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Llhumanisme de Marie Delcouft

Dans deux ans, en 1991, sera commémoré le
centenaire de la naissance de Marie Delcoun.
Nous célébrons cette année deux anniver-
saires: l 'un connu de tous les fidèles,le dixième
anniversaire de sa mort, I'autre qu'il m'a fallu
rappeler à mes collègues liégeois, te soixan-
tième annjversaire de son entrée dans le corps
académique de l'Université de Liège er de la
création du cours d'Histoire de t'humanisme,
un cours qui fait de moi le lointain successeur
de la première femrne à avoir été chareée à
Liège d'un enseignement universitaire.
Je suis d'autanr plus fier de ce privilège que je
n'ai pas eu celui d'être l'élève de Màrie'Del-
court ,  qui  a été admise à l 'éméri tat  en 1961, un
an avanl mon entrée à I'Université, et que je
n'ai pu quc m'entrelenir ou correspondré avec
elle. Lorsque je préparais mon mémoire de li-
cence sur Erasnre. elle fréquentait encore ré-
rul ièrement la sal le des manuscri ts de la Br-
hl iothèque générale. devenue depuis la Sal le
Ir l rrn. 'Delcourt .  el  el le a accuei l l i  p lusieurs fois
à sa lable de travai l  l 'apprenri  humanisre que
j 'étais.  Puis nous avons échangé des letrres. âes
canes postales, des pet i tes notes qui mbnt aidé
a corriger mon travail et à I'améliorer. La der-
nière letrre reçue d'el le esr datée du l5 ocrobre
1978: c 'étair  quatre mois avant sa morl .  un
mois après un prenrier et sérieux accroc dc.
santé qui l 'avai t  obl igée à l imiter ses heures cle
leclure et d 'écr i lure. El le trouvait  alors son
écnlure chaque jour plus rabougrie: nEile
eclr lppe à la kinésirheirapier,  disai t-el le.r  Ma_
r.ie' I)clcourt nc m'a jamais reçu chez elle, mais
1,at cu plusieurs fois.  dcpuis sa.mort,  lbccasion
t lc '  roir  le cadre dans lc 'quel el le vivai l .  Chaque
lois que je pénèrre dani t'appartemcnl qr'ËLt.
parlageait a!,ec son mari Alexis Curversije ne

pgy .m'gmpêcher de penser à ce passage de
L'herbe à brûleroit Conrad Detrez raconte sa
première visite au proviseur de son collège: oJe
me suis trouvé devant un homme assis dans un
fauteuil que cachaient à demi plusieurs piles de
livres oscillants, dressés telle une cotonnade
sur terrain mal égalisé. L'homme a avancé la
tête entre deux colonnes, s'est penché: <Vous
habiterez au pavillon Justus Lipsius el vous
vous appellerez Conradus ou Conradus pri-
mus, puisque vous êtes seul chez nous à porter
ce prénom. Les humanistes latinisent touiours
leur nom, il convient d'honorer la tradiùon.,
Ce disant, le proviseur feuillerait l 'un après
I'autre de gros livres à couvertures de caiton
bleu sur chacune desquelles étair imprimé en
leilres blanches le même mot. le nom sans
doute d'un humaniste très important:  Lexicus.
Avec ces livres. il conslruisit une nouvelle co-
lonne puis se leva pour ret i rer d 'une immense
armoire d'autres malénaux: des grosses br i-
ques de papier rangées à la vertiJale sur cles
étagèrcs qui plovaient. faisaienr de iolies
courbes de hois fauve. C'est alors que j 'a inoré
sur son faureuil le présence de trois épais vo-
lumes reliés de cuir et que j'ai commc.ncé à
comprendrc qu'un humaniste esl  quelqu'un
qui ouvre et fc-rnre des livrcs. rc.spire clani dcs
livres, les caresse . s'assicd dc:..ui. i iui se fr()lte
du matin au soir  à des l ivres. édi f ie avec eux des
murs à l' intérieur desquels il mange, parle e r
vit, qu'il dort peur-êrre même sur un lit fabri-
qué avec des volumes recouvcrts de tissu
soye'ux comme le missel de ma mère.>
IVtarie Delcourt étail de ceile race d'huma-
nistes: chez el le.  i l  y 'a des l ivres partout,  même
dans la cuisine!
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Si j'ai connu Marie Delcourt, je suis loin d'êrre
un témoin privilégié. Quel crédit accorder à un
timide étudiant de vingt ans rencontrant pour
la première fois un professeur émérite? De nos
brefs échanges, je ne me souviens que de sa
gentillesse, une extrême gentillesse que je re-
trouve dans les lettres que je conserve d'elle,
une grande sollicitude aussi: quand elle s'inté-
ressait à ce que vous faisiez, elle ne vous lâchait
plus. Deux ans après le dépôt de mon mé-
moire, elle m'envo.,ail encore des notes sus-
ceptibles de l'amélicrer. allant même jusqu'à
me préciser oir je pourrais trouver les ouvrages
qu'elle me signalait!

Si mes souvenirs personnels sont maigres, i'âipar co n r re 0." "." "oîl:ih'iï1,Ïïîii;,,*Delcourt par quelques-uns de ses proches:
deux de ses plus anciens élèves et collabora-
teurs, Roland Crahal'et Jean Hoyoux, son arni
et premier successeur au cours d'Histoire de
I'humanisme. Léon-Ernest Halkin, mon maî-
tre, qui fut son voisin à Tilff, pendant la der-
nière guerre, le romancier Alexis Curvers en-
fin, qui, avant de devenir son mari et vivre ce
qu'ilappelle la grande aventure de sa vie, eut le
privilège d'être au nombre de ses premiers dis-
ciples. Grâce à tous ces témoignages, il est oos-
sibte de se faire une idée de cJqu-était le càurs
d'Histoire de l'humanisme du tèmps de Marie
Delcoun.
Précisons rout d'abord qu'il s'agissait d'un
cours libre, faculratif, pour lequel lâ ritulaire, à
ses débuts, n'érait mêrne pas payée (parallèie-
ment, N{aric Delcourr poursuivait sa carrière
de professeur de grec en rhétorique dans une
école pour jcunes f i l les qui esr aujourtJ 'hui  le
Lycée communal dc Waha). Un cours tihrc
donc. dont les débuts furent très modestes.
Pour avoir des élèves. Marie Delcourt avait
conclu un arrangement avec son collègue, ami
ct complice Jean Hubaux: celui-ci ch-oisissait
pour son cours de Traduction à livre ouvert
d'un texte lat in du lundi de t4 à l6 h cJes texles
de l 'humanisle quc Maric Delcourt  expl iquait
au cours qu'elle faisait le môme' iour. de, l6 à I g
heures.
De ce-pet i t  cours à opt ion qubn lui  avair  un
peu chichenrcnr concédci. elle fit un crond
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cours où se rencontraient en élèves libres
maints étudiants inscrits à d'autres facultés que
la Philosophie et Lettres, futurs médecins, ju-
ristes ou mathématiciens, voire auditeurs dêjà
diplômés et désireux de parfaire leur cuhurs
générale: uOn y interrogeait patiemment lc.s
sources, les relais et la continuité de cette civi_
lisation de I'esprit où communient les anciens
avec les modernes en ce qu'ils ont de meilleur.
Marie, puisqu'ainsi la nommait-on, présidait à
ces entretiens avec une autorité qui, sans atten_
dre l'enseignement rénové, ménàgeait la liber-
té, favorisait I'initiarive et contentàit ta curiosi_
té de chacun de ceux qui y participèrent, et qui
tous en ont gardé une irnpression ineffaçable.
L'humanisme ainsi conçu, ou pour mieui dire
ainsi vécu, est fleur d'humanité, fleur fragile.
sans cesse menacée et sans cesse renaissante.r:
Le témoignage dAlexis Curvers est confirmé
par celui d'autres anciens élèves: Marie Del_
court aimait pratiquer la lecture directe à ses
cours, une lecture directe qui passait d.abord
au-dessus de la tête de ses auditeurs. oblieés de
s'accrocher et finissant par suivre; elle p-répa-
rait rdrement ses cours et considéraif n.im-
porte quelle intervention comme bienvenue.
Les.textes anciens. qu'ils soient classiques ou
néolatins, étaient pour elte des prétexies au-
tanl que des texres. des prérextes à réfléchir er
à rêver: <ll esl vrai de dire que Ia critique lirté-
raire appliquée au.r textes anciens ejt à peu
près inexistante, écrit-elle, ce qui, contrasiant
avec le développement des sciences philologi-
ques, est assez curieux. Les philologues ont
écarté des oeuvres antiques cèux qui-ne sonr
pas initiés à leurs méthodes. Ces livres qu'ils se
réservent, ils cherchent à en étabtir le texre: ils
en scrulent les sources; i ls en font l 'h istoirc.
Mais ils songent rarement à les consiclérer
bonnement comme des productions de l'esprir
humain. l l .s lcs étudienr,  ou, comme on cl i r  dâns
le jargon du mérier, ils s'en occupent. Mais si
parfois, lecteurs désintéressés, its les ouvrenr
pour leur plaisir, i ls ne nous disent rien de ce
que la rencontre leur suggère. Le divorce entre
la philologie er la culrure esr la raison princi-
pale dc ce qubn appel le la cr ise des humanités.
Si les écoliers trâduisent sans joie les textes
grecs ct latins. ce n'est pas à causâ rJe la concur-
rcnce du professeur de mathématiques. d.an_



glais ou d'allemand. c'esl parce que celui qui
doit les initier aux langues classiques, en de-
hors des heures de cours, ouvre raremenl un
auleur ancien qui n'est pas au programme. Les
enfants savent cela. Les enfant savent lout.>3

* t *

Marie Delcourt excellait à monlrer le rapporl
entre ce qu'el lc découvrai t  dans les texlcs an-
ciens el cc que l'actualité mettait sous les yeux
dc scs élèr 'cs. El le éclairai t  le passé par le pré-
sent et le présent par le passé. montranl qu(:  le
passé r'it encore et se perpétue à lravers le pré-
sent. C'étail, avcc son ouverture d'esprit, un de
ses dons pr incipaux: rendre tout cxtrêmenrenl
accessible, préscnt, actuel. Relisons I'admira-
ble fin d'/rrrn ges dc Grèc'e, ces souvenirs de lec-
tures et d'un voyage fait avec Madame May-
r isch:
<Nous quit tons la Crète un soir  de mai,  avec
regret. car c'est la fin du voyage en môme
temps que la f in du jour.  Dans la lumière du
couchant. le pet i t  port  est plein de mélancol ie.
l r{ême le tr iomphanl l ion de saint Marc n'esl
plus autre chose que le symhole d'un monde
lui  aussi  disparu. On embarque douze mulets
dans le petit cargo malpropre. Les premiers se
laissent faire assez passivemenl mais les der-
niers savent ce qui les al lend el  i ls hennissent
avec désespoir .  tandis qu'on leur passe la vcn-
tr ière et que la erue lcs amène, d'un geste circu-
laire.  du r i ragc au fond de la cale. Pour conr-
plc; ter lc chargemenl.  on lance du haut du pont
dc bruvants bidons vides. Ces bidons à es-
sence. on en trouve. hélas. dans toute l ' Î lc.
comme dans toule la Grèce; i ls servenl à loul
usage. comme récipicnt.  comme siège. comntc'
couverture de toi t .  C'esl  d 'une laideur sordidc'
el  cruel le.  Lc's Crét<l is ni ln l  jamais vu de loco-
motive. mais i ls n ' ignorent r ien de l 'aut()m()-
bi le.  Cela aussi parai tra étrange aux archéolo-
gues qui.  dans quelques mil lénaires. rcprcn-
clront ic i  de.s loui l lc 's pour étudier la civ i l isa-
l ion du moteur et de la d1'namo. l l  faut part i r .
ntrus é11; jgnsr dc cctte i le élue. à nr i-chemin sur
la roule dAsic.  à nr i-che'min qnc()rc sur la nlule
t l ,Alr ique. Car el le est exaclcmcnl au ccnlre du
rectanclc dc lr' lr"iditcrrannée l'rornd à lilucst par
Maltr ' .  la Sici lc et  lc promontoirc i tal icn. La
quit ter.  c 'cst dirc adicu à ce pr intcmps du

monde, acide, inégal et heureux comme un
matin d'avril. Nous serons au Pirée demain au
milieu du jour et le soleil méridien éclairera la
beauté classique et reposée de lAcropole, il
faut partir. vers le septentrion et puis vers le
couchant. Il n'est pas d'endroit sur terre où un
départ prenne un sens plus grave. Un monde
entier s'y est enseveli dans le sol et lbubli; i l
n'en est ressuscité qu'un peu de beauté et beau-
coup d'énigmes. Une civilisation Peut se per-
dre. Que, pendant un lemps assez courl. elle
cesse d'être transnrise. expliquée, la voilà deve-
nue incompréhensible. inutilisable, promise à
l'cffacement. Les conslructions de l'esprit sont
aussi précaires que celles de la main anisane.
Si on ne s'en serl pas. on cesse bientôt de les
entretenir, c'est-à-dire de les réparer. de les dé-
velopper. Rien n'égale en trislesse les images
qui nous poursuivenl tandis que le bateau noc-
turne glisse vers la mcr: de palais abandonnés
envahis par l 'herbe et le sablet d 'atel iers dé-
serts ou s'oublient de nobles métiers; de lettres
devenues muettes après avoir sen'i de signes
rapides, efficaces. infaill ibles. entre deux intel-
l igences humaines. Que des let l res. les f i l les de
Mémoire, puissent ainsi  déchoir  de leur digni-
té et n'être plus qu'un dessin arbitraire. incapa-
ble d'aller. par delà les veux. émouvoir la pen-
sée. cela s1'mbolise la précanté des artifices
par lesquels nous lentons d'échapper à l ' isole-
ment.  à lbubl i  et  à la mort.  C'est en Crète que
les hommes ont imaginé que les dieux eux-
mêmes doivent mourir .  Et l ' Î le ou. disai t-on,
avait  joué Zeus enfant.  étai t  cel le aussi  ou l 'on
monl  ra i l  S()D lont l ' rcau.>r

Rc-ndre accr 'ss ih lc .  la i re a imer du p lus grand
nombre lc 's  qrands le \ lc 's  L 'n les rendant  l is i -
b les.  en t raduct ion ou en vers ion or ig inalc ' .
nra is  à condi t ion dc modc' rn iser  Ia ponclual ion
et l 'orthographe: nQue de lccteurs on gagne-

rait à Montaigne et à Rabelais rien qu'en dé-
barrassant leurs écrits cle tant de lettres para-
s i tcs qui  empêchent  de reconnaî t rc .  dans un
nlo l  ancicn.  l 'équivalcnt  d 'un terme qui  nous
esl encore frmilicr.>'

Ivlarie Dclc<)url donne à l ire. met r-l se mcl à la
por tée du lc 'c leur ,  comme en lém( l i tnùnl  ces
quelques l ignes extraites de Ia prciface de sa
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traduction d'une relation de voyage d'un mé-
decin allemand de la fin du XVe siècle:<Nous
avons cherché simplement à donner une tra-
duction d'une narration écrite dans une langue
effroyable. Ceux qui auraient la curiosité tle se
reportÈr au texte estimeront peut-être qu'il y
avait quelque mérite à s'y attaquer. Nous ne
sommes pas sùres d'avoir toujours bien com-
pris la pensée de lv.tûnzer. rien n'étant plus ohs-
cur qur: cc qui cst mal écrit. Notre mcidecin ir
bcau citcr Pline ct Juvénal. son latin n'est poinr
celui de l'école. Ce qui nous a le plus embarras-
sées, ce ne sonl ni son orthographe fantaisiste.
ni ses tours barbares. mais l'emploi qu'il t 'ait de
mots anciens pour désigner des choses dc son
temps. Commenl saroir si une image est une
slatue ou un portrait? si une rabrrlr, est une ta-
ble ou un tableau'.) et. lorsgue le voyageur ad-
mire un ttriuttt,que faut-il exactement nous re-
présenter? En général. nous n'avons adopté
une lraduction qu'après avoir comparé plu-
sieurs passages et nous être laissé guider par le
contexte là ou l'énumération n'est pas trop
sèche pour donner aucune lumière. On repro-
chera à nos annotations d'être trop nom-
breuses ou de ne l'être pas assez. Elles n'ont
pas la prétention d'apporter du neuf. Nous
avons voulu simplement. à propos d'un texte
hier encore inconnu. évoquer quelques aspects
de ce XVe siècle finissant et de préférence
ceux oir lbn voit poindre les lueurs de la Re-
naissance et dc's deux Réformes, la protestante
et la catholique. Un texte si sommaire vaut sur-
tout par ce qu'il évoque. par les lectures au.r-
quelles il conduit. par les rapprochements qu'il
sutgère. On rrrudra bien nous e.\cuser si, dans
les notes et l 'analvse ci-dessous. il y a peu
d'érudition et. en rcvanche, quclques sou\'È-
nirs.>n

Donncr à l i re.  on le voi t .  c 'csl  donner à penser:
tlistoriu rtug,istru lirrrc. Ecoutons-la évoquer la
vie des écoliers d'autrc.fois: nNos écolicrs se
plaignent beaucoup. ct sc' fonl plaindre plus
encore. Osons dire qu'ils exagèrent un peu.
Nous avons f'uit de même quand nous avions
lcur iigc, mais avec pcut-ûlre moins dc succès.

Au tJeihut d'a<lut. nous prenions des airs dc pri-
sonniers l ibércis p()ur chanler oVivcnt lcs vu-
cirnces). Cc n'r-ltait toutefrris qu'à dcmi-sincèrc.
Nous en c;tions bicntrjl à chrlvcr sccrelcmcltr
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l'idée cle nous retrouver en octobre dtns une
clusse dillcrente, avec d'autres maitres. mais
parmi lcs mômes camarades, accrus avec eux
en âgc et cn prcstige. Ce qu'il y a de t'acricc
dans l'cnthrlusiusme dcs vacances. Colette l'u
fort bicn nold: <Août, dans mon p:rys. ritait un
mois dc longue patiencc. Sevrés comme moi
d'école. les enf'ants trouvaient lents les jours...
Rien nc passe vile en éré. sinon l'étd>.-Et elle
parlc.du <krisir intcrminablc, qui prcici'dc l:.r
renlreie: n()n sans un ccrtain courage. aujtlur-
d'hui qu'il cst partour question de geôle sco-
laire et d'écoliers marlyrs. Ces enfanis toujours
prêts à apitoyer leurs parents, gue ne lisenr-ils
la vie des écoliers tl 'aurrefois? Il y a quatre siè-
cles et clemi. route une génération d'adoles-
cents. d'un bout à l'autre de l'Eurclpe occiden-
tale, préparaient. sans le savoir encore. ce qui
serait la restauration tles études. Ils devaienr
bic'n commencer par taire les leurs. Les fils de
grande maison éraient instruits à domicile, er
n'avaient aucune peine à trouver dr.s maîtres.
le.métier de précepteur étant souvent un pre-
mier échelon dans la carrière des honneurs.
Celui de Charles-Quinr devint pape: c'esr ce
qubn peut appeler un cas limite. Les entanrs
de condition modeste entraient dans les col-
lèges. Ils y payaient leur pension ou bien ils
profitaient de bourses créées par des anris dcs
lettres. Sur les registres des étudiants, le nom
dr's prcmiers, en toute simpticité, est suivi de la
mention riche, celui des seconds. dc la men-
tion pauvre. Entendons: payant ou non-
payant. Les enfants il légitimes étaienr souvcnr
exclus a priori du bénéfice des bourses. Ces
discriminations paraissent aujourd'hui extrê-
mern!'nt humiliantes. Celle de la bâtardise. qui
l'rappa notamment Erasme, fut toujours seniic
commc tel le.  I l  n 'en étai t  pas de même pour
l 'autre. I l  y eut peut-être au XVIe siccle drs Ju-
lien Sorcl inconnus à qui elle inl' l igea, en ell 'er.
d'irrémédiablcs traumatismes. Mais il suffir de
lire des récits du temps, tels qubn en trouve
dans des. dialogues latins à I'usage cles classes,
pour vorr que tous consiclèrent la pauvreté
comme lâchc'use, mais nullement di[radantc.
Les écolicrs sans ressources pratiq;cnt cou-
rammcnt la mendicité ct, sans paraître sou[l'rir
tlu nroindre complexe, se donnent l 'un à l'autre
lcs rccefles pour quc la quôtc stlit plus l'ruc-
tur: use. Il faut allcr chcz les gens richôs. ttc prci-



lÉrence lcs jours de fôte, quand toute la mai-
sonnée esl à tilble. Dcs convives qui s'apprê-
tcnt à fairc un bon repas n'auronl pas le cocur
dc rcnvoyer des étudiants affamés, surtout si
ceux-ci savcnt lcs amuser. Et les voilà parlis.
sous le solcil ou sous la neige, en récitant, pour
se donner du courage, les vers ou Horace dit
que celui qui vcut devenir poète doit savoir
supporler lc froid et lc chaud (Horace en par-
lait fort à son aisc) et en se rappclant la vie dcs
grands h<lmmes de l 'ant iqui té qui durent com-
n]encL'r  par lourner la meule. I ls espèrent aussi
qu'au premic'r  jour de marché, i ls aurt lnt  dcs
ntluYelles de chez e ux. que leurs parenls auronl
profitc< de l'occasion pour leur en\/oyer, soit un
peu d'argcnt, soir l 'éroffe d'un vêremenl d'hi-
ver. Toute leur lerreur est d'apprendre qutln
les invite à rr'ntrer au village, soil qubn ne
puisse plus les entretenir davantage à r,ivre
sans rien gagner, soit qubn ait besoin d'cux
pour les travaux des champs. S' i l  en est ainsi .  i ls
devront renoncer à leurs chères étudcs. C'csr
pourquoi i ls sc- résiqnenl à rour plurôt qu'à
quit ter le col lège. Combien de garçons furent
ainsi  interrompus dans leur dér,eloppemL'nr.
sans parler dcs mi l l ions de f i l les pr ir 'ées depuis
leur naissance de roule possibi l i ré de dér,elop-
pement intel lectuel l r7

' È ' F *

Vous aurez remarqué que, pour ér'oquc'r la f i-
sure de lrlarie Delcourr. jc fais derjà appel i i
l \ {ar ie  Delct )ur t  c l lL ' -ntênre.  at ' ranclonnant  les
rares tén.loignagcs oraux. des tdnrOisnaees
qu' i l  se ra i r  t r 'n t1rs c je songcr  à recuci l l i r . i . : r r - les
plus jcuncs dcs é lcres dc-  I r {ar ic  approchcnt  dc
la soixunta inc. .  Cc.r ta i r ts  dc.  c€s souVcnirs  ( )1 i l
c ; lc i  enrr . .g is t rés par  la  RTBF Liegc au lcndc-
main dc sa mort .  d 'autrcs par  la  lv te id iuthù 'quc
provinc i l le  c ie L icgc.  quclques anni 'cs p lus
tard.  On e ' t ' l  l11)uvL'nt  l russ i  dans lcs r t r l t iccs r ré-
cro logiquc 's  c icr i tcs i l  1 ,  a d ix  ans ct  d lns l ' I  I tn t t -
rrtage à ,l luric Dcl<'tn,r7, rcles du colloquc. or[a-
nisé à l 'Univcrsité de Lic\te. en novenrf.trc
r9 t i2 .
Ntais la  vc i r i ta l ' r le  lv tar ic  Dclcour l ,  c 'cst  dans
s()n ()L'uvrL' qu'i l  faut lu chçrchcr. LJnc oeuvrc
(f ur conlmL-ncc prtr un ()uvrûtlc sur 1-(,J Im(ln(-
lt()tts d(s Tru74it1tt 's.qrl,(..ç (,/ l ttt i tt,t c,tt I. 'ntncc le-
l t t t is  l t r  I lu tu issr t t t<, t ,  (Bruxcl lcs.  I925) .  Dans
cct te étude,  commc dans cc l lc  qu 'e l lc  consi t -

crera en 193-f à Lu truditiott dcs ('ortritlucs utr-
ciatts ett Frun<'t, utunt llolièrc, clle antlysc lc
problènre capital  dc la traduct ion. auqucl el lc
rcviendra durant t()ule sit vie.N plus qu'cllc nc
dresse la liste dcs nbcllcs infidè'les". car c.llc
n' ignore pas quc la cul turc d'unc époque nc
s'évalue pas en tL 'rmcs purcmcnt quanl i tat i fs.
Or, c'est bicn la culture d'unc épt4ue - la Re-
naissance - qui l ' intéresse; elle veul monlrer
commcnl cette cuhure. qui est une culture hé-
ritée, s'articule avec la vie. comment le patri-
moine des Anciens entre dans la circulation
des idécs de l'époque: <Ce qu'il y a de nouvciru
al()rs. nole-t-elle. ce n'est pas du lout la
connaissance des textes grecs et latins. qui n'a
pas manqué au Moyen Aee, mais l'util isation
des valeurs ant iques dans un monde chrét ien.
utilisation qui n'a pas été sans des torsions par-
lbis assez brutales.> Marie Dclcourt aimait ré-
péter qu'il ne fallait pas se laisser enfermer
dans un suiet,  mais qu' i l  fa l la i t  roujours inter-
venir  là ou i l  y a un croisement:  ic i .  le passage
de l 'hel lénisme au christ ianisme. disair  Gui l -
laumc' Budé. du verbr, 'au \ t rbe. dira Erasme .

: * * *

1936 est l 'année de la canonisar ion de Thomas
More, mais aussi le 400e anniversaire de la
mofl d'Erasme. Ir4arie Delcourt choisira de fê-
tc'r lvlore plutrit qu'Erasme, sans doute parce
qu' i l  1 '  avait  des tâches plus urgentes dans le
donrainc'  des études nlor ir .nncs que dans cclui
dc's étudc's r i r lsnr icnnes. En 193(r.  i l  n 'existai t
pas encor!. d'c;dition ni de la correspondancc
dc lvl<lre ni dL- son ocuvrc lu plus célèhrc. l 'Uar-
1tic. La prcmic,re édition critique de cct ou-
vraqe sera l i lcuvre dc l r4ar ie 'Delcourl :pour la
prenrièrc fois, ce tcxtc' célèbre esl considc;rci
conrlnc devant êtrc étudié c-n s()i avec l' idée
r1u' i l  f i rut  lc ct lnnaître pour atteindre la pcnsél.
e t l ' i lrt dc lt{rlrc. IVlaric Dc'lc<lurt s'inlcircssc au
st l le dc'  l 'aulcur.  à la langue. aux lcrmcs rarcs
qu' i l  ut i l ise; el le mult ip l ie les nores {ramntat i -
cales r f in,  di t -el le,  de saisir  le mouvemcnt
d'une langue toujours vivante. mais à la vei l le
de sc'scléroser.
La mômc ilnnc;c'. Ir{arie Delcourt public aussi
unc l raducl i r ln dcs ()ct tyrcs <' l rc is ics dc Tho-
tnas Morc: quclclucs poc'mcs anglais ct  lat ins.
des extraits dc l'Itistoira de Ri<'lruxl l1l. de la
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correspondance, des ouvrages religieux et sur-
tout un abrégé de l' Utopie, faisant saillir les ar-
ticulations de la pensée de I'auteur. Elle don-
nera une traduction intégrale de l'Utopie en
1966, trente ans plus tard (réédition en format
de poche: Paris, GF-Flamnarion, 1987).

Dans la foulée, elle publie de nombreuses
études sur Thomas More, sur More et Erasme.
Comment parler de More sans évoquer son
<darling> Erasme? Comment ne pas rappro-
cher l'Utopie de l'lnstittrtion du prince chré-
tien?Mane Delcourt retrace I'histoire des rap-
ports amicaux entre les deux humanistes qui
s'amusaient à rraduire Lucien en latin; eile
consâcre des articles au pouvoir du roi dans
l'Utopie et âu prince selon le voeu d'Erasme.
Les deux amis partagent la même doctrine du
prince fait pour le peuple et non du peuple
pour le prince, la même horreur de la guerre, te
même mépris du métier de soldat. Mais
Erasme, en matière de guerre, est bien ptus ra-
dical que son ami anglais. <More, en effet, fait-
elle remarquer fort justement, aborde le pro-
blème politique en parrant d'un souci dbidre
social - assurer la permanence de l'Etat.
Erasme aborde le même problème avec un
souci dbrdre moral: il veut que le prince soit
chrétien, sente. juge, agisse en chrétien. It
n'exige que cela, mais tout cela. Et cela va
l'amener à une position qui, en dernière ana-
lyse, sera bien plus révolutionnaire que celle de
More lui-même. Erasme, en effet, rejette toute
guerre, quelle qu'elle soit. More, lui, sait qu'un
Etat qui veut durer doit tenir pour tégitime la
défense de soi-même. C'est pourquoi il ne peut
franchir le dernier pas ni arriver à l'absoluè in-
transigeance d'Erasme. Il était certes ptus An-
glais qu'Erasme n'cir:tit Hollandais. Mais ilétait
bien plus citoyen du monde qu'il n'étair sujr't
du roi  dAngletcrrc.  ( . . . )  Nous avons de bonncs
raisons de croire que More a évité de meilre
l'Utopie sous les yeux de Henri VIII. Au
contraire, Erasme a offert au futur Charles-
Quint un exemplaire somptueusement relié dc
l'lnyittttion du prince chrétien. Le prince de
Castille a peut-êtrc lu quelques lignes de lbu-
vrage. Il I 'aura trouvé inoffensif,On ne peut at-
tendre de lui qu'il air compris que ce petir livre
poli, défcirent, flaneur, détinissait sa totale dé-
possession.>
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U Utopie et l'lnstitution du prince chrétien da-
tent de la même année: 1516. Ces deux ou-
vrages de philosophie politique sont contem-
porains du Prince de Machiavel, dont Marie
Delcourt ne parle pas dans ses travaux de
1936. Elle réparera cet oubli dans sa traduc-
tion de 1966, oir elle explique longuemenr que
Machiaveldécrit ce qui se passe et More ce qui
devrait se passer. Elle n'a pas torl de présenter
l'humaniste anglais comme un anti-Machiavel,
encore qu'Erasme, me semble-t-il, mérite da-
vantage ce titre que More.
La première publication érasmienne impor-
tante de Marie Delcoun date de 1938. Pour
servir d'introduction à la lecture du grand hu-
maniste, elle édite, avec son élève Roland Cra-
tray, Dowze lettres d'Erasnte. rrll s'agit de lettres
à demi personnelles. adressées à un ami et
contenant toujours quelque chose qui est pour
lui seul, mais écrites par un homme qui garde
un double de toul ce qu'il envoie, qui songe à la
publication et pense aux lecteurs futurs. Au-
cune forme littéraire ne s'est révélée mieux
ajustée au génie d'Erasme. C'est par des lettres
ouvertes.qu'il a le mieux, le plus aisément com-
muniqué avec le reste du monde. (...) Il songe à
l'amiauquel il écrit, au petit cercle qui va tout
de suite entendre lecture de ces pages vives et
hardies, qui en prendra des copies, lesquelles
circuleront, plus ou moins à son insu, avant
d'être imprimées. Pour cette audience res-
treinte et sure, il trouve d'emblée le ton naturel
et jusle.)

Comme l'édition del'Utopie, cette édition esr
pourvue d'abondantes noles grammaticales,
de remarques précises sur la langue et le style
d'Erasme, sur son goût pour les diminutifs, sur
la variété de son vocabulaire. Marie Delcoun
dresse la liste des termes rares. recherche les
auleurs anciens chcz qui Erasme a pu lrouvcr
le mot qu'il emploie, signale les mots qu'il a
peut-être forgés lui-même ou qui soni em-
ployés par lui pour la première fois dans le
sens qu'il leur donne. Personne n'a fait mieux
depuis! Nous manquons de bonnes études sur
le latin des humanistes et nous aurions bien be-
soin d'un dictionnaire néolatin-français! Marie
Dclcourt a montré la voie.

En 1944, elle publie un petit Erusnre (récrdi-
tion:Bruxelles, Labor, l9tt6), un petit Erasmc



comme il y en a maintenant dans la plupart des
collections de poche. Le sien est le premier du
genre, ou presgue; les suivants lui doivent
beaucoup. Marie Delcourt revient dans ce li-
vre sur I'amitié de More el d'Erasme. sur la
morale humaniste de la guerre et de la politi-
que; elle retrace aussi I'hisroire des Collôques,
ou s'inscrivenl trente cinq années de la vi'e de
l'auteur, et, sous le titre <La gaîté d'Erasme>,
elle consacre quelques pages bien enlevées au
caraclère de I'humaniste, <l'une des personna-
l i tés les plus arrachanres qui fût  jamais>. El le
parle avec une cerlaine tendresse de I'Erasme
des dernières années, malade, fatigué, désabu-
sé. A la fin de sa vie, elle sera beaucoup moins
indulgente pour cet homme dont <la suscepti-
bilité et la sécheresse de coeur devienneni. la
vieillesse aidant, grimaçanles>. Erasme avait
fini par I'agacer, m'a confié Alexis Curvers.
Sans doute avait-elle trop Iu la correspon-
dance. ou les pet i ts côtés du grand hommè ap-
paraissenl en pleine lumière!. . .  More, par
contre, n'a pas connu d'éclipse: il est rèsté
l'homme de toutes les saisons, et parliculière-
ment de Ia dernière.

Erasme et More:amis inséparables, f igures in-
dissociables dans l'esprit er dans le ôeur de
Marie Delcourt, dans son oeuvre aussi. Mars
sans doute, comme l'a dit Roland Crahar,.
Ir{ore érait-il l 'auteur selon son .n.u, ét
Erasme l 'auleur selon son espri t .  l l  me scmble
que cela se sent dans les dernjères pages de son
Erasnte:<L'écriture de More est pleine de ces
trai ts ou les graphologues reconnaissent une
exrrême sociabi l i té (par exemple les boucles
superf lues qui comnrencenl el  terminent les
mols) el  beaucoup de fantaisie:  ce sonl bien là.
en effet .  les éléments de l 'humour. Les qrandes
lettres dépassenl les autrcs: s igne de màcJesric:
|e. ,4/  majuscule de la signatuie est une simplc,
minuscule à peine agrândie; mais i l  1,  u un"
sorte d'audace heureuse, joyeuse. dans les
boucles qui rerminent les â, lés.t i  dans le trair
Iter et harmonieux qui amorce le fde Thontas.
L c qui frappe dan.s l'écrilure d'Era.sme. c.e.st
t l  r rbord sa prodigieuse j ! -unesse: est- i l  possiblc.
qy. 

1:  t rair  f in et k iger.  ces accents haurs pla-
cc's. d'une façon aéricnne (r,o1,ez le mot greà d.,
la secon_dc l igne),  ces r  rypr igraphiquÀ aicnr
ele l races par la main d'un homme t()r turé par

la goulte et la pierre? Un seulsigne de farigue,
mais qui trahit en même lemps bien de la co-
quetterie, c'esl le v qui otrainen sur la ligne
avant de se relever. On est étonné par tant
d'harmonie. C'esl une écriture d'afliste: vovez
l'extrême simplicité des lrairs, les majuscules
typographiques (C S, A, D). Esr-it possibte
que I'homme qui écrit ainsi paraisse presque
insensible aux oeuvres d'arl, au point qu'il a pu
passer des mois à Rome sans rien dire de ce
qu'il y a vu? Jamais on ne nous fera croire
qubn puisse ainsi écrire sans avoir un goùt raf-
finé. Et alors on se souvient qu.Eiasme a
consenti à se faire peindre par lrois arlisres:
par Quentin Metsys, par Holbein, par Dùrer.Il
savait choisir. Il savait dessiner aussi. Vovez
l'amusante caricature qu'il a faite de lui-même.
Il a vu, avec une justesse parfaite, son long nez,
sa bouche rentrée, son perit oeil malin. ET il en
a ri, comme il riait de tout. Intelligence claire,
critique, ironique (voyez les poinres un peu
trop aiguës qui rerminent les r7. peu de faniai-
sie, bien moins que dans l'écrirure de Thomas
More, mais un grand, un puissant élan intellec-
luel: voyez l'admirable E qui ouvre la signa-
ture; chaque détai l  en esr inventé, hardi ,  auda-
cieux;. le trait margue de Ia coquetterie, de la
conscience de soi. L'homme tlui signe ainsi sair
ce qu'il vaut, mais il se juge d'un iegard aussi
net que celui  dont i l  juge le reste du monde.
Ecriture _eaie. Gaîlé supérieure de l' intelli-
gence qui jouit de son propre jeu. de l'esprir
cr i t ique qui appl ique sa f ine poinre à roures
chose.s, de la lucidiré parfairemenr exercée qui
sai t  dist incuer les vraies valeurs.>

' * : t *

Marie Delcourt  s 'est intéressée surlout au
printemps de l 'humanisme. sl ,mbol isé par lcs
muguets et les violet tes sauvages du portrai t
d'Erasme par Dùrer, à cerre pélioOe al Xtrle
siècle ou les humanistes se sent irenl  heureux,
grisés par le vin des idées nouvelles. enivrés
par la pensée du monde nouveau qui sbuvrair
devant eux, la période oir, pour reprendre ses
propres lermes, I 'humanisme est plus vivant
clue scolaire. A partir des années '.50. 

À{arie
Dc'lcourl consacrcra toutefois plusieurs arti-
c les à l 'humanisme dans la seconde moit ié du
XVIe siècle. aux Pays-Bas et à Liège. Elle avair
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entrepris la publication, avec Jean Hoyoux, de
la correspondance - douze cents léûres _
d'un humaniste bien de chez nous: Ganrois de
naissance, Liégeois de coeurr Anversois
d'adoption, puisqu'il sera le deuxième évêque
dAnvers. Les Liégeois d'aujourd'hui ont ou-
blié son nom: Liévin Toirentius, mais ils
connaissent sa maison, qui est toujours de-
bout, rue Sainr-Pierre. Cet homme d'Église, ré-
moin et artisan de la Réforme catholiq-ue, pro-
tecteur des Jésuites. mais aussi de Lambert
Lombard, conseiller des princes-évêques de
Liège. a édiré Horace et Suérone, mais il n'a
connu de l'humanisme (ni l 'épanouissement
érasmien, ni l'euphorie rabelâisienne, rnais
seulement le docte prolongement assuré par
son ami Juste Lipse er par son édireur Chiis-
tophe Planrin>.

Jean Hoyoux a raconté I'histoire de cette édi-
tion monumenrale: <C'est peu après la Libéra-
tion que nous est venue J'idée d'écrire un srand
ouvrage ensemble. Nous allons maintànanr,
m'avait-elle dit en riant, leur envoyer de la
grosse production dans les gencives. ô'est ainsi
qu'en 1947, nous avons entiepris l 'édition de la
correspondance de Torrentius (3 volumes de
600 pages chacun). (...) Torrentius, évêque
dAnvers, mais auparavant vicaire-généial
d'Ernest de Bavière à Liège, avait pris-le soin
de garder les minutes des ientaines et des cen-
taines de lettres qu'il avait écrites dans sa car_
rière.(...) Ce manuscrir. je I'ai copié au moins
trois fois d'un bout à l'aurre. Voici pourauoi.
Selon norre mérhode de rravail, à Ma'dame er h
moi. je déchiffrais les terrres de Torrenrius en
laissant un blanc remplaçant les mots que je
n'avais pas su lire et, dans ce blanc, ie .Lttal,
autant de points que de lettres non déchiffrées.
Lorsque j'avais recopié une vingtaine de mis_
sives de Torrenrius, je les envoyiis à Madamc,
oans sa maison de l'avenue Jules Neef à Tilff.
Madame examinait mes copies, ponctuait le
texte et me faisait des suggestions pour tes
mots laissés en blanc. Beàucoup dË choses
étaient résolues par lettres. pour lés mots à lec_
ture coriace, nous nous réunissions dans le ca-
gibi avec pour arme un dictionnaire latin.
Lorsque je pouvais déchiffrer les premières
lettres du mor ill isiblc, ta solution était relarive_
ment facile en parcourant tous les mots du dic_
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tionnaire commençant par les deux ou trois
premières letlres qu.e j'avais lues. Mais lorsque
seules les trois dernières lettres du mot étaiènt
lisibles, la difficulté était autrement grande er
nous avons alors bien souvent déploié ne pas
avoir à notre disposition une sonè de dicrion-
naire à l'envers où les mots auraient été classés
par leur finale. Parallèlement à ces déchiffre_
ments, il fallait faire des recherches de diction_
naires pour identifier tous tes personnaÊes ci_
tés et les événements dont il était quest'ion er
c'est ainsi que Marie Delcourt hejléniste er
spécialiste de I'histoire des religions et de t'hu_
manisme s'est mise avec moi à étudier I'histoire
de Liège et elle jongla vite, avec une maestria
efonnanle, avec les chroniques et les revues lo_
cales, les biographies er les bibliographies his_
toriques et même avec les volumès de la Ges_
chiedenis van Antwerpen du chanoine Flons
Prims. Cette édition de Torrentius qu'elle réa_
lisa avec moi prouve à quel point la vaste intel_
ligence de Marie Deléourt était universelle.
Elle s'adaptait immédiaremenr à toutes les dis-
ciplines er à roure.s les époques de t.hjstoire.

Nous avons consacré près de sept années à
l 'édi t ion de Torrenrius (19.t7-1954) mais,
qubn ne lbublie pas, Ivlarie Delcourt pendanr
ces années n'a pas fait que cela. Elle menait de
front l 'édition de la correspondance de Tor-
rentius et ses grands travaux sur l.histoire des
religions. Elle aimait avoir plusieurs livres sur
le métier en même temps. L'un me repose de
l'autre, disait-elle. Du repos complet, Marie
Delcourr n'en a jamais prii. ette a tàuaillé tou,
les jours de sa vie. Son labeur sans fin se faisait
toujours à un rythme égal. Elle dérestair les
coups de collier et les travaux qubn bâcle en
passant une nuit blanche. Son labeur était ré_
gulicr et infini comme sa parience. Elle étair en
lout et pour tout d'une ponctualité et d.une ré_
gularité d'horloge bien huiléc.>',
Marie Delcourt a édité Torrentius, elle ne I'a
pas traduit. Mais peul-on traduire Torrenrius?
È.t cela veut-il la peine de le traduire? C.est aux
oeuvres maîlresses de la Renaissance que Ma-
rie Delcourt voulait gagrGT-ttçs lecteurs. cc
sont les grands texres qu'elle ctésirair à tout ori.x
ofaire lire.et gouterr. Et c'est pourquoi elle en-
courageait les spécialistes à donner cJe ces
texles des éditions qui ne soient pas lr()p sa-



ler Ie souvenir du Trianon liégeois, siège des

fêrcs de Charlenngne, afn de développer en'France 
Ie sentimenl impérial, menacé par les

prodromes de la Révolution.

Revenons à notre texte. Il va Y)ns dire qu'il ftu
écril en latin, par un chroniqueur des premières

années du IXe siècle. Comment se fair-il qu'il

nous cst orrivé traduil en fronçais, dons une
rttsrn'oise réductiott de lo fin du 2e millénaire ?

lbici. II y,avait à I'Université de Liège , ou XXe
sicc'le, un professeur d'histoire nontnté Halkirt,
corruplion évidente de Alcuin. La direction de
I'école de Liège est donc resÉe dans Ia fanrille
Alcuirt ou Halkin pendant plus d'un ntillértaire.
Ce professeur portait Ie prénom de Léon, celui
nûme du pontife qui avait sacré Charletnagne
en 800: on voit à ce détail Ia force de la tradition
carolingienne dans Ia région de la ll|euse. Ce
professeur Halkin a eu une longévité peu com-
ntune. En efet, il enseigna de lW à 1976, pett-
dunt près de 80 ans. A la fn de sa vie, il sentble
s'etre fait appeler Léon'Entest, c'est-à-dire, ett
dialecte gerntanique, Léon le Sérieux, pour rë-
pondre probablement à des détraaeurs qui lui
reprochaient d'avoir eu une ieunesse frivole. Ott
aurait tort de voir en Lëon et Léort-Entcst Hal-
kin deux personnages diférents: de nûnre, I'ad'
jonctiort d'un adjecrif a fait croire atu historierts
que Charlenngne et Fe li-t Alagnelte sont deux
personnes, alors que ttous avotts dérrtorlré c1u'il
n'\ 'e,t o qu'une. Or, ce Léon ou Léott-Erttest
Halkin avait l 'habitude de faire tradtrire ctr
idionte vtlgaire lcs vieillcs chrottiqucs lutittcs da
lu régiort. Nous le Jcvofrs par de ttorrtbrcttscs
chroniques d'étudiants qui se lantatttertt stt lu
difiailté du travail. Le texte que ,tou.t avons ltt
plus lruut est cermittenrcti l utrc ntatrvtise IrQ-
ductiort d'élèt,e d'une phruse latitrc qui disait
sintpletneril:

Le l9 décenthre dc I'an 800, lcs étudiants ct pro-

lësscurs de I'Unive rsift de Liègc, réuttis arr Trio-
rton, fêtèrant pour la premit,re fois lc c'ottrortna-
trtt'rtt de l'hcureux e,npcreur, leur clrcr patit
('lrurles-le-Grond.

Lc tc.rtc, ainsi lu, est parfit i tentent <'lair.t?

Cher frère et ami Léon,

Je vous écris du ciel où je suis, comme vous I'a
appris Ie bon pape Pie XI, qui est parmi nous
depuis bienôt u,t e,t. Je prends plaisir à sa cont-
pagnie, car c'est un pontife doae et pieux, mais
je vous avoue, cher frère Léon, que i'en atlends
davantage de la vôtre, quand il vous plaira ou
quand il plaira à Dieu que vous te niea nous re-
joindrc, car vous êtes, conrme moi-ntême, un
hontnrc gai, ainrun! Ie rire et Ia plaisanterie et je
crois que nous serons heureux ensentble he
merry together, comnrc on disait dans Ia langue
que je parlais de nton vivanl). Je serai heureux
aussi de saluer votre chère femme Denise, qui
ainte contnte ntoi-nûnte Dieu et tous ses dons
et qui apprécie ce qu'uu bon vigneron a fait sor-
tir de son pressoir, ce qu'une cuisinière active el
dévouée fait sortir du four de son poële. Je vous
avoue aussi que je nte propose de lui dennnder
quelques éclaircissetnents sur les idées dont
nnn bon fi'ère Copernic nre rebat les oreilles.
ll'lais je n'erttettds riett à cette astronomie qui
bouleverse tout ce que j'ai appris et je co,npte
sur Denise pour nrc meltre au courant de ces pé-
rilleuses nouveautés. J'étois déià ntort depuis
bien dcs attnées quand Copernic' ittt'enta de
ntetîre la terre uutour du soleil, ce qui est bien
étrotrge. Àt<trt ani Eravrte m'engage vivenrcrû à
ne pos prêrcr I'oreille à ces nugae (contnrertl
ditcs-t'orts ct'lo darts votre lurtgage v'etllon?1,
nnis, j'ai beuu faire, je tr'arrive pas o cesser de
rrt ' irttércsset'û quoi que ce soit.

Toutefois, cc tiest pas pour vous parler d'astro-
tt<trnie que jc ntc nrcts attjourd'hui ert roppoils
ure( rous, ntuis par pitié pour quelqtrcs pauvre s
bacheliers et buchclièrcs que vous tonurea sans
le suvoir, umi et frère Léon. porce que vous êtes
jeune ct quc la t'otnpassiort csl le Jhit dcs rêtes
<'lrcrtttcs, ltcut-être plus encore de <'etrx qui n'ortt

ltlus de ftrc du tout, (e qrti, r'ous le sovca, esl
nton cus. Or donc, il v u quelques jours, une de
ccs baclrclièt'es, pout'lesquclles nn clûre lllcg o
unc dileoion partic'ulière, trc pourant co,npren-
drc utt texte que vorts lui oviea d<tnné à lire, up-
pelu à la /cscor..r.rc trolre soeur ltluric Delcourt,
qrti a trott'ré dans nrott livrc dc Nullepun des
<'/ro.scs bicrt t'ttric'uscs, uutqucllas jc rt'uvtis pus
loujours sortgi ntoi-trûnu': quand allc orrivcru
ici, si elk v urrivt jurrtuis, j'utrui bictr des expli-
<atiotts ù ltti dctttuttdcr. trluric l)al(ourt ov'eit
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awc elle ce jeune fou qu'elle a éporcé, en qtni
elle a vivi les c'onseils de mon ami Désiré de
Rouerdanr dans son Eloge de la Folie rJrri,
cornnrc vous le savea, m'eil dédié, et elle u eu
bien ruisott, <ttr ils ont I'uir foft heuretr. Tbls
deu-r ont pris les uvis d'une jeune disc'iple habile
en lu lungte lotine et à eux quatre, après bien
des hésitutions, sont urrivés à reconstitrrcr lu
pensée burburc Ete le cltroniEteur dis.siturtluit
sous un jurgtttt digtre d'utt cunne ou d'utt J'rutt-
t'b<'aitt. Si je purle uittsi, <"est que je suis, li'èra
Léon, que rotrr et rctre chère I'etntrte erperra et,
astrologie, vous iêtes pos plus prontpts qtrc rrrci
à v,ous scntrduliser de quoi que cc soit. Ert<'otc

faut-il que je rcts dise que, lorsque f 
'ui 

écrit lu
chronicpte drt règne du roi Richunl ltrl, je ne
srrr sen'i d'tttre lungrrc qtt'un uttti des horttrcs
lettres puisse ettlewlre. ll n'ett est poittt uinsi de
nrylord Chapeuurillet' qtû attrait ntiatt.r luit
d'écire eil sort yxttois qrrc durts lu luugue da
suitrt Augrtstitt. Etlirt, la ba<'helière est urrifte i
c'ontprerrclre à peu près cet irtJrirtte c'harubiu,
nnis, deprris |ors, ntu rie ici ey devenue itrtpo.s-
sible. D'aborzl, nn fille ,lleg a appris Iu c'hose :
elle dit que rotts êtes tut bourreau d'enfrtts, qtte
januis, art tetnps où je lui apprenais le grec, je
ne lui ui donné des tu<'ltes aussi occablantes, el
elle ufirnrc qrte de rclles diJfi<ultés sottt ltites
pour dégoûter les bucheliers des études et ttott
pour les I unirer. Si etrcore il n'l'urutit quc .lleg
pour être en htrntert4 c'e ne serait rien. i\'otts Ji-
nrssons torlottrs, elle et nrci, pdr ilotts etuuulra.
lllais Erasnte a oppris la cltose et trc décolt;re

pas. Il est luietr.t tl'upprerdre que, dutu les
école.s, on c'a,ttitute à lire un lotin barbure où
oucune rigle n'et upplirluée et urtcluel Plutrte
Iui-mêtne raJitseruit dc rictt corrrprenttrc. ,\'otra
Jièra Désiré ututotu'e I'irnetttiott, .l/ r'olr.r ('olr/i-
ttrte: à utcabler uittsi t 'os étudiutrts, d'uller vttts
lire, qtturttl t'()t$ serc: en pttreutoire, la ta.ute
t'o t n p I e I d t' t t I t t t nt t rgt t t' t1 r r' i I 1t xt r r o t tç' u ! ) ( ) t t r .\ u -
lucr vlre prirtce I'hilippe dit lc IJeutr, et c'clu
jrcqu'à c'e que l'ol.r ro-r?: en étut de tu tncttre itt-
Iégrulenrcnt ert lunglrc v'ullortrrc. Je suis, tarrs le
ssv'ea, nroirts bouillunt que notre frère Désiré,
mais jc votts pric néuntnoitts, pur Notra-l)utrrc,
de cortsidérer qtte les butlteliers ont uppri:; le h-
tin des grunds sieclcs et qu'ils rte pauvert! riett
enlertdre srlrs grarr</s eJlorts urt jurgon das âtr4as
d'ignorance. I'eut-être aurait-il ntieu.r vtlu,
pour ett.r, qtt'Erasme et ntoi, sans parler de Bu-
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dë, de Vivès et de quelques outres, nous ne vins-
sions pas fuire eJlort pour reslaurer les bonnes
lettres. Cur, si trous n'étiotrs pus venus, les jeunes
gens purlcruicnt tous uujourd'hui cotnme n^-
Iorcl Chupeuuvillc et (ontnte /c theoklgus qui-
dam que j'ui tttis ctt scène dans lUtopie et En'
lllurie Delcourl nt'aJfinne ettc' un lière pri-
chcttn

F.nJin, clrcr Jière Léon, songei. uussi que Julat-
Césur Sculiger est décklé, si uorrs t'otttintea, à
aller rotts tirer pur les pieds el à vous lire ses
oertvres sttr lu prét'ellcn<'e de Cicéron justlià ce
que vous lcs sttc'ltie: pur coeur Je suis bien que
Scnligar et etr ertfer, nlr:.is ces esprils <'lugrins
putveril rous tknmar bien des ntouvais rêves et,
qtlnril à nrci, ia xntlwile que les vôtres soient
pleins de botrltettr et d'imuginutions hertreuses.

Ert foi ete quoi t'ous bénit et saltrc

Tlnnus hlore,
en son vivctttl çlwtx'elier dAngleterre pur la vo-
Ionré du roi, pttis décnpité et, por lu grûc'e de
Dieu, Tënroitr de su divirrc vérité.

* : i : f

Comme j'aurais aimé mieux connaître lr{arie
Delcourt !  El le est tout ent ière dans ces l ignes.
la grande dame de l'humanisme: lvlarie Del-
court était une femme de coeur. qui croyait à lu
vertu des mots. En cela aussi. elle reloint ses
chers humanistes.

Nolcs

1  l )  Pr rJxrs  rappor re i  par  l i r chne '  dc  QUATREBARBITS.  t  ) re
Irttnlt '  lunn' lu tx'ur' . l luit l)t lcrxtrt, d:ttts 1-l trr ' xtrlLttrrtt.
1 .  j -1 .  p .  5  l -51 .  L i i ' ce .  l , )7 ( / .  [ )anr  l c  mi .n rc  nunte i ro .  r rn  l in r  ru r r r  h
n ( ) r i c c d e  J . l f ( ) \ 1 ) U X . ( t k ' ! t i , t t t . ' l . t , i l r , l t l u l t t ' t t . t t ; t ' . . l l u n t ' l ) t l '
r  o i r r t  1 p .  J 5 - 5  I  ) .
( l ) A .  ( ' U R Y I - - R S .  / . r  r t r / , ' , l r . \ h i L  I ) . ' l t t ' u t t .  d a n r  / / , , r t r t l t { ,  , r
. \  I t tù (  I  ) rh  t , t t  t  t  l \ .  15- l  l .  l - i cgc .  l . l$ .1 .

(  l )  l \ l .  l ) l :1 . (  (  ) [  l {  1 .  / r r r r .q r ' r  r / r ' ( i r r r  r ' .  p .  } i . ( ) .  [ ) l t r t r -N; rn t r t r .  l ( ) i ' ,

( l )  IU .  l ) l :1 . (  Ot l l { l  / r r r rg r ' r , k  (  i r l tL ,p .  :ô ( } - l :8 .

(5 )  M.  t ) t r l - (  ( )U l t . l  c t  l l  (  lS t :L I : ' l - .  I l t l g i<pn '  15h7.  l .u  I ) r : tny
I ir trt l t !r ntt lt l \t:- l l ,r.s pur .l l trrin' I tuk tt it rt ( iui, t untr nr. p. I l '
l l .  l l r u r e l l c s .  l 9 l . l .

(a ) )  N f .  D l :1 . ( ( ) t lK l 'e t  P  C lS l - -L I lT .  . l l o r ru r iu t .  l i r v rg r  a r . t
I \ t t  t -  l l u t  t  I  J \ )S  t ,  p .  : { ) .  l l n l \ c l l çs .  |9J f  .

(? )  Nt .  l )U l - ( ' ( ) t - l { .1 .  / : r r r la 'n  d tu t r tJ i , i s ,  d i rns  / .c  l , ) r r  l .1 ,u in
l  ( ) t r  l .

(s )  ( i )mnc le  l r i t  rcmarqucr  [ r ) r t  iu \ temcr ] t  L . -F . .  t lALKlN.
.\ltr it I)th rnrrt /,\ '9l- /(,rlt dJn\ l l tblt ' t l tt:11nL l l l tuhutt\tn.. (t l i t '
, t t i l \ . \ tu t t . ' ,  t .  XL l .  p .  5 ( r5 -597,  Crna ' \ù .  l { r79 .

(9). J If OYOUX. ,l lurit Dtltorrrt; s.i l t |c,ur\ l nn ltnri ln'r. Jtr;
I t ' nnrn44t ' t i  l l unr  I ) l tn r r r .  p .  35- i . | .  1 ; | 'a i i .  lVXJ.





l t l  I  l t l l . R l . A f  R l  . .  l l t r t L  l ù h  r n r r t  h r i r t r i t r r u '  i l t  l ' h r r n u n i w r .

J;n: l l t>tr tr t tuyt t i  . \ l i l r i (  I )( l ( \ t r t .  p.  l9-: .1.  Liù.pc. l9f i . l .  Sur lap-

p(rr l  de N' lJne l)ek rrur l  aur r i lut lcr  t ' tarnùcnnc\.  voir  notrc p( l \ l -

l . r r ' r '  . r  L t  r r ' t  r l t t r o t t  r l t  r l t t  /  r a . r r r r ' .  l l r u r c l l c r .  l . l h o r .  l 9 | i { r .

(  | |  )  l ( \ l ( . l r r l l l r c \  P . { r ,  l . r  ; r 1 1 1 1 1 1 . ' t .  l o i \  l ) r t  I  l l l l  R l Â l l { l r .  . t / r r -

n t .  l  t t  l . . ' u ' t  / , \ ( , t / -  / r , / ' 1 , / .  ( l , t u \  l h u r t r u t . t .  À \ ' l l .  n  f r 5 . ( r ( r .  n . 6 7 - 7 t r .

A r ) ! ( r \ .  l u t t l  | 1 . , s ( ,

( | J ) l ir i l ir lr lrgrrcllc. prolcrreut d'J I i\ lÙi tc mt rrlcrnc a l ' t i  nrlcrsrtt i
d( Lia.trt l. cturt ls lrcrc dc ( hallc: lvlugnette. honrnl( prlrlrque lrrs
cti l i 'hre à Lii 'gc. Lc pnrfcrscut Antoinc ( irri{rrrr ritail un l inguistc.
l-c ptofr'scur l-rion Halkin (it l i t un l i l l ini\tc. JÈrc dr lhrstorrcn
l . c r r n - l  .  l l . r l l t r t .

{  1 .1 ) . l c . rn  (  h r r l xaur i l le  c \ t  l ' ru lùur  r l  unc  chr ru t tquc  dcr  c r i r lu r ' r
r le  l - i i ' ue  ç ic r r tu  e r  l i l l rn  ( l . r ( r . : c .  l { } l : -  l { r l ( r l .

e^hbi'Ê/a 
Baleflg
REVUE CULTURELLE ET PEDAGOGIOUE i  ( 1 9 8 9 )  N , , 4



l

I'Eurcpe occidentate, Liège; il est rédigé dans lu
langue que I'on parluit autrefois duru ceue ré-
gion alon fiorissunte: le fmnçais, idiome néolu-
tin. Lu date munque, mois Ie sryle et I'éc.riture
nous perntettent de le dater de Ia fn du sec'ond
ntillënaire, plus pré<'isérnent enrre 1925 et 1950.
En voici la ,raductiott:
Le 19 décembre, les étudiuttts et professeurs de
I'Université de Liige se rëunirent uu Trionon, à
Liige, pour lêter Féli.r n-lugnette... Ic'i, une lu-
cune.
La pfupart des historiens déduisent de ce doc'u-
trtent tltt'il y,eut un professeur Magneue qui en-
seigna d I'Uniyersité de Liège pendant h pre-
ntière ntoitié du XYe siècle. CritiErc à courte
vue, nrcs chers élèves. Interprétation nû'ope:
elle ne ilen contpte d'aucune des diJfiailÉs for-
ntidables qui hérisseu ces quelques lignes. Etu-
diorc-les rtne ti ttne.
Que veut dire, dans le dialecte nëo-latin de In
région liègeoise att second millénaire, ce nom:
Llagne ? ltlugne veur diFe gmnd. Et Erc signtf e
Ia rcrminaison -eile? Pefu, ou, plus exnctemeil,
petite. Magnetrc signiferait donc: le gmnd petit
- contradictio in rcrminis, absurdité manifeste,
d é nonti na i o n i nt p o ssibl e.

Que cache-t-elle? ùlagne, Ivlogne... Charle-
magre! On a retrouv'é à Liège une base de sn-
ue qui porte le nom de Charlemagne. pour-
Eroi? Parce que Liège précisément se v"çnlci:
d'être la patrie de Charlemagne. Lbus I'avez de-
vitté: le Magnette de notre document ne fait
qu'un avec Charlemugne; le mot Fëlix qui tiac-
compagne n'eg pas un prénom comme l'ont cru
tous mes prédécesseurs, mais un déterntinatif:
l' h e u re t tr lt'l u gr t e, I' h e u re ux C ha r I e nn gne.
PourErci lllugtte, ou Charlemagne, est-il dil
heureur ? Le rc.ue notrs donne rout ce qu'ilfuut
pour réponrlre à cetrc question. En effet, il nous
clonne une date: Ig décembre, solstice d'hit'er.
Or, c'est Ie 25 déc'entbre que Charlemagne fitr
sacré empereur à Rome en l'an BN. Les
hommes des detu premierc millénuires
co-nnabsaient trop nnl I'astronomie pour fixer
plus précisément la date du solstice. L'éiéne-
nrcnt qtti vtlut à lllagne ou Charlemagne son
sttrnom de Féli.r, c'ey indubitublentent sott
couronilement à Rome.
Cependant, les fêrcs dont il s'agit n'ettrent pas
lieu à Ronte, nrais a Liège. Le docuntent et j,or-
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ntel sur ce point; nous n'avons aucune raisorr
d'en douten En efet, la forme si curieuse de Ma-
grrette eil restée couronte à Liège pendant plus
cte mille ans pour désigner Charlemagne. Elte
est atrcsÉe notammeil par une plaque d'émait
bleu découverte duns les ruines du quartier tle
I'UniverciÉ et qui porte ceue inscription: Rue
Charles lglagnette. Pourquoi ce diminutif, inex-
plicable à première lecture, dans un document
otfic'iel ? C'est sans nul eloute une plaisunterie
d'étudians sur lu petite taille du père du grantl
empereur: Pépin-le-Bref, Ie Peù. Ce dintinutif
sera devenu, duns la bouche des éudiants lié'-
geois, un surnont anical clans le genre de pù-
chou-. L-buvrage du sav'ant professeur Grégoire
sur.les hypocoristiques, dininutifs et noms 1a-
ntiliers nous prouve d'ailleurs qu'ils étaieru jort
en honneur à cene époque daru la région lië-
geoise, car I'inde.r de cet ouv,rage, qttl seul est
panlenu jusqu'à nous, constitue à lui seul un
fort volume dans notre bibliothèque. La siun-
tion de la rue Charlemegnette, rcute proche tle
I' Uni vers it é, co rro b o re no t re i n t e rp ré i a t i o n.
Fourquoi les éudiants ont-ils fêté te couronne-
me-n! d! l'empereur? Evidenntent parce que
celui-ci avait fondé leur UniversiÉ. eeh esi en
effet confirmé par tous les doatments qui nous
parlent des fondations d'écoles par Charle-
nlagne. Que celui-ci air voulu donner une Uni-
yenité à son v'illage naral n'a rien d'étonnanr. Si
nton hypothèse est e-\ûcte, I'IJnit'ersiÉ de Liège
serait donc la plus ancienne de la presqu,île eu-
ropéenne.
Il me reste à faire deux remarques. La fête eur
Iieu au Trianon. Ce nom désigne év,itlènrment
un lieu-dit de la région liégeoise, probablemenr
peu distant de I'Université. On S,célébra Charle-
nngne au solstice d'hiver de l'un 8N, comnte ie
I'ui démontré. ll est probable que le jour clu coit-
rottnement y fJt conttnémoré régilièremenr
c'lmque année, co,nme le prouve le ntot Guin-
duitle ou guicluille, fête du gi, fêrc du solstice,
attesÉ dsns les chartes du dercrième millénaire.
Toutes ces fêtes avaient lieu au Trianon. Ce nont
fut associé si étroitement au souvenir de Ia g.ran-
deur impériale que ta filte de l'impératrice" hla-
rie-Thérèse, la prin<'esse ùlarie-Antoinette. tle-
v'ettue reine de France plus de mille ans après le
couronnenrcm de Charleûug,ne, donna Ie notn
de Trianon à un de ses châteaux près de lraris.
Elle c'herchait airci, sans orK'un doute, à ruppe-



vantes, à traduire ces auleurs qui ont eu le tort
d'écrire en latin: <Qui ouvre encore Lefèvre
d'Etaples ou Budé? Si lbn faisait dans le Quar-
tier latin une enquête sur ce dernier, on ap-
prendrait, je gage, que c'est le fondateur d'une
collection ou les classiques grecs sont impri-
més sous couverture jaune et les latins sous
couverlure garance.) Marie Delcourt - elle a
été entendue - va jusqu'à réclamer la lecture
d'Erasme dans les écoles: nCeux qui, à l 'épo-
que ou l'Europe latine était une réalité, ont
écrit dans la langue de tous les penseurs de leur
tcmps, ne peuvent donner que de bonnes le-
çons aux écoliers de l'ère de la S.D.N.>
Toute sa vie, Marie Delcourl a prêché d'exem-
ple. S'il fallait, dans son oeuvre, <élire une
seule fleur comme fait Dûrer lorsque, dans un
portrait, il met à côté du modèle un brin de
muguet ou quelques violetles dans un verre
d'eauu, je choisirais sa traduction dela Cones-
pondance d'Erasnte. Cenes, elle n'a pas tout
lraduit, mais elle a revu chacun des onze vo-
lumes (plus de 3.000 lerrres) er elle en a pris
plusieurs à son comple, notamment le premier
- le plus difficile - et le dernier. Rares éraienr
ceux qui croyaient au succès de I'entreprise!
lr{arie Delcourt y a cru. Elle disait que le latin
d'Erasme étair facile. Sur ce point, elle avait
tort, je crois, mais elle a eu raison de se trom-
per: sa traduction rend d'immenses services. et
pas seulement aux étudiants!

La démarche de Marie Delcourt. historienne
de l'humanisme, n'esr pas différente de celle
des humanistes de la Renaissance. Ceux-ci fu-
rent d'abord des découvreurs de lextes tombés
dans lbubli: Marie Delcourt, elte aussi. a exhu-
mé quantité de textes qui dormaient dans les
bibliothèques; je pense, par exemple, aux de-
vorrs des élèves du Collège liégeois des Jéro-
mites retrouvés dans uné vieille reliure. Les
humanistes se soucièrent de donner de bonnes
éditions des textes ramenés à la lumière:Marie
Dclcourt parta[eail ce souci du retour aux
sources, aux meilleures sources, plusieurs édi-
tion5 slil iques en rémoigln.nr. fj 'édir.urs, les
humanisles se firent souvenl traducteurs: Ma-
rie Delcourl aussi, qui reprochait presque à
ts rasme d'avoir écrit en latin. contribuant ainsi

à rendre son oeuvre inaccessible: <Dix lourds
in-folios restenl fermés au grand public. Li la_
tin est une langue morte). Les humanistes fu_
rent des diffuseurs de la pensée anrique, des
pédagogues au sens le plus noble du t.rr.,
toute sa vie, Marie Delcourt fit de la vulgarisa_
tion scientifique - de la wlgarisarion Intelli_
gente - notamment dans ses chroniques du
journal Le Soir. Un dernier point de coàparai-
son me vient à l'esprit, qui m'est inspiré pâr ces
quelques lignes, gueje voudrais vous [rè. pour
conclure: <Ceux qui ont écrit I'histoire Ae t'hu-
manisme nbnt peut-être pas assez insisté sur le
bénéfice que les études retirèrent d'une cir-
constance minime en apparence de la vie so-
ciale avanr le XVIIe siècle:l'exrrême instabilité
des fonctions. Un savant moderne se fixe à une
institution; il compte sur elte comme elle
compte sur lui. Un système basé sur I'avance-
ment et la pension décourage toute envie de
faire l'école buissonnière. Rièn de rel n'existait
à l 'époque de la Renaissance.> It me sembte
q.ue Marie Delcoun, malgré son handicap phy-
sique et son attachement à l'Universiré de
Liège, a, jusqu'à son dernier jour, fair l.école
buissonnière, pour cueillir à notre intention les
muguets et les violenes du printemps de la Re-
naissance.lo
Je pourrais m'arrêter Ià. mais il me semble. à la
réflexion, que Marie Delcourt avait encore
beaucoup de points cornmuns avec ses chers
humanisres. J'en épinglerai trois, que j' i l lustre-
rai par deux documents: son talént d'épisto-
lière, son humour et son sens de t'amirie. lt
s'agit de deux textes adressés à son ami et voi-
sin Léon-E. Halkin, celui-là même à qui elle
conseillera pendant la guerre: <Vous êtès ner-
veux, vous supponez mal lbccupation, vous
devriez faire quelque chose, traduisez donc les
Colloques d'Erasnte,. Le premier texte esl une
curieuse leçon de critique historique; le se-
cond est une lettre tombée du ciel, le ler fé-
vrier 1940, m'a confié son destinataire.I

Leçon de critique historique professée par la
professeur Pingouitt à I'université âe Goithaab,
au Groenland, en 4939 après Jésus-Chrisr
Nous allons ërudier aujourd'hui un rexrc tr.is
sintple ntais qui a éft souvent mal contpri.r. ll
provient d'une ville aujourd'hui dispantc de
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