais en f in aucun 
de ces vers n 'avai t été p o u r moi surprise, révélat ion. Et j'ai été 
b e a u c o u p plus impress ionné par la lecture des lettres q u e 
T e i l h a r d de Cha rd in envoyait d u f ront à sa cousine : « Quel les 
ambi t ions sont les nô t r e s? Etre MIS, fa i re a u t o u r de nous 
q u e l q u e b ru i t , créer dans no t re pet i te sphère d'ac tion u n e agi-
ta t ion préalable . Est-ce bien là v r a imen t ce qu i mesure la 
va leur d ' u n e v i e ? » . Voilà le genre de réf lexions qu i me 
f r a p p e t ou jou r s au vif de l 'être, à cause de l ' intérêt q u e nous 
a t tachons tou jours , nous gens de lettres, au b r u i t q u e nous 
faisons 011 11e faisons pas, faiblesse don t ne semblent pas 
at teints, du moins au m ê m e degré, les médecins, les ingé-
nieurs , les chefs d 'entrepr ise , etc. L ' in f luence de cette réf lexion 
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de T e i l h a r d de Cha rd in , d o n i je sais, venant d ' un tel homme , 

à la da te et à l ' endroi t où elle a été fo rmulée , qu 'e l le repré-

sente sa convict ion p ro fonde , cette in f luence se re t rouve assu-

r é m e n t dans mes que lques s t rophes nocturnes . A no te r aussi, 

pa rmi les faits qu i on t pu agir sur m o n subconscient : la m o r t 

t r ag ique du mar i de Simone Paquo t , appr ise le ma t in , l ' infor-

mat ion d 'Alexis Curvers qu i avait e n t e n d u des vers de moi à la 

rad io le 11 novembre . T o u t ceci di t , j 'avais passé ma soirée à 

fa i re teni r d e b o u t un art icle peu exci tant sur le p rob lème 

l inguis t ique , puis, au lit, à pa rcour i r le de rn ie r n u m é r o de la 

Revue Générale Belge, en p icoran t ou lisant, dans les chroni-

ques, une page par çi, une page par là, la r é fo rme fiscale, le 

Vie tnam. Ensui te et enf in dodo. 

Là-dessus je me réveille en me dégageant l o u r d e m e n t d 'un 

rêve où j'essaie de réci ter à je ne sais qu i des vers de mes 

Epigrammes et Mélodies q u e je ne parviens plus à re t rouver . 

Impression pénib le , c o m m e si ces vers s 'é loignaient à jamais de 

moi, c o m m e d ' u n e chose chère q u i vous échappe des mains, 

t ombe à l 'eau et q u e le cou ran t empor te . Désir de p r e n d r e 

une revanche au seuil cependan t de l ' inévi table consentement . 

D'où cette an t ic ipa t ion de la m o r t au dépar t de la recherche 

de l 'expression de q u e l q u e c hose d o n t je suis averti , sans q u e 

la décision p remiè re v ienne de moi , qu 'e l le doit , cette chose, 

affecter la fo rme poét ique , ce q u i m'obl ige à ê t re a t tent i f , à 

espérer la communica t i on ; tandis q u e s'il s 'était agi simple-

m e n t d 'a r t icu ler ma pensée, de déve lopper un a rgumen t , je 

me serais s implement t o u r n é de l ' au t re côté, en disant : à 

demain , ou à tout à l 'heure . Cependan t , tandis q u e se f o r m e n t 

dans ma tête, les vers un, puis deux , trois, qua t re , je n 'a i pas 

encore le m o i n d r e soupçon de ce q u e j 'écrirai, de ce qu i vien-

dra par la suite. Q u a n t les l inéaments du poème peu à peu 

s 'entrevoient , le p h é n o m è n e a cessé d 'ê t re un mystère p o u r 

moi. J'ai pris la tête des opérat ions , u n peu surpr is seu lement 

de parven i r à m e n e r à b ien un travail qu i r épond si peu à un 

p r o g r a m m e concer té et dés i reux m a i n t e n a n t d 'abréger ma 

tâche. 
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La valeur des œuvres réalisées dans ces condi t ions , ce n'est 

pas ic i c e cpii est en cause. Ln l'ait, q u a n d on essaye d 'ê t re aussi 

peu cabotin q u e possible, on est p lu tô t gêné par cette mise 

en scène qu i au su rp lus n'est pas d u tout à la page et q u i ne 

peut inspirer q u e des \ e r s aussi démodés q u e ceux de M'"" 

de Xoailles. [ 'accepte cette c r i t ique sans protester . Ce 

qu i m'intéresse dans cette mise en scène, c'est q u e je n'y suis 

p o u r r ien et que, jeté dans le dessein de celui qu i l'a effectuée, 

je ment i ra i s si je ne témoignais q u e l q u e reconnaissance ou 

tout au moins q u e l q u e satisfaction d u choix d o n t j'ai été 

l 'objet . Q u e cette mise en scène, cette en t rée en ma t i è re doive 

condu i r e à des œuvres cle fac ilité, je \ e u x bien y souscrire aussi. 

J e ne suis pas l ' ennemi n é de la facilité. J e crois q u e c'est sur 

des chemins de facil i té q u e R u t e b œ u f , Vil lon, M a t h u r i n 

Régnier , Lamar t ine , Musset, Apol l ina i re , Péguy, o n t fai t 

que lques-unes cle leurs plus belles trouvailles. Il ne suf f i t pas 

hélas ! cle les y suivre p o u r ramasser ce q u i leur aura i t échappé. 

Sans doute . Et je ne dirai r ien cont re les chemins de la diff i-

culté, s inon qu' i l ne suf f i t pas non plus de se d é t o u r n e r des 

uns p o u r fa i re f o r t u n e dans les autres. 

Celui qu i travail le dans le d u r juge m i e u x par la qua l i t é des 

efforts qu ' i l poursu i t de la qua l i t é des résultats qu ' i l ob t ien t . 

Celui q u i t ravail le dans le mou , dans le spontané , l ' impulsif , 

l ' instinctif s 'expose à a r racher aux berges en t re lesquelles il 

creuse son lit ce qu'el les o n t de plus f ragi le et de moins résis-

tant et cle rou le r dans son flot b e a u c o u p d ' impure tés . C'est 

u n e faiblesse qu 'on ne p a r d o n n e q u ' a u x fleuves, mais les f leu-

ves sont faits de la con t r i bu t i on des ruisseaux. Et puis au 

fond, le choix qu ' on fait, s'il y a choix, procède d ' u n e concep-

t ion non pas seu lement géologique , mais mé taphys ique de 

l 'univers. Celui qu i se crée son dieu lu i -même élit le marbre . 

Ce lu i cpii croit en un Dieu tout puissant , c réa teur du ciel et 

de la terre, accepte les conséquences d u péché or iginel . 

17 Décembre . — Après avoir écrit, à l 'heure des songes, 

sept s t rophes q u e je n 'a t tendais pas, j'ai mis c inq jours à y 

i n t r o d u i r e les modi f ica t ions q u i m 'on t pa ru nécessaires et 
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m'ont l en tement mené à t e po in t où j'ai décidé de ne plus 

toucher à m o n texte. Il doi t être bien agréable, q u a n d on fait 

des \ e r s de sang-froid, comme on écrit u n essai, de chercher à 

pe r fec t ionner sans cesse l 'expression, é tant e n t e n d u q u e la 

mat iè re poé t ique par tou t r é p a n d u e est en soi chose sans valeur 

et ne reçoit son pr ix q u e de la forme, — ce qu i est en g r a n d e 

par t ie vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est de croire q u e cette 

mat iè re poé t ique si c o m m u n e r épond à n ' impor t e quel 

m o m e n t à l 'appel par lequel nous la pr ions de se prê te r au tra-

vail de f açonnemen t q u e nous voulons p r a t i q u e r sur elle. En 

d é f i n i t h e , on revient donc tou jour s au p rob lème de l ' inspira-

t ion. T r o p conscient des faiblesses d 'un p remie r jet, j ' éprouve 

à la fois le désir et l ' impossibi l i té de r e jo ind re l 'élan init ial , 

h e u r e u x cependan t de ne pas ê t re exclu, de pouvoi r m'at tar-

der au bord des rivages q u e la \ag i te vient bat t re , où elle vient 

jouer. 

N'attends plus que l'adieu des torches renversées 

Et l'acre chatoiement de leur dernier fanal, 

L'ensevelissement obscur de la pensée, 

Dans l'attente déçue d'un bel accord final. 

Le prêt que je t'ai fait, il est temps de le rendre, 

Voyageur sans papiers aux chemins des déserts. 

Ne t'avais-je pas dit que tu n'étais que cendre 

J'ainement accordée à l'écume des mers. 

Le soleil qui décline et l'heibe qui se fane 

Sont les témoins constants des vœux les mieux comblés. 

Conquis-tu l'or qui vibre à la et été des blés, 

Quand tes pieds te portaient vers leur paix triomphale ? 

— Je conquis leur beauté, conquérant sans armure 

D'un trésor plus réel qu'un trophée d'opéra. 

La source qui jaillit sous l'arceau des verdures 

En mon cœur chante encore et toujours jaillira. 
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Ah ! de la x'oix tépondre à la voix qui appelle, 

Confiant dans l'étreinte et dans le tremblement, 

Au creux feuillu d'un sol où mûrit le froment, 

Laisser te souvenir d'une source jidèle. 

D'une sont ce sans nom au vallon sans mémoire : 

La mémoire et le nom sont les signes d'un jour. 

Mais les blés renaissants sous les feux de l'amour 

Font à Dieu chaque année un cortège de gloire. 

Les fêtes de l'orgueil ont d'amers lendemains. 

Heureux qui peut dans l'ombre où la pudeur exulte, 

Ne résigner jamais sous l'éprem>e et l'insulte 

Cette charge d'amour qu'assume un cœur humain. 

Je m'en x>ais datant vous xiers l'ombre sans image 

Et vous m'interrogez, anxieux d'un seul bien. 

De la force assemblée aux pays d'où je viens, 

Quel rayon de soleil frappe encor mon visage ? 

FA moi, comme on entend s'enfler dans le lointain, 

La fureur du torrent qui divise la roche, 

Alerté, redressé sous le vent du destin, 

Je sens la majesté des choses qui s'approchent. 

Terrasses d'où l'on voit les pistes du Seigneur 

Remonter x'ers l'enfance aux appels de matines 

Et recréer pour nous la première églantine 

Vers la première source inclinant sa fraîcheur. 

Promontoire enflammé par les gerbes de Dieu, 

D'où l'on découvre, honneur d'un horizon sans voile, 

De relais en relais et d'adieu en adieu, 

Le chemin qui conduit de lu source à l'étoile. 
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Appelleions-nous Mort ce dont l'ombre illumine 

Le vin dans la carafe et le pain partagé 

Et l'apparition calme de l'Etranger 

Dans ce bout g dont l'auberge a gai dé pauvre mine ; 

Et ces deux pèlerins qui n'en Jiniront pas, 

A jamais harassés, à jamais solitaires, 

De reprendre la toute et d'espérer le pas 

Qu'ils n'ont pas reconnu, le pas de Dieu sur terre. 

Je vous réveille en moi, décuplés, fternissants, 

Instants que j'ai vécus sur les chemins du monde, 

Chant ininterrompu des fontaines du sang, 

Battements de la vie anonyme, profonde, 

Etemelle... Etemel et souverain lien. 

A la table de bois installe-toi, ne tremble, 

Car le pas qui s'éloigne est le pas qui revient 

Et le vin d'Emmaiis, nous le boirons ensemble. 

25 Décembre 1961. 



Travail et mobiles poétiques 

Suivant la suggestion que lui fit l'an dernier M. Robert Guiette en 

entrant en sa charge de directeur, l'Académie s'efjorce de recueillir 

des témoignages de ses membres sur leur expérience du travail litté-

ral) e, et spécialement peut-être du travail poétique, le plus mystérieux. 

On vient de lire une contribution de M. Lucien Christophe à cette 

enquête permanente. Celle-ci ne se limite pas à l'enceinte de l'Aca-

démie. C'est ainsi qu'on trouvera ici le texte de la causerie donnée 

aux Midis de la Poésie le 30 janvier par M"" Lucienne Desnoues, 

et qui concerne sa conception propre de l'élaboration poétique. 

Les poèmes insérés sont inédits, sauf Le Repassage (extrait de 

La Fraîche) . 

Q u a n d on m'a invi tée à pa r l e r de ma p r o p r e poésie devant 

u n pub l i c , j 'ai é té très e f f a rouchée , et j'ai d e m a n d é de p o u v o i r 

choisir u n su j e t mo ins indécent . Mais c o m m e on insistait, je 

m e suis d i t q u e je pou r r a i s ne pas pa r l e r l i t t é r a l emen t de m o n 

(fiwre ( comme di t p o m p e u s e m e n t le p r o g r a m m e ) , mais déve-

loppe r d e u x ou trois thèmes q u i m e t i ennen t à c œ u r à p ropos 

d u travail et des mobi les poé t iques . 

Dans son Grand Meaulnes, A l a i n - F o u r n i e r décr i t l ' un cle mes 

grands-oncles, q u i f u t cha r ron clans le Berr i pu is dans la rég ion 

cle Versailles, et chez q u i j 'ai passé de très n o m b r e u s e s vacances. 

« Généra lement , à l 'heure du dîner , nous nous trouvions tou t 
près du Cours, chez Desnoues, le char ron , qui était aussi maré -
chal . Sa bout ique était une anc ienne auberge , avec de g randes 
portes à deux bat tants qu ' on laissait ouvertes. De la rue on en-
tendai t grincer le soufflet de la forge et l 'on apercevai t à la lueur 
du brasier, dans ce lieu obscur et t in tant , parfois des gens de 
c a m p a g n e qui avaient a r rê té leur voi ture pour causer un ins tant 
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parfois un écolier comme nous, adossé à une porte , qui regardai t 
sans rien d i r e » (1). 

Eh bien, c'est à la por te cle mon atel ier de poète que je \ a i s 

vous pr ier de vous adosser un instant . L'art isan n'a rien à 

cacher. 

Si tou t poète a une mission, il peut me sembler q u e la mien-

ne serait d 'assumer le p ro longemen t spir i tuel de nombreuses 

généra t ions de cha r ronnage et de labourage. Et la mei l l eure 

façon cle m 'exécuter ne serait-elle pas d 'employer moi -même 

des moyens, des outi ls ancest raux, et des mots aussi concrets 

q u e le bois et la terre ? 

Et d 'ai l leurs, en plein dans no t re ère a tomique , comme 

b e a u c o u p de femmes j'en suis encore à l 'art isanat dans ma 

condi t ion journal ière . Mon ouvrage le plus absorbant est de 

l açonner le quo t id i en , le temporel de tou te une famil le , et ma 

pen te de poète m'a condu i t e à tenter d ' é t endre cet ouvrage 

au p e r m a n e n t et à l ' in temporel . Impossible, q u a n d on tra-

\ a i l l e tou te la journée de ses mains, d ' empêcher son esprit 

cl'aimer le cousu-main. Impossible, q u a n d on a b e a u c o u p à 

coudre et qu 'on est aussi poète, de ne pas avoir t endance à 

se ranger modes temen t sous l 'enseigne des g rands tai l leurs aux 

ciseaux fu lguran t s , aux aiguil les subti les q u e f u r e n t Villon ou 

Valéry. Et puis il n'y a pas q u e les outils. Il y a les maté-

r iaux, les mots français, la l angue superbe qu i a depuis des 

siècles l ' hab i tude d 'ê t re travail lée par les poètes avec les mêmes 

lames et les mêmes cordeaux , ce qu i n'a pas empêché l 'extrême 

diversi té des ouvrages et des significations, et leurs progrès, si 

je puis dire , leur pouvoi r cle t radu i re , de plus en plus déliés, 

les messages de la sensibili té. Impossible p o u r moi de fa i re 

divorcer d'avec les cou tumes de la poésie française le langage 

d o n t ma naissance, mon enfance et ma jeunesse dans le Parisis 

m 'on t nour r i e . Ma m è r e employai t encore des mots de vieux 

Français magn i f iques et qu 'on n ' en t end plus jamais. Q u a n d 

la p lu ie se met ta i t à t omber plus v io l emmen t elle disait : « Ça 

rengrège ». Pour par ler de q u e l q u ' u n qu i devai t suivre un 

(I) M"11' l .uc ienne Orsso i i s a évoqué l 'atclici et le mét ie r (le son grand-oncle 
dans le l>eau p o è m e in t i tu lé Le tlianoiiiiage, en tète de bon recueil Let, Hutuirs. 
(.V. de l'Éditeur.) 
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emplo i d u temps très précis, très soumis aux horaires, elle 

disait : « Il est a h e u r é ». P o u r par le r de me t t r e un peu d'espa-

ce en t re des choses ou des gens t rop serrés, t rop d rus elle 

disait : « Il f au t les déd ruc i r ». 

Ce langage-là m'est encore t rop vivant p o u r q u e je puisse 

adme t t r e q u ' u n poète do i t ob l iga to i r emen t « ê t re de son 

temps ». J e n 'a imerais pas constater , c o m m e le fai t no t r e ami 

Alain Bosquet , q u ' u n e r u p t u r e s'est amorcée avec Baude la i re 

en t re la poésie française d ' a u j o u r d ' h u i ei celle d 'aut refois . 

C o m m e je le disais, moi, « f e m m e au foyer », j 'en suis tou-

jours à l 'art isanat. T r è s « aheurée », j 'ai besoin de la poésie 

pour fa i re éclater la prison des heures. Et très mécréan te j 'en 

ai besoin comme d ' u n e re l igion. P o u r vivre en rel igion je dois 

suivre un r i tuel . Et je 11e 111e sens pas de taille à en créer un 

p o u r m o n usage personnel , ni cle goû t p o u r en suivre u n 

m o d e r n e bien q u e j 'en a d m i r e p r o f o n d é m e n t quelques-uns . 

Il me semble q u e ma poésie, comme le b o n h e u r de ma couvée, 

pour tenter de s 'accomplir , a besoin de supplice, de cilice, de 

victoires quasi-matériel les : q u e m o n idée poé t ique doi t tâcher 

de sortir i ndemne , avec 1111 rad ieux sourire , des to r tu res du 

style et cle la prosodie ; q u ' u n poème doi t voulo i r ê t re 1111 

miracle, ou p lu tô t un miraculé , un Saint -Antoine t r i omphan t 

des tentat ions, 1111 Sa in t -Lauren t se re levant cle son gril . 

J e vais lire un poème où j 'espère avoir e x p r i m é c o m m e n t , 

avec le m ê m e canif en ma in , en suivant les mêmes ferveurs et 

les mêmes disciplines, je m 'ef force de r empl i r mes offices 

tempore ls et spiri tuels. 

M O N C A N I F 

Dans la pierre des coteaux 
( ) mon â m e tu jubi les 
Q u a n d j e cherche des fossiles 
Avec mon peti t couteau . L . l ) . 

Debout dans les ocres, l'été, 

Comme un ange des Ecritures 

Glah'e au poing j'ai ressuscité 

Les plus déjuntes créatures. 



Lucienne Desnoues 

Mon glaive est un petit canif 

Frais émoulu du Puy-de-Dôme 

Mais qui délivre les fantômes 

Sous des millénaires captifs. 

l'oyez viine, mi)uni la nue. 

Ses lames à mon poing content, 

Fines lueurs que j'insinue 

Aux failles de la nuit des temps 

i.l puis partir aux chicoiées 

Aux pissenlits, aux salsifis 

L'aime impéi ieuse qui fit 

Patlei la loche au\ dents serrées. 

I oyez fonce) dans les rillettes 

Lt tailler dans les croque-au-sel 

L'a)dent signet dont je feuillette 

Les vieux dossiers de l'éternel. 

J'entame, j'affine, je tranche, 
f'é'iaille, je rogne, je feiuls, 
Le pain, le crayon de l'enfant, 
Le poisson, le vélin, la branche. 

l ' o y e z mon stylet de boucher 

S'appliquer à couper les pages 

Sans effrayer le cœur sauvage 

Des beaux pohnes intouchés. 

•J'afMe, ï a f f i l e , j'aiguise, 
J'estime le tranchant qu'il faut 
Pour sacrifier sans défaut 
Sut tel autel de mon église. 

Je saigne, j'écorce, j'émonde, 

J'émince, je benne, j'étends, 

Debout dans l'incertain du temps, 

Debout dans lu rumeur du monde, 
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J'érajle et j'entre dans le vif, 
•Fextrais, je biffe, je désherbe, 
J'avive le biseau des verbes 
Et j'inscris le vers incisif. 

Debout dans les étés ombreux, 

Taillant roseau, sureau, fougères, 

Je fais des flûtes bocagères 

Et des cahutes d'amont eux. 

Car j'ai mon couteau campagnard 

Chantournent• d'églogues chaînantes 

Mais capable en cas de tout mente 

De pousser un cri de poignard. 

Parmi les tenta t ions subies par le poète-saint-Antoine, il y 

a celles de la r ime. 

« Ah ! Q u i dira les torts de la r ime ! » s'est écrié Ver la ine , 
en se ga rdan t bien de renoncer à la f r équen te r , cette r ime, 
car il savait de quelles trouvailles, de quelles récompenses sont 
couronnés ceux q u i osent lui tenir tête. J 'a i ten té autrefois , 
parce qu ' on m'y engageai t , de renoncer à la r ime, de chasser 
une b o n n e fois ce d é m o n qu i ba r re la rou t e au propos du 
poème, ce sph inx q u i ressurgit à tous les t ou rnan t s avec ses 
exigences. C'est un sph inx qu i ne se con ten te pas de poser des 
énigmes. Il suggère les réponses, il est ins inuant , hypocri te , 
mauvais conseiller. Mais on peu t arr iver en t enan t bon à s'en 
fa i re un allié. Et les trouvail les qu ' i l vous accorde alors per-
me t t en t à l ' idée poé t ique non seulement de rester dans le 
d ro i t chemin , mais de le poursu ivre les bras pleins de nou-
velles richesses, de le poursu iv re en init iée, en élue. O n par le 
des « hasards de la r ime ». C'est p o u r t a n t en essayant de re-
noncer à la r ime q u e j'ai ressenti l ' impression dépla isante de 
m 'ê t re livrée au hasard. 

Il m'est arr ivé un jour cette jolie surprise : il me fallait 
q u a t r e vers p o u r célébrer les étalons, les gros percherons sur 
les foires. J e voulais suggérer leur opu lence en les apparen-
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tan t à la déesse des jardins . Je cherchais, p o u r f in i r un vers, 

d e u x adject i fs évocateurs de frui ts , et il fallait q u e l 'un d ' eux 

se t e r m i n â t par « né » p o u r r imer r i chemen t avec « vah iné ». 

]e voulais r ime r r i chemen t af in q u e m o n q u a t r a i n t raduise, 

par la p l én i tude m ê m e de sa forme, celle des a n i m a u x qu ' i l 

pe indra i t . N e t rouvan t pas, je décidai d 'employer des néolo-

gismes, des mots q u e je venais d ' inventer . Et cela d o n n a i t la 

s t rophe suivante : 

« Etalons, cousins de Pomone, 
Pru ineux , grappus , melonnés, 
Por tan t colliers de vahinés 
Su r les grosses foires d ' au tomne . . . ». 

Et puis, prise de scrupule , je décidai de consul ter le dict ion-
naire, pour voir si par miracle les adject i fs « g r a p p u » et 
« m e l o n n é » n'y f igu ra i en t pas. Et il y étaient , ils y sont ! Il 
m'a semblé, en le découvran t , avoir mér i t é le sour i re de com-
plicité de mon adversaire, cle l 'adversaire b ien-a imé de tou t 
poète, q u i est l ' Ineffable . 

Il y aura i t b e a u c o u p plus et b e a u c o u p m i e u x à d i re sur la 
r ime, mais je voudrais avoir le temps de par le r d ' une f igure 
q u e je chéris, lu métaphore. Dans sa préface à La recherche du 

temps perdu, Mauro i s fa i t de la m é t a p h o r e u n éloge qu i me 
ra\ it. 

J 'a i besoin d 'écrire des poèmes mé taphor iques . Q u a n d un 
poème por te un t i t re c o m m e celui q u e je vais vous lire, Le 

repassage, il y a u n e tendance, chez le lecteur, à penser de l'au-
teur : « C'en est un q u i écrit des vers sur les t ravaux du 
ménage ». Le lecteur confond suje t et pré texte . U n poème 
c o m m e Le repassage, on peu t ne le goû te r q u e sous l 'éclairage 
m i n e u r du quo t id i en , d u famil ier . Et, selon ma conscience 
professionnelle, sous cette lueur-là le poème doi t dé jà fo rmer 
u n tout , u n e couver tu re hau te en couleur , r igoureuse et 
re jouissante . Car m ê m e s'il est grave ou t rag ique un poème 
doi t faire plaisir, q u o i q u ' u n e cer ta ine avant-garde a m i d o n n é e 
p ré t ende le contra i re . Mais il ne doi t pas faire que plaisir car 
alors son b u t le plus é lémenta i re est a t te int , mais pas l'essen-
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tiel. Il n'y a pas q u e la couve r tu re en couleur . Il y a tout ce 

qu i doi t appa ra î t r e en f i l igrane à travers la pâte des strophes. 

Voici donc un poème qui n'est pas sur le repassage, mais qu i 

essaie d 'être, à propos du repassage, une louange de la coura-

geuse, mét iculeuse , chaleureuse, persévérante, subt i le civili-

sation h u m a i n e sous l ' indifférence, la c ruau t é et la grossièreté 

du ciel. O n peu t le considérer aussi c o m m e u n e sorte d 'Art 

Poé t ique camouf lé . Ensui te je vous lirai encore u n poème 

où j 'utilise le m ê m e procédé. 

LE R E P A S S A G E (La Etaîche) 

Quand la terre soudain très pâle 

Ecoute s'avancer son mâle, 

L'orage longtemps continent, 

J'aime à voler sur l'herbe vive 

Au secours des belles lessives 

Qui s'effarouchent dans le vent. 

Que c'est bon d'emporter si vite 

Ces blancs rescapés qui palpitent ! 

Puis dans mon logis tressautant 

Rigoureusement je repasse, 

Tandis qu'en griffant les espaces 

Les dieux font l'amour à plein temps. 

Je soumets aux lois des grands plis 
L'ardente voilure des lits, 
La neige des tables servies, 
Lissant, fermant et refermant 
Comme respectueusement 
Le blanc qui pavoise ma vie. 

La terre peut houler, crouler, 

Le ciel se vautrer dans les blés, 

Je régis sans bruit mon ouvrage 

Et j'applique de tout mon poids 

Un code arrivé jusqu'à moi 

A travers des milliers d'oiages. 



32 Lucienne Desnoues 

J'aime le mal de mon bras droit, 

Les gros draps lourds comme la Cioix, 

Les cent faux plis que je déjoue, 

L'écru viril, le fil exquis 

ht ce jer terrible avec qui 

Je simule des joue-à-joue. 

Bergamote, œillet, saponaire, 

Je savoure au cœur des tonnerres 

Ma chaleureuse intimité 

Et mon âme en jine lingèi e 

Dirige d'une main légère 

Mon poing si pesamment botté. 

Des clameurs, des spasmes géants, 

Des brutalités d'océan 

Assaillent ma besogne en fête. 

Pile par pile je consh uis, 

Contre la déroute et la nuit, 

Un rempart de blancheur parfaite 

LA F I N D l ' N L I E R R E 

On arrache à son mur 

Un grand lierre bois d'âge, 

Ses tendons, ses cordages, 

•SV.s entoilages mû)s. 

On cherche, on casse, on tire 
Ses câbles effrangés 
Pour sonner le danger 
A ii fond de son empire, 

On dégrafe, on décroclif 

Les vélums, les drapés, 

Les festons découpés 

Pour le faste des roches. 
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Une Histoire s'écroule 
Et c'est brutalement 
Tout un affolement 
De minuscules foules. 

Mille ans de gloire verte 

Gisent, sciés à ras. 

Les cités du platras 

S'éboulent, se désertent. 

Adieu pompes fleuries, 

Voici qu'en plein midi 

S'exhibent des tau/lis 

Et des m aladreries 

Et ces cryptes humides 

Où, pharaons défunts, 

Sous un grave parfum 

Dorment des chrysalides. 

T o u t le m o n d e connaî t la bou tade d 'Anato le France cons-
ta tant qu' i l avait a t t e in t la gloire puisqu ' i l pouvai t , sans offus-
q u e r personne, se r end re en pan touf les à la Coméd ie Française. 
Q u a n d j'étais peti te , il y avait u n e chose qu i nie combla i t 
d ' u n e gloi re ex t raord ina i re , d ' une joie démesurée , incommu-
nicable, q u e je ne parvenais pas à m 'exp l ique r . Ça consistait, 
par un temps d 'h iver très f ro id et très sec, à sort ir et ma rche r 
sur la terre gelée en pantoufles. Il fallait que ce soit en pantou-
fles p o u r q u e cette sortie me t ranspor te d ' une façon aussi 
s ingul ière . J ' avoue q u e j'ai t ou jour s ce goût-là, mais je sais 
m a i n t e n a n t f o r m u l e r p o u r q u o i . Cet te joie était t e l lement vive 
et te l lement indic ible parce qu 'e l le était un vertige poétique. 

D ' u n e par t il y avait la maison, l ' amour mate rne l , les bonnes 
limites, la b o n n e cha leur , le climat humain, et d ' au t r e par t le 
g r and hiver, l'espace, le climat inhumain. En a u c u n e saison le 
dehors et le dedans ne sont plus opposés, plus ennemis . Et moi , 
pet i t en fan t , dans la m ê m e f eu t r ine et le m ê m e poil de cha-



34 Lucienne Desnoues 

meau je passais d 'un m o n d e dans l 'autre. J 'étais admise, en 

t enue d ' in té r i eur , dans le royaume terr ib le . Cer ta ines reli-

gions exigent qu ' on se déchausse avant de péné t re r dans les 

l ieux sacrés p o u r préserver le p e r m a n e n t de la poussière tem-

porelle. Ma poésie fa i t le contra i re . J e sais m a i n t e n a n t q u e 

mon vert ige venai t d u sen t iment obscur d 'avoir accès au per-

manent dans le cos tume du temporel, accès à l'universel avec les 

a t t r ibu t s d u familiei. 

Je crois q u e nos tentat ives poét iques sont n o t a m m e n t des 

efforts en vue de m o u r i r le moins possible, en vue d ' i m p r i m e r 

dans l 'éternel nos petits pas éphémères , la trace pa thé t i que et 

fe rvente cle nos chaussons. 

« Au moral c o m m e au physique, a d i t Baudelai re , j 'ai tou-

jours la sensation du G o u f f r e . » Un poème n 'a t t e in t son bu t , 

me senible-t-il, q u e s'il d o n n e au lecteur, m ê m e d iscrè tement 

mais sû remen t , la sensation d u cosmos a u t o u r des êtres, q u e s'il 

ne présente les choses, m ê m e leur image la plus sour iante , 

m ê m e le por t ra i t d u b o n h e u r , qu 'auréolées d ' inexpl icable et 

d ' insécur i té ; q u e s'il parv ient à d o n n e r au lecteur ce vertige 

d o n t je parlais tout à l 'heure. Je disais « les moindres gestes ». 

Il y en a qu i passent p o u r mièvres, p o u r insignif iants . Rien au 

m o n d e n'est ins ignif iant . Il y a des signes pa r tou t . La forêt de 

symboles de Baudela i re est aussi r iche à ras de terre dans ses 

simples et dans ses violettes q u e dans ses plus hauts piliers. 

C'est cette foi qu i me pousse à tenter de réhabi l i t e r certains 

gestes, cer taines choses, la violette, par exemple , et me fait 

essayer de sortir la f l eu r de ses vieux herbiers p o u r la replacer 

dans le souff le des mil lénaires , dans le vent t endre et violent 

de l ' aventure h u m a i n e . 

Pour t e r m i n e r cette causerie b ien incomplè te , je vais vous 

lire que lques autres poèmes inédits. Et m o n vœu est q u e j 'aie 

été capable, en les écrivant, de r e n d r e communicab les mes 

propres vertiges, et de fa i re r econna î t r e qu' i l y a moyen d'élever 

au r a n g de cérémonie d ' a m o u r les plus obscures servitudes, les 

moins g lor ieux événements . 
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LES S O L E N N I T É S 

Dans le thé des quinze-fleurs 

Il entre de la mélisse. 

Quand le cerj entre en chaleur 

Toutes les jeuilles frémissent. 

Droite sur son percheron 

Jeannette entra dans l'Histoire. 

Ce mois-ci nous entrerons 

Dans le décan des nuits noires. 

Et la fille aux paysans 

Vient d'entrer dans ses seize ans. 

Non, Messieurs, de tels débours 

N'entrent point dans nos visées. 

Le navire entre à Cherbourg 

Ailé de brises frisées. 

Bien que l'auto fût bénie 

Elle entra dans le décor. 

Le cor dit que le dix-cors 

Est entré en agonie. 

Et la fille aux paysans 

Vient d'entrer dans ses seize ans, 

Vient d'entrer toute seulette 

Dans les gorges du printemps, 

Vient d'entrer le cœur battant 

Dans l'orage qui la guette. 

Fifre en tête vers midi 

Entrait l'armée ennemie. 

Mon âme entre en Paradis ! 

Mon oncle à l'Académie ! 

Et la f ille aux paysans 

Vient d'entrer dans ses seize ans. 
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Entrez, Messieurs et Mesdames 

Par l'entrée à grands échos, 

L'entrée à cocoricos, 

Cuivres, palmes, oriflammes! 

Pourtant c'est toute seulette, 

Portant pour toutes couleurs 

Son corsage toucouleur, 

C'est sans tambour ni trompette 

Que la fille aux paysans 

Vient d'entrer dans ses seize ans. 

LES O R S 

Dans les maisons au crépuscule 

Quand on n'allume pas encor 

Vers l'obscur les bahuts lecvlent 

Mais on voit s'avancer les ors. 

On voit s'enhaidir les doru>es 

Aux hanches des guéridons noirs, 

A u bord des tasses, des miroirs 

Et des visages qui moururent. 

Une anse, une ganse jubilent. 

Des auréoles ont surgi. 

Je ne bouge plus, mon logis 

Est peuplé d'élus immobiles. 

Je ne bouge plus, ma demeure 

Est un missel presque fermé, 

Un livre de très-riches-heures, 

Un poème de Mallarmé, 

('.'est un Rembrandt, c'est un retable 

Plein de musiciens ailés 

Touchant du luth pour enjôler 

Les hautes sphères irritables. 
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L'espoir luit. Des présences veillent 

Sur mes amours, sur mes foyers. 

Rien ne s'engloutira, voyez 

Cette vigile de me) veilles, 

Ces jeux d'anciennes veillées, 

Ces Jours cles Rois, ces Jours de l'An 

Craquelant de gâteaux brûlants 

El de granges entrebaillées. 

Bien loin som la tuile française 

Ma mère s'active à mon gré 

Dans son destin réintégié 

(hi'éclaire la paille des chaises. 

Xous triompherons des nuits sombres ! 

Chartres dort, le Louvre s'endort 

Mais autour des tableaux qui sombtent 

S'attarde un beau sourire d'or, 

D'or à la feuille, à la détrempe. 

Et puis tout faiblit, tout s'éteint 

Et tout tombe dans l'incertain. 

Vite, xnte, éclairez les lampes ! 

LE BOIS F R U I T I E R 

Notre fauteuil en bois fruitier 

S'est mis à donner des cerises. 

Vous m'en voyez toute surprise, 

Je le croyais de noisetier. 

Merles, pigeons, bourgeons, pigeonnes 
Se gonflaient au souffle d'avril. 
Notre meuble s'en émut-il ? 
Le x/oilêi tout qui s'embourgeonne. 
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Il s'élimine, il se pistile, 

Il roucoule ses fruits joyeux 

Noués de feuilles deux par deux, 

En brisant les rigueurs du Style. 

Après la scie, après la gouge, 

Deux siècles secs au garde-à-vous, 

Quel prodige lui rend d'un coup 

Cette faconde verte et rouge ? 

Mon âme, nous a-t-il surprises, 

Nous qui ne sommes pas d'ici, 

A regretter Montmorency^ 

Aux spirituelles cerises ? 

Hâte muet d'une demeure 

Où le vers sonne tant et plus 

Comme un poète a-t-il voulu 

Chanter sa vie antérieure ? 

0 ù puise-t-il ce dont rutilent 

Ses jeunes fruits carillonneui s ? 

Aurait-il dans notre bonheur 

Plongé des racines subtiles ? 

Que sa confiance est jolie ! 

Quel honneur de lui voir oser 

Dans mon destin civilisé 

Sa mirobolante folie ! 

LA S A I N T - S Y L V E S T R E 

Mes amis, mes amours, la salle est si petite 
Que nos cœurs suffiraient, ensemble, à la chauffer. 
Mais vive les flambeaux, l'âtre qui danse vite 
Et tous ces chaleureux, les cuivres, les marmites, 
Les épices, le rhum, le tabac, le café. 
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Detuns le plus grand gel de tout l'hiver s'orchestre. 

Les fins archets de l'est et du septentrion 

Célèbrent dans l'aigu la nuit de Saint-Sylvestre 

El la sévère terre à l'heure où nous rions 

Tient plus fort que jamais les défunts sous séquestre. 

Riez donc, chers vivants, brillez, beaux hommes jeunes, 

Femmes encore en fleurs dans votre âge fruitier. 

Partagez ardemment l'orange et l'amitié, 

Un soir tout l'avenir sera que vous partiez 

Observer sans retour le silence et le jeûne. 

Vous ai-je bien traités? Dans les sauces profondes 

Qui doivent leurs saveurs aux quatre coins du monde, 

Dans le vin susceptible et dévotement bu, 

Dans le rôti concis, le gâteau qui redonde 

Avez-vous savouré l'esprit de ma tribu ? 

Ah ! Chers civilisés, chères civilisées, 

Procédons sous le gui à nos rites fervents 

Tandis que sans raison, sans passion le vent 

Vitriole de givre et de poussière usée 

Les saintes des parvis, les maisons, les musées. 

Qu'un vif brouillon de voix mélange nos passés, 
Xos rêves, nos démons, nos dieux, nos trépassés, 
Le Brabant, l'Aquitaine et ma ville effrénée 
Qui fait rieusement ses adieux à l'année 
Entre Chartres muette et Versailles glacé. 

Toi, croyant, qui nous vois flanqués d'anges en armes, 

Vous que Goethe et Stendhal mieux que la Bible charment, 

Heurtez vos Gabriel, vos Faust et vos Sorel 

Et bien enchevêtrés dans un riche vacarme 

Brassons ri?iter>ipoiel avec le temporel, 
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A tort et à travers, à bouche que veux-tu 

Discutez, disputez, bien subtils et bien fauves. 

Que sous le proclamé rayonne tout le tu 

i.t que dans vos regards, beaux couples bien vêtus, 

Luisent furtivement vos beaux secrets d'alcôve, 

Tandis que sans taison, sans plaisii, sans remoids 

La bise de toujours lamine les royaumes, 

Malmène les oiseaux, les >amures, les dômes 

Et ce chaud réveillon haut-perché qui embaume, 

Petite orange en jête aux branches de la moi t. 
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En l 'honneur de Mme Marie Gevers 

(.Allocution prononcée, le 21 janvier 19(>2 au déjeuner du Peu Club offert à 

Mme Marie Gevers, Grand Prix Quinquennal de Littérature française, par 

M. Carlo Broniie, directeur de l'Académie). 

Le privilège qui m'échoi t , chère M a r i e Gevers, est dû à l ' ancienneté : 

j e crois être ici, en effet, l ' un de vos plus anciens admira teurs et amis. 

J e vous ai rencontrée pour la première fois dans l 'été de 1931. C 'é ta i t 

a u châ teau de Mar i emon t où l 'Académie Royale de langue et cle litté-

ra tu re françaises — don t nous n 'ét ions encore ni l 'un ni l ' aut re — 

recevait l 'Académie française. C h a q u e table por ta i t le nom d ' u n écri-

vain belge : Camil le Lemonnier , M a x Wal ler , Georges Eckhoud, etc. 

Du moins on nous le dit, car nous n 'avons été conviés q u ' à la réception 

qui suivit le dé jeuner . La cha leur était accablante , le Champagne 

tiède et, comme il y avai t moins de verres q u e d'invités, nous buvions 

ce triste b reuvage dans des tasses de Chine empruntées au Musée. 

Vous m'aviez écrit avec beaucoup de bienveillance au sujet du pre-

mier recueil de vers que j e venais de publ ier . A mes yeux vous repré-

sentiez la gloire l i t t é ra i re : vous veniez de rempor te r le Prix du Cente-

naire p o u r un c h a r m a n t volume de vers intitulé, comme il se devait pour 

la circonstance, « Brabançonnes à travers les a rb re s» . Ces Braban-

çonnes n 'ava ien t d 'ai l leurs de pa t r io t ique q u e leur titre. Exemptes de 

flonflons, elles chanta ien t avec un grand accent de sincérité les arbres, 

les d imanches aux champs , les gourmandises f lamandes, le foyer, 

le bonheur , les enfants : 

La bouilloire, sur le feu, s 'exalte et chante , 

Oiseau des soirs d 'h iver . 

« Toi et moi, et Paul et J e a n 

et l 'Enfant . » 
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Nul brui t ; on lit. La bouilloire chante , chante , 

Douce dans le silence. 

Les visages sont clairs, 

« To i et moi, Paul et J e a n 

et l 'Enfant ». 

L '« e n f a n t » — Antoinet te — devait d inner son nom à l 'un de vos 

livres et en illustrer d 'aut res . J e me souviens d ' u n e soirée un ique passée 

sous son toit, au R u a n d a , à par ler de vous, lors d ' u n e tournée de con-

férences que j e faisais au Congo. 

Entre temps, j ' é ta i t allé vous voir à Missembourg. Misscmbourg 

inséparable de votre œuvre . Vénérab le demeure à pignons, vieille ferme 

espagnole han tée par le fan tôme d 'un br igand fameux, Gulden top , qui 

y fut ar rê té , et guillotiné sur la G r a n d ' p lace d 'Anvers . Missembourg 

a p p a r a i t en fi l igrane dans la p lupa r t de vos livres. C'est à cette fenêtre 

que la pet i te fille de Madame Orpha s 'accoudai t pour contempler la 

constellation d ' O r i o n . C'est sous ces arcades enguir landées de feuillage 

que fu ren t créées certaines pièces de Paul Willems, votre fils. C'est 

dans ces pièces ornées d 'objets de folklore et de meubles luisants que 

vous avez composé la Comtesse des Digues, la Ligne de Vie, Paix sur les 

champs, Château de l'Ouest et cet admirab le Vie et Mort d'un étang, dernier 

en da te , qui est le r o m a n de l ' é tang de Missembourg et l 'histoire de 

votre vie. 

U n heureux hasard m ' a fait re trouver dans mes papiers une interview 

que, j e u n e femme, vous aviez accordée à un jou rna l dont j e ne sais p lus 

le nom. 

« Quels sont vos défauts ? » demanda i t le repor ter et vous répondiez : 

« C h a m p d 'ac t ion limité à la vie fà ma viej quot idienne. Difficulté 

d'expression, impossibilité d ' improviser ». 

« Q u e l l e s sont vos q u a l i t é s ? — « U n e tendresse infinie p o u r tou t ce 

que contient cette vie quot id ienne et la connaissance réelle de la na tu re , 

de l ' a tmosphère , des gens de mon pays» . 

« Que l est votre vœu le plus cher ? — M e t t r e à profi t la formule 

parfa i te d 'Aldous Huxley, dans Contrepoint : en fin de compte, personne 

ne peut v ra iment écrire sur rien que sur so i -même». 

J ' a d m i r e que , déjà , vous ayez eu une vue si exacte de ce que vous 

étiez et de ce q u e vous feriez. Cet te tendresse infinie pour la vie et la 

na ture , vous l 'avez prodiguée dans tous vos écrits, qu'i ls fussent des 

romans, des poèmes ou ces livres de na tu re où la poésie se mêle au 
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savoir : Plaisir des Météores, l'Herbier légendaire, et ceux que vous inspira 

l 'Afr ique : Plaisir des parallèles, Des mille collines aux neuf volcans. 

Vous êtes restée l ' enfant observatrice et songeuse à qui sa mère 

apprena i t à lire dans une jolie édition de Télémaque du x v m e siècle. 

Vous n 'avez j amais cessé d ' ê t re a t tent ive à la beauté des choses. V o u s 

avez commencé p a r adresser des épîtres en vers à de petites amies don t 

l 'oncle s 'appela i t Emile Verhaeren et l 'Oncle vous encouragea si bien 

que vos premiers poèmes p a r u r e n t dans le Mercure de France. La célébrité 

vous est venue, ainsi q u e l 'at teste la récente thèse d ' u n é tud ian t muni -

chois sur le « Folklore et la superstition dans l 'œuvre cle Mar i e Gevers » 

mais si vous êtes devenue célèbre, vous n'êtes j ama i s devenue u n e 

femme de lettres. Vous êtes toujours la D a m e de Missembourg, simple, 

accueil lante aux jeunes , curieuse de tout , p roche des hommes et de la 

terre qu i les nourr i t et les enchante . Vous êtes, selon la jus te expression 

d ' u n cri t ique, la Selma Lagerlôf de notre pays. 

Le G r a n d Prix Q u i n q u e n n a l de l i t térature française qui couronne 

votre carr ière réjouit vos amis et est p o u r tous vos confrères l 'occasion 

de dire l 'affectueuse admira t ion qu'ils por tent à celle qu'ils t iennent 

pour la G r a n d e D a m e des lettres belges. 

En l 'honneur de M. Henri Davignon 

On a pu lire plus haut la communication de M. Henri Davignon à la séance 

mensuelle du 10 mars, sur ses Trente ans d'Académie. Pour le remercier et le 

congratuler, M. Carlo Bronne, directeur, a prononcé ce petit discours, au terme 

duquel il a remis au jubilaire. en souvenir de cette journée, un album contenant 

les hommages autographes de ses confrères. 

M o n cher Collègue, 

Nous a t tendions avec curiosité, une curiosité peut-ê t re un peu ma-

ligne, ce q u e vous alliez nous dire de ceux qui furent vos confrères 

académiciens. Vous ne nous avez pas déçus ; nous avons retrouvé dans 

votre communica t ion votre finesse d 'observat ion, vot re sens de l 'anec-

dote, votre malice amusée et aussi les sages conseils qui font de vous 

notre Guide et le Gard ien de nos tradit ions. 

U n h o m m e d ' É t a t à qui j e demanda i s s'il prenai t des notes quoti-

diennes sur son action poli t ique me répondî t : « Dieu m ' e n garde ! 
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Elles me gêneraient q u a n d j 'écr irai mes mémoi res» . Vous n'êtes pas 

de cette école là. Vous rédigez sur le c h a m p vos impressions toutes 

vives et les mille et une réflexions que vous consignez dans vos cahiers 

en font, selon le m o t de Gide, un cimetière d 'art icles mort-nés. 

Nous vous sommes reconnaissants d 'avoir réservé à notre Compagn ie 

la p r imeur de souvenirs qui eussent fait au tan t de sujets de chroniques 

étincelantes ; ils seront bien utiles — et le temps en viendra bientôt — 

à celui qui rédigera l 'histoire de l 'Académie . 

Sans doute , j e vous le confesse, nous restons sur notre faim. Ce que 

vous n 'avez pas dit doit être aussi intéressant et plus caust ique encore 

que ce q u e vous avez dit. Not re intérêt, mitigé d ' inquié tude , g rand i t 

au fur et à mesure que votre J o u r n a l s ' approche de 1962, c 'est-à-dire 

de nous don t quelques croquis, enlevés d ' u n e p lume alerte, pa rsèment 

vra i semblablement les pages. 

T r e n t e ans d 'assiduité académique , c'est assez ra re pour être m a r q u é 

d ' u n signe matériel . Il nous a semblé q u ' à vous, qui ne nous avez pas 

dit ce que vous pensiez de nous, nous devions dire ce que nous pensons 

de vous. C'est chose faite. C h a c u n de nous a écrit sur un large feuillet 

quelques lignes en votre honneur . Vous y trouverez des hommages 

venus de loin : le salut helvétique de Georges Simenon, le dessin étoile 

de J e a n Cocteau, la bénédict ion de D o m Hilaire Ducsberg. Q u e cet al-

bum, dont les vertus cardinales sont la sincérité et la diversité, atteste, 

cher Ami, not re profonde estime et notre fidèle affection ! 

Les « Trente ans d'Académie» du v'comle Davignon avaient été annoncés à 

notre Tri une radiophonique, le 24 février, par M. Fernand Desonay, en ces 

termes : 

Q u a n d j 'é tais enfant , une de nos p romenades préférées nous con-

duisait , ent re Pepinster et Banneux, à la chapelle du Vieux Bon Dieu 

de T a n c r é m o n t . Le site est d ' u n e é tonnan te beauté , horizons perdus 

et bleus d 'Ardenne , sur la ligne de faîte qui sépare la vallée de la Vesdre 

de celle de la Hogne . Dans sa longue tun ique de bois, le curieux bonnet 

sur le chef, le Christ a la naïveté et le mystère d ' u n e image d ' u n livre 

d 'heures très ancien. Il nous arrivait , après la par t ie de balançoire 

et le goûter que nous disputaient les guêpes sous les tilleuls, de regagner 

Pepinster pa r les Masures. Nous dévalions, ent re des prés, puis sous le 

feuillu, le sentier aux profondes ornières. Et, soudain, nos chansons 

s 'arrêtaient ; car nous savions qu 'a l la i t appara î t re , au fond d ' u n parc 
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dont j e h u m e encore les senteurs végétales, le noble châ teau un peu 

massif à la poterne je tée sur la rivière. M o n père, qui a toujours été 

l 'éveilleur de nos curiosités, nous dit un jour , à la veille de la p remière 

guerre, que le promeneur , un livre à la main , que nous apercevions 

dans l 'allée était un écrivain, fils de ministre, qui venait de publ ier 

un roman intitulé Un Belge. 

Trente-sept ans plus tard , Henr i Davignon était directeur de l 'Aca-

démie royale de langue et de l i t térature françaises q u a n d furent élus 

le m ê m e jour , 13 mai 1950, Luc Hommel de Dison, Rober t Vivier de 

Chênée, moi -même de Stcmbert- le/-Verviers . Ce fut, pour reprendre le 

mot d ' u n confrère bruxellois, « l e coup de la Vesdre» . Q u a n d , deux 

ans plus tard , le Père Duesberg, Dom Hilaire, viendrai t sous son froc 

noir nous rejoindre, nous serions sept académiciens — sept sur t rente — 

à nous réclamer du m ê m e terroir, de cette vallée mou tonnan te , méan-

drine, vers laquelle j e redescendais, enfant , des hauts de T a n c r é m o n t . 

O r voici que Henri Davignon, le doyen de cette Brigade, ou de cette 

Pléiade, ou de cette Poussinière, va fêter ses t rente ans d 'Académie . 

Lors de notre prochaine séance qui se t iendra le 10 mars, l 'avant-veille 

de cet anniversaire t rente fois faste, il égrènera pour nous ses souvenirs. 

« Q u e va-t-il, que ne va-t-il pas révéler» ! s 'exclamait , à cette promesse, 

l 'un des nôtres, la lèvre gourmande , déjà alléché. 

T ren t e ans d 'Académie , pour le plus assidu d ' en t r e nous et qui n ' a u r a 

guère m a n q u é plus de deux ou trois séances, c'est des centaines de 

signatures, de cette pet i te écri ture aiguë et comme malicieuse, sur la 

liste de présences q u e tend l'huissier dans l ' an t ichambre . T a n t il est 

vrai que l ' appar t enance à notre compagnie représente, pour ce con-

frère qui ne le cède en aînesse q u ' à Louis Dumont -Wi lden , que la 

malad ie tient, hélas ! éloigné de nous, une sorte de vocation dont il me 

plairai t de souligner la ferveur. U n e académie, dont le renouvellement 

n 'est pas réglé p a r d'inflexibles canons, a besoin d ' u n e tradit ion non 

écrite qui la main t ienne dans la ligne. A la Commission adminis t ra t ive 

où il siège, vigilant, diligent, de bon conseil, Henr i Davignon est l ' in-

carnat ion m ê m e de la sagesse tempérée d 'espri t fin. Dans nos débats , 

souvent animés, parfois orageux, son autor i té de conciliateur fait mer -

veille. 

Il est d o m m a g e q u e le mot « salonnard » ait pris une acception que lque 

peu péjorat ive. Si l 'Académie est presque toujours un a imable salon, 

elle le doi t en g rande par t ie au plus brillant, au plus amusé de ses cau-

seurs. L 'œil rieur sous le verre, la tête penchée dans le geste de la con-

fidence qui se chuchote de bouche à oreille, Henr i Davignon excelle 

à nouer l 'anecdote , à décocher la pointe, volontiers mouchetée , à p lan-
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ter les banderilles, jo l iment ornées de fleurs. Si, au fil d ' u n e séance, 

il a l 'air de s ' acagnardcr dans son fauteuil , c'est qu' i l médi te la repart ie , 

le mot qui fait balle. 

Les secrétaires perpétuels passent. Lui demeure . 11 leur fait visite, 

chaque semaine, souvent deux fois. Pour le plaisir. Pour le plaisir 

de se sentir chez lui entre les armoires-bibliothèques, les portrai ts de 

ses amis disparus, les bustes de bronze ou de marb re . Aussi à l'aise 

q u e dans son a p p a r t e m e n t du square F rè re -Orban , ou, à l'issue d ' u n e 

séance de réception, il se plaît à faire accueil, avec sa fille, la plus char-

m a n t e des maîtresses de maison, aux amis des lettres. 

U n e longue limousine noire se range devant le palais du Prince 

d ' O r a n g e . « Qui est-ce ,J » d e m a n d e la j e u n e m o l e t t e , perchée dans 

un mar ronn ie r . « U n v icomte» , fait le vieux merle. Lt, comme dans 

la jolie bluette du sous-préfet aux champs, la merlet te interroge : « Est-

ce méchan t » « Mais pas d u tout !» la rassuie le merle : «c ' e s t le 

vicomte Davignon qui vient t acon te r au secrétaire perpétuel la der-

niète histoire acad tmiquc ». 
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l 'Académie royale de Langue et de Littérature françaises 

B\m>1. Alphonse .— Le l'oème mot al. T ia i té île \ ie c hrc't iciine écrit dans la 
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quol . Réédition, 1 vol. 14 20 de 2 11 pages 70.— 
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B U C H O I E Rosa. — L'Eiolutinn poétique (Il Rober Desnos. 1 vol. 14 ' 20 de 

328 pages 120. 
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116 pages 100. 
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CoMPÈTi Gaston. Le Théâhe de Maurice Maeterlinck. 1 vol. in-8" cle 270 

pages 120. -

l T'I OT Jean-Marie. Bibliographie des Ecrivains Français de Belgique 1881-
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Ct'i.OT J e a n - M a r i e . — Biblio^raphi d'Emile Verliaeren. 1 vol. in-8" de 156 
pages 100.— 

D A V I G N O N Henri . Charles Van Lerbetçhe et ses amis. 1 vol. in-8" de 184 pages 110. 

D A V I G N O N Henri . —L'Amitié de Max ElsLamp el d'Albert Moekel Lettres 

inédites 1 vol. 14 y 20 de 76 pages 50. 

DtFRhNN'i- Madeleine. Odilon-.lean Périer. 1 vol. in-8° de 408 pages . . 175. 

D F i n o n i . i l Maurice. — Sur la Genèse di la Chanson de Roland. 1 vol. in-8" 

de 178 pages 120. 

Dr; R E I J I Xavier. — Le roman d'un ^éolo^ue.Rcc< 1 ition (Préface de Gustave 

Charlicr et introduction de Marie Ge\ers . 1 vol. 11- s 20 de 292 pages 120. 
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DESONAY F e r n a n d . — Ronsard poète de l'amoui. II. De Marie à Genèvre. 1 vol. 

in-8° de 317 pages 125. 

DESONAY Fernand . — Ronsard poète de l'amour. III. Du poète de cour au chantre 

d'Hélène. 1 vol. in-8° d e 415 pages 150. 

DE SPRIMONT Charles . — La Rose et i Ëpée. Réédi t ion. 1 vol. 14 x 20 de 

126 pages 70. 

DOUTREPONT Georges. — Les Pioscrits du Coup d'État du 2 décembre 1851 

en Belgique. 1 vol. in-8° de 1(59 pages 70. 

DOUTREPONT Georges. — La littérature et les médecins en France. (épuisé) 

ÉTILNNF. Servais. — Les Somces de « Burt;-Jaigal». 1 vol. in-8° d e 159 pages 70. 

FRANÇOIS Simone. — Le Dandysme et Marcel Proust De Brummel au Baron 

de Charlus) 1 vol. in-8° de 115 pages 120. 

GILLIS Anne-Mar ie . — Edmond Breuché de la Croix. 1 vol in-8° 14 X 20 de 

170 pages 90. 

GILSOUL Robe r t — L a Théorie de l'Art pour l'Art chez les écrivains belges de 

1830 à nos jouts. 1 vol. in-8° de 418 pages 175. 

GILSOUL Rober t . — Les influences anglo-saxonnes sur les Lettres françaises de 

Belgique de 1850 à 1880. 1 vol. in-8" de 342 pages 140. 

GIRAUD Alber t . — Critique littéraire. Réédit ion. 1 vol. 14 X 20 de 187 pages 90. 

GUILLAUME J e a n S.J . — Essai sur la valew exégétique du substantif dans les 

« Enlrevisions» et « La Chanson d'Èie» de Van Lerberghe. 1 vol. in-8° de 303 

pages 140. 

GUILLAUME J e a n S.J . — Le mol-thème dans l'exégèse de Van Lerberghe. 1 vol. 

in-8» de 108 pages 70. 

HANSE Joseph. Charles De Cosler. 1 vol. in-8° de 383 pages 110. 

HANSE Joseph. — IM valeur modale du subjonctif. 1 b rochure in-8° d e 24 pages 20. 

HAUST J e a n . — Médicinaire Liégeois du XIIIe siècle et Médicinaire Xamurois 

du XIVe (manuscrits 815 à 2.700 de Darmstad t ) . 1 vol. in-8° de 215 pages 100. 

HEUSY Paul. — Un coin de la Vie de misère. Réédit ion. 1 vol. 14 X 20 de 167 

pages 90. 

HOUSSA Nicole. — Le souci de l'expression chez Colette. 1 vol. 14 X 20 de 236 

pages 110. 

LEJEUNE Ri ta . — Renaut de Beaujeu. Le lai d'Ignaure ou IM 'I du prisonnier. 1 vol. 

in-8° de 74 pages 70. 

LEMONNIER Camille . — Paysages de Belgique. Réédition. Choix de pages. 

Préface par Gustave C'harlier. 1 vol. 14 X 20 de 135 pages 100. 

MAES Pierre. — Georges Rodenbach (1855-1898). Ouv rage couronné p a r 

I ' A C A D É M I E FRANÇAISE. 1 v o l . 1 4 X 2 0 d e 3 5 2 p a g e s 1 3 0 . 

MARET François. — Il y avait une fois. 1 vol. 14 X 20 de 116 pages . . . 70. 

MICHEL Louis. — Les légendes épiques carolingiennes dans l'œuvre de Jean d'Ou-

tremeuse. 1 vol. in-8° de 432 pages 140. 

NOULET Émilie. — Le premier visage de Rimbaud. 1 vol. 14 X 20 de 324 pages 140. 

PAQUOT Marce l . — Les Étrangers dans les divertissements de la Cour, de Beau-

joyeulx à Molière. 1 vol. in-8° de 224 pages 110. 

PICARD E d m o n d . — L'Amiral. Réédit ion. 1vol . 14 x 20 de 95 pages . . 70. 
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SOREIL Arsène. — Introduction à l'histoire de l'Esthétique française nouvel le 

édition revue) . 1 vol. in-8° de 152 pages 110. 

SOSSET L. L. — Introduction à l'œuvre de Charles De Coster. 1 vol. in-8" de 200 

pages 70. 

T A U L E G É N É R A L E DES M A T I È R E S DU B U L L E T I N DE L ' A C A D É M I E . {Années 1922 

à 1959) 1 b r o c h u r e in-8° de 78 pages 25. 

THIRY M a r c e l . — Etienne Hénaux. 1 b rochu re in-8" de 20 pages . . . . 20. 

THIRY M a r c e l et PIRON M a u r i c e . — Deux noteÎ sur Apollinaire en Ardenne. 

1 b r o c h u r e in-8° de 32 pages 25. 

THOMAS Pau l -Luc ien . — Le Vers moderne. 1 vol. in-8" d e 247 pages . . . 140. 

YANDRUNNEN J a m e s . — En pays wallon. Réédi t ion. 1 vol. 14 ^ 20 de 241 

pages 70. 

YANWELKE.NHYZEN Gustave . — L'influence du naturalisme fiançais en Belgique 

1 vol. in-8° de 339 pages 175. 

YERMEULEN François . — Edmond Picard et le réveil des Lettres belges (1881-

1898 . 1 vol. in -8" de 100 pages 50. 

YIVIER Robe r t . — Et la poésie fut langage. 1 vol. 14 X 20 de 232 pages . . 110. 

YIVIER R o b e r t . —L'originalité de Baudelaire (réimpression suivie d ' u n e no te 

de l ' au t eu r ) . 1 vol. in-8" de 296 pages 125.— 

YIVIER R o b e r t — Tradilore. I vol in-8° de 285 pages 125. 

WARNANT Léon — La Culture en Hesbaye liégeoise. I vol. in-8 d e 255 pages . 150. 

WILLAIME Élie. — Fernand Severin — Le poète et son Art. 1 vol. 14 X 20 de 

212 pages 70 

WILMOTTE M a u r i c e . — Les Origines du Roman en France. 1 vol. i n -8 0 de 

263 pages 110 

Vient fie paraître : 

YANWELKENHUYZEN Gus tave . — Histoire d'un livre : « Un mâle», de Camille 

Lemotmier. 1 vol. 14 x 20 de 162 pages 90 

DONEUX G u y . — Maurice Maeterlinck. Une poésie - Une sagesse - Un homme. 

1 vol. in -8° de 242 pages 110 

ANCELET Chr i s t i an . — La poétique de Tristan Corbière 1 vol. i n -8° de 145 

pages 70. 

T A B L E G É N É R A L E D E S M A T I È R E S DE « L A W A L L O N I E » ( j u i n 1886 à décembre 

1892) p a r C h a r l e s LEQUEUX. 1 b r o c h u r e i n - 8 ° d e 44 pages 30 
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