
CHAPJTRE VII

Lp C.s,norxÀ,r- Nlrncren

Les conditions religieuses en Bélgique s'étaient,
,lôveloppées d'une façon tout à fait spéciale, sur la
Irase de la révolu[ion de 1830, qui aboutit à la sépara-
tion de la Belgique, devenue indépendante du royaurne
rlcs Pays-Bas. Cette séparatiorr se fondait sur l'alliance
,lo deux partis politiques pourtant séparés I'un de
I'iiutre par un profond abîme : les libéraux eb les catho-
lirlues. Le mot < catholique ) ne sert plus en Belgique
,grr'à désigner un parti politique (le Parti cattrtilique).
lit c'est en eflet le nom que se donne lui-urême ce

1rart,i, alors que dans les autres pays les éLiclilettes du
,':rLholicisme policique (cléricaux en France, ultra-mon-
lains en i\llemagne) ont été l'æuvre de ses atlversaires.

Les libéraux belges, animés par les conceptions du
libéralisme français, parlant, d'aillerrrs français pou.r
lrr plupart et pleins d'enthousiasrnc pour la France,
lixèrent dans la Constitutic'n dLr nouvel lltat le prin-
ripe de la liberté absolue de l'exercice du culte. Les
lirtholiques, dans les rangs desquels se rnôlaient eb se
rrrôlent encore aujourd'hui des élérnenis de langue
llançaise et des éléments de langue allernande, pou-
vrricnt accepter avec assurance un pareil article cons-
titutionnel. I'Eglise catholique groupant en e{Iet
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Pour nôus, il devait être clair que, dans les condi-
tions difficiles résultant de l'occupation, ii nous fal-
lrrit maintenir des relations aussi amicales que pos-
sil.rle avec l'Église catholique. Cela nous était imposé
r,u égard à nos propres conditions religieuses et poli-
t ico-religieuses, à notre Centre, à nos o{ficiers et à nos
soldais catholiques, puis à notre alliée, I'Autriche, et
iru pape, bien intentionné envers elle. Bn outre, à ce
rnoment, le cardinal était la seule personnalité en
Itelgique qui pouvait parler avec autorité au peuple
lrelge - eb non pas seulement à ses amis du Parti
r:atholique. Fersonne ne pouvait exiger ou même
rr t.tendre du cardinal qu'il prononçât un seul mot contre
son sentiment belge ou catholique. S_euls les intérêts
rle son propre peuple et cle sa propre Bglise pouvaient
I'cngager à recornmander à ses concitoyens et à ses

lidèles une attitude aussi conecte que possible envers
lrr puissance occupante.

Pour le chef de la section politique, il n'a pas tou-
,i,rurs été facile de maintenir des relations suppor-
t.irbles avec le prince de l'Église, très volontairé et
cxtrômement jalopx de ses prérogaiives ecclésias-
tiques; mais je suis cependant parvenu à éviter la
lrrpture brutale, toute proche à un moment donné.
t]rrand je considèr'e les choses aujourd'hui, avec un
,iloignerrent et sous une perspective déjà historiclues,
ir: dois bien nrc dire que, par son caractère, son pres-
tige, sa formation intellectuelle et sa dialectique, le
,'irrclinal q été pour nous un adversaire dangereux,
,rrais qu'il serait injuste cie lui imputer, cornme on l'a
Irrit parfois, urre haine aveugle de I'Allemagne. La
llrrerre, sans laquelle il aurait sans doute épuisé ses

,:rJracités cians le rôle de grand-prêtre, hri fit prendre
,,,rrscience c.le iii i.iiche pnliticlue qu'il avait à assumer :

rrrrintenir 1'urriti: nationale Ce son peuple, ntême indé-
;rrrn6lnst*ttrt de I'unité religieuse. Il sentait en lui la
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lait qu'il rnetiait X{ercier en contact étroit avec le haut
clergé français et anglais, ainsi qu'ar'cc clcs personna-
lités politiques. Ntralheureusement, dans ce cas, qui
riurait à coup sûr mérité un traitement d'exception, il
fallut donner la primaul é aux raisons d'ordre militaire.

Conrme Àdalines avait été bourbardée, il ne fallait
l)as songerl.out d'abord à un séjour du cardinal dans
son palais épiscopal. Il passa quelque temps à Anvers,
orh il eut l'occasion d'entrer en relations avcc les
gouverneuTs allemands, qui lui firent, par politesse,
la première visite, et de lerir exposer ses désirs I ces
r.lerniers porIaienl. principalement sur la liberté de
circu]ation pour les prêtres et sur la garantie que les

.ieunes Rclges ne seraient pas mobilisés au service nrili-
Laire allemand, ni contraints. au travail forcé. Comme
les gouverneurs purent, à cet égard, énrettre des décla-
ral,ions lassurantes, plus tard confirrnées également
par les gor.lverneurs généraux allemands, baron von
der Goltz et baron von lSissing, le cardinal envoya au
clergé une circulaire I'appelant à revenir et à reprendre
son activité, la sécurité publique étant partout garantie
et la vie normale pouvant reprendre son cours. Le
gouverneur d'Anvers l'avait chargé de donner à la
population, par I'intermédiaire du clergé, l'assurance
tlue les hommes valides ne seraient pas déportés en
r\llernagne,.ni pour être enrôlés dans l'almée alle-
rnancie, ni pour ôLre astreints au [I'avail forcé; que
l'ensemble de la population ne serait pas puni pour les
Iautes d'inclividus et qu'il serait veillé au ravitaille-
rnent de la popu.lation. Cette circulaire contribua énor-
rnémenb au rétablissement des conditions normales,
notarnment au retour d'une grande partie des Anver-
sois qui s'étaient en{uis.

Après le rotour du cardinal à h{alines, où malheu-
reusen:rent il trouva sa cathédrale quelque peu endom-
ruagée par suite du bombardement de la ville, Ies rela-
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tions relaiivement bonnes qui s'étaient établies e

[ireurs belges et de la participation des religieux à

le cardinal et le gouvernement furent soumises à un
violente épreuve. Le 20 décembre 1914, Mefcier écrivi

les termes les plus véhéments, contre l'a{fir,mation,
lancée du côté allemand, d'une gueue de francs'l

au cardinal von Flartmann, à Cologne, une lettre qu
fit remettre au gouverneur général en Ie priant d'
prendre connaissance et de la faire palvenir à tiesti
nation. Dans cette lettre, il remerciait son collègut
allemand des efforts déployés par lui en faveur
prêtres belges ; mais il s'y dressait égalenrent, danq
les termes les nlus véhéments. contre l'a{fir,mation,

cette guerre I il s'en prenait spécialement au discoursl
du chancelier Bethmann-Holhveg du 6 décembre,'1
dans le passage où ce dernier y faisait allusion, qua-
lifiant mêrne de ( mensonge D le passage en.cause. Il ne
pouvait être question, pour le gouverneur général,
de faire parvenir cette lettre.

Bienl.ô1., l'attention du pouvoir d'occupation fut
attirée par une autre manifestation publique de Mer-
cier. Ce kfi, la lettre pastorale dont il fut tant question
et que le cardinal fit répandre, au nouvel an 1915,
sous le titre de Patriotisme et endurance.

Dans cette lettre pastorale, Nlercier décrivait d'abord
ses irnpressions de Rome où l'avaient atteint les nou-
velles des progrès de la guerre en Belgiqub, de la des-
truction de Louvain, du bombard,ment de Malines
et cles domrrrages subis par sa cathédrale ; il dépei-
gnait sa douleur à la pensée qu'il était à ce moment
séparé de ses diocésains lourdement éprouvés. Seuls
la pensée de Dieu, le sentiment d'obéissance aux des- ,

seins de la Providence et l'exemple du Rédempteur
I'avaient consolé et lui avaient donné maintenant le
courage de parler franchement des devoirs et des.espé-
rances du oroyant, des devoirs impliqués dans les
mots de < patriotisme et endurance D. Puis il célébrait
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les exploits de I'armée belge, dépeignait la dér'asta-
tion du pays et exhortait à nouveau à placer tous
les espoirs en Dieu, qui sauverait certainernent la
Belgique : <r Dieu sauvera Ia Belgique, mes {rères, vous
n'en pouvez rien douter. Disons mieux : il la sauve (1). I
Plus loin, il parlait encore de I'injustice de la viola-
tion de la neutralité belge et exhortait au patriotisme.

Enfin, il traitait de I'attitude de la population envers
le pouvoir d'occupation, ( Ce pouvoir rr'est pas une
autorité légitime et c'est pourquoi vous ne lui devez,
au fond dè votre âme, ni considération, ni défoue-
ment, ni obéissar.ce. > La Belgique n'était pas devenue
une province allemande I néanmoins, le pays se trou-
vait dans une situation telle qu'il devait se plier à
certaines circonstances. La population civile, par
exemple, clevaib avant tout s'alrstenir de tout acte
hostile contre l'armée ennernie. Les décrets du pou-
voir d'occupation devaient être respectés aussi long-
temps qu'ils ne portaient aTteinte ni à Ia liberté de
conscience chrétienne ni à la dignité patriotique. Le
clergê calomnié et lourdement éprouvé avait pour
.rnission doêtre le gardien de l'arnour de la patrie. Lui,
le cardinal, faisait le serment que I'accusation était
fausse selon laqueile les prêtres auraient excité la
population civile à faire usage de ses armes contre
l'ennemi. En conclusion, le mandement instituait le
3 janvier 1915, un dirnanche, journée de prières pour
la victoire de la Belgique et de ses aliiés.

Cette lettre pastorale devait être lue dans toutes
les églises le jor.rr du nouvel an et le dimanche suivant.

Dans la soirée même du ler janvier, j'eus connais-
sance de la teneur de cette manifestation. J'appris
en même temps que la letbre avait été égalemcnt irn-
primée, qu'elle serait di{Tusée et vendue. A n'en pas

(1) En français dans le texte.
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clouter, il s'agissait ici non pas d'une nr.anifestation
purement religieuse, mais d'un acte politiquc de la
plus haute signification où il était impossible de
méconnaître l'influence du Havre, dont le carclinal
avait recueilli les indications à son retour de Rorne.
tr a description détaillée des atrocités de la guerre, les
pnières pour la libération immédiate de la l3elgique 

,

devaient violemrlent agiter la population à peine
rentrée dans le calme. Mais, d'après le droit, interna'
tional adrnis, nous étions à ce moment I'unique auto-
ritê, et autorité légitime, clans le pays. La dure néces-
sité cie la guerre exigeair clue cela fût bien expliqué
à la population afin d'éviter des malheurs encore plus
grands pouvant résult,er du désordre qLre ne manquerait
pas dc créor urie accenLuation voulue de la rénitence
naLurelle de la population.

Le rnême soir, je communiquai personnellemen'l
la lettre pastorale au gouverneur général von Bissing
et, proposai, avant cle prendre des mesures, de braiter
,le vive voix avec le aardinal pour êl.re fixé sur ses
intentions. Dans la nuit. le gouverneur général, appli-
quant cette proposition, rn'envo;.a à Malines, accom-
pagné de deux o{ficiers de son état-rnajor étroit. Nous
deviorrs clécouvrir l'irnprirneur de la lettre pastorale,
éclaircir I'a{laire en nous renseignant auprès du car-
dinal, et, si .la chose apparaissait juste et si la faute
du cardinal était démontrée, nous devions interçenir
contre le card,inal. Quancl il nous donna cet ordre, le
gouverneur se trouvait dans unè grande imitatiorr.
II repoussa une discrète observation de ma part,
I'invitant à se concerter avec le chancelier du Reich
avant de prendre d'autres dispositions.

En pleine rruit, nous partîmes pour Malines. En cours
de route, je dis aux cleux o{ficiers - bien que I'un d'eux
{tt d'un grade supérieur au rnien - que ( je rnènerais
seul les négnciations, en en assumant la responsabilitA l.
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Il ne fallait pâs ( intervenir r) contre le cardinal sans
I'assentimerrt du gouvernemeut du Reich, A Malines, il
.ne fut pas clifficilc de découvrir I'imprirneur, qui ne nia
d'ailleurs absolunrent rien et qui fut arrô[é. Un grancl
nombre d'exemplaires de la lel.tre pastorale furent saisis
sur place. Quelques jours plus tard, I'imprimeur {ut,
condaltrné à 500 rnarks doarn,encle pour in{r'action aux
clécrets du gouverneur général surla presse etla censure.

Le plus diflicile restait, à faire : discuter avec le
cardinal. A,ccornpargné des deux of{iciers, jc rne rendis
au palais épiscopal, après m'ô,bre rcnseigné sur l'heure
à laquelle le cartiinal avait coutume de dire sa messe
du rrratin. Le monrent le plus propice pour rna visite,
celui qui permettrait d'éviier I'attention, me semblait
ètre celui qui précédait, cet'l.e messe. Il'faisait encore
sornbre quand le ilère Pfoer:l,ner nous fit entrer dans
une grande chambre {roicle du rez-de-chaussée et
nous annohça au cardinal. Après une brève attente de
notre part, il apparut. Je ne I'avais pas enoore vu et,
bien que mon séjour à Rorne rn'eût habilué aux appa-
ritions irnpressionnantes d'ecclésiastiqucs, I'e{Ïet que
produisit hlercier sur moi-même et sur rnes compa-
gnons 

- il me I'avouèrent plus tard - fut celui d'une
clignité imposante. La porte par laquelle il entra était
surélevée de quelques marches par râpport à la piècc
où nous attenilions (1). n arrait donc I'avantage de

(1) 1\I. un Rronan (Revu.e catholirVte d.es idées et des faits,
I3ruxellcs, 3-i0 juillet 1931) me reproche une imagination exces-
sive dans cet{,e descripl,ion. Si j'en crois M. de FLiclder, mes
souvenirs m'auraient trornpé sur l'agcncement inté:ricur du palais
épiscopal où je {ris introduit à Malines, le 2 janvier 1915, de
g'iand matin. {Jne impression ltsycltiqu.e, érnanant de l'allure impo-
sante et de la haute st:rlure du cardinal, s'est chaneée, pour rnoi,
en une irnprcsdion risrrclle, qui s'est fi-'rée telle quelle dans ma
mérnoire. Les derni-ténèbres de la grancle salle à pcine dissipées
par un éclairage de Tortune (l'électricité manquait) n'erpiiquerit
que trop aisément une erreur de ce genre. (Note de I'Auteur,)
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descendre vers nous. Nlais cela fut tout naturel, simple
résultat de la situation, sanô la moindre recherche du
théâtral. Et pourtant, à ce moment' je ne pus m'em-
pêcher tle penscr à Sarah Bernhardt, qui, dans son
hotel d,t boulevard Pereire à Paris, avait ainsi l'ha-
bitude de descerrdre un escalier avant de pénétrer
dans le cercle de ses invités et admirateurs.

De haute stature, svelte et droit, le visage aux traits
{inement dessinés, à I'expression intelligente, le car'
dinal s'approcha, nous lixa de son regard pénétrant
et clernanda d'une voix harrnonieusc : (r A quoi dois-je
l'honneur de la visite de ces messieurs à une heure
aussi inaccoutumée ? I

Je déclarai que j'étais venu au nom du gouverneur
général afin d'obtenir des éclaircissements au sujet de
Iâ lettre pastorale, dont le gouverneul général considé-
rait la tendance comme séditieuse. Le cardinal essaya
'tout d'abord d'éluder une discussion en considérant
la promulgation d'une lettre pastorale comrne une
affaire intérieurc à l'Église, sur laquelle il se voyait
obligé de refuser le débat. A quoi je répondis que cette
lettre pastorale s'occupait également d'a{Iaires poli-
tiqucs èt sortait ainsi des cadres d'une manifestation
purernent religieuse.^ 

Le cardinal entra alors dans le vi{ cle la question.
Il contesta que ses paroles continssent une provoca-
tion de la population à la désobéissance et à la révolte,
puisque au contraire elles engageaient à la soumission
ôn.r"ir la violence de fait. Je lui répondis que je trans-
mettrais cette déclaration à NI. le gouverneur général
qui, sclon toutes probabilitôs, tiendrait à les entendre
confirmer personnellemcnt par Son Eminence. Je cle-

mandai si le cardinal voudrait se tenir prêt à venir à
Bruxclles au cas où le gouverneur général l'en prierait.
Il le promit volontiers.

Là-dessus, je me retirai avec ûre $ compagnons'
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J'avoue que j'étais satisfait, et r;u'aujourd'hui encore
je me réjouis à la pensée d'avoir évité l' ( intervention rt

contre le cardinal, que m'avait demandée le gouver-
neur générai. Cette < intervention r) n'aurait pu corr-
sister qu'en une arrestation et un internement,
mesures qui au.raient précisément engendré ce que nous
voulions éviter, à savoir la sanctitcation d'un martyr
et l'irritatiott de lu population.
,, Je fus de retour à Bruxelles dans les premièrcs heures
de la matinée et je fis immédiatement mon rapport
au gouvelneur général. Il ne fut pas cl'accord avec rnoi
et m'adressa même des reproches pour rr'ôtre pas
revenu avec le cardinal arrêté. Mais, sur mon insis-
tance, il se résolut pourtant à partir, en ma cornpa-
gnie, pour le grand quartier général, ehez le chancelier
du Reich. Le voyage en auto fermée, qui dura plu-
sieurs heures, ne fut pas agréable. Le gour.erneur
général gardait obstinément le silence, manifestement
rnécontenb que je n'aie pas procédé plus énergique-
rnent avec le prince de l'Eglise récalcitrant. Mais le
chancelier von Bethmann-I{ollweg fut tout à fait
satisfait que le cardinal n'eût pas êtê arrëté e[ mit en
garde contre les conséquences politiques incalculables
qu'engendreraient des mesures violente s contre sa
personne. Le gouverneur général reconnut sans réserves
le bien-fondé des motifs exposés par un personnage
revêtu d'une si grancle autorité et s'engagea à renoncer
à toute mesure de contrainte à l'égard du cardinal et
des prêtres lisant sur son ordre la lettre pastorale.
Et cela afin de ne pas faire de mârt;q's et de ne pas
gêner les relations avec la curie.

Notre retour à Bruxelles fut beaucoup plus agréable
que le voyage cl'aller au quartier général. Dans sa
manière franche et loyale, le baron von Bissing avait
ouvertement déclaré au chancelier que si, dans cette
épineuse a{Taire, aucune maladresse n'avait été com-
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mise,lernériteenrevenait-nonpas.àlui,gouverneur
;l;;;,;i, rnais à rnoi' Il nr'en exprima.son rcrner(-Ic-

i;;;;';; ,1""i,1u" pn"oi" 'o'aiates' 
J'ai attaché cl'au-

tarrt plus de prix e t" gttt- lu;"t"t la,1onscie1cg-Tl-:I

rî"ii ,f . ,u ïultu' et"avec son canaclèrc autorrtûrre'

mais au fond droit "; 
;;;p;ihiquc., il.ne dût pas. lui

;ff;;'ru'"îr" a^gi" i; iJ sortc' A plus forte raison

àïl"J.r"'a l'époclire oir il était le tout--puissant com-

il;î;"i;;;édi*L"; â' iu c^'a" Ro1'até de Fotsdarn'

j'y avais scrvi sous -"'-;;;;;;. oy'i::1" jeune lieu-

+^-ônr À narl.rr de ce moment et jusqu'à sa molt'

"ii"..,ï"i.a'." 
igt7, pc'dantles années.rlue le passar

Tiilî a"'i"i'."'t^Jti"" tt'"t de sa scctiôn politique'

nous avons toutours titt"tote à la peffectb": T?l]3:
:- -^ 1--i f.i.oie mnn TaDDort prcsr{ue touJoursir;r. l" ne l'i îaisais mon rapporl. prcsq.ue touJUur'5

lril;^'"tir; ;;è* Notre accorù f ut particulièrerncnt

:ili; :;; rl 
-p"ri'iq'à- 

retigieuse' Mâlgré des lutLes

;.iï;;,,ô;;, il r'î .. 'iiio'iit-pt"s 
tlès lors' du p'incipe

,Io rrp rrls asir militairemcnl avec le prllnaL de Bel-

Ë:d;, 
tÂir.-âi 

'"-I;;;"*" 
à I'action diplornatique'

Voilà conurl.n' '"--ài'"ction 
de -là' politioue reh-

oicuse f rrl assurnée p;"'i;;;;;;n politiqle et ionduiLe

i:ii:ï:'il".#'ï'5'it'r tout < KulturliamnI ri' Dc so'

côté, clan s I ", t' L L'*J' ii' ;;;; ;'' ;";i-I"'::i :., [î. 
o;l;

i*igitt;; .i".o"t"t lrisouelles nous ne pouvions rten

de sérieux, ,,ot". p'ùt-ïp" t't"t de ne,pas lt"Ï'l']::
Ï";;;i;;t'""rit, rt ca"di'.tal poursuivit sa tactrque

consistant à 
"e,tfo""er 

làt "tp"i*'a" 
la population en la

;i"î;i;;'ili.-a" r'n"*"ià "t ,a p"éienter l'applica-

,i"" 
'i""pî"t"i" dih"t, à. laquelle no'"rs étions

i"îi.^i"tt'1ro" l"t néccssités dc la guerre' conrrne un

acte dc riolence ^ "IiiË"ï"t-moraÏemcnt 
à rien' Il

était clair q,r., d*unolt'i* n"tgtt' le ca'rdinal était le

;iil i;;; "i-q". la lustificatii",i1'-"iai*e de no'tre

ioi*t A. 'ou" ^" 
pouvait pas produire une Erosse rrll-

prcssion sur la p"p"f"iiJ""g?-i"u"t sous" le poids
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de la guerre. Toutefois, le cardinal avait promis de
blârncr toute déclaration provocatrice cles prôtres et
prié clc les lui comnmniquer avec inCicatioir précise
du contenu. Il aurait été autrcrncnt c{Iicace cl'attirer
clirecLem.ent I'attentiorr du clergé sur lcs cloinmages
quc pourraient causcr au peuple belge cle parcilles
provocations, mais le cardinal devait sans doute
craindrc de perdre sa popularité en lançant un aver-
tissernent de cebte nature et c'est pourquoi il s'cn abs-
tint. Est-il élonnant, dans ces conditions, que la rné-
fiance ait souvent régné au gouvernernent général
à I'encontre du cardinal ? N'avions-nous pas devanI
nous un homnre qui, bien à couvert, nous envoyai[ ses
traits, auquel nous ne pouvions réponclre, pas plus que
nous ne pouvions donner I'assaut à son châtt:au fort ?

En octobre 1915, j'eus un riouvel entretion avec le
cardinnl. J'y évoquai toutcs les circonstances qui
avaient ébranlé dans les dernicls ternps les relations
entre le pouvoir d'occupation et l'Église belge. Le
cardinai expliqua son attitude par son patriobisme
légitirne. A son avis, les autorités allernandes provo-
quaient les Belges à tout propos. Il en donnait pour
preuve la publication des senLences de mort exécutées
contre dei Belges convaincus d'espionnage, c'est-à-
dire condamnés pour des actcs qui, aux )'eux des
Belges, devaient sembler non pas crirninels, mais au
contraire héroïques. L'interdicrion de toute manifes-
tation politique engendrait chez les Belges une colère
intérieure qui aboutirait aux pires explosions si, en
pleine connajssance de leur état d'âme, il ne les consolait
en leur faisant espércr la libération finalc de leur pays.

Quant à la victoire de l'Entente, le carciinal s'en
montrail ferrnement persuadé. A l'époque, je ne pou-
vais que lui opposer ma propre conviction cle notre
victoire. X{ais pouvait-on lui en vouloir de sa foi, à
lui, le Belge. dont il fallait respecter le pat.riotisme ?



û58 BARON VON DER LANCKEI$

Nulle communication de propos provocateurs émis
par des prêtres ne lui fut faite.-Le gorrrr""rr"rr" général
ne.se plaignit qu'à propos de l,exécirtion dela lViarseil_
/azsc. dans les.églises, et le cardinal y fit mettre fin
a"rssitôt,. Je lui {is observer que de .ro*b..rr* ecclésias_

-tiqyes. 
favorisaient le passagË de la frontière hollandaise

à de. jcunes Belges en age"de servir, lesquels allaieut
ensurte s'enrôler dans I'armée conrbatiante belge.
Dans ce ges.t_e des jeunes Belges, comme dans ceïui
des prêtres, il ne voulut rien voir d'autre qu'un geste
patriotique 

.que nous comprenions et qu'il nous fallait
tolérer en silence. Le pouïoir d,occupàtion ne devait
pas seulement s'appuylr sur la violence et le code de
guerre, mais devait aussi chercher à comprendre l'état
d'esprit de la.pop.u_lation. Je ne pouvais pa. l"i ,efii_
qucr que" le véritable danger ne résidait pà, por" ,rà,r,
dans le_ fait que l'armée 6elge se trouvJrait'renforcée
de quelques milliers d'homries, mais dans les rensei_
gnenlents quc ces derniers apportaient à l,errnemi.
, 
S'il rr'y eut pas plus de mànifestations désagréables,

c t's[ grâce au fait que la possibilité me fut donnée de
lne rencontrer çà et là par hasard avec ie cardinal. Au
cours de ces rencontres, nous nous entretenions récipro-
quement avec une assez grande franchise. En paràille
c.irconstance, il était extr6rnement courtois et tàujours
disposé à discuLer les arguments que j,alléguais. '

Quand sunrint no
ra seure nguo" *,n",llî"îi"ïîlîiJ';#;:îi î,tr
du .gouvernement dù Reich, je lui ^aÉressai donc
quclques paroles ci'a,ilieu, lui 

'annonçant 
la libération

et le retour des prisonniers belges dét"rrrrc en A.lle_
mâgne. Fuis, une fois sr1s61s, u-., ,ro* de Berlin, je
rn'aclressai personnellement É lui pour le pri""' de
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veiller, de son côté, au bon fonctionnement ultérieur
du grand oflice de ravitaillement, jusqu'alors dirigé par
nous. Il le promit de bon gré. Sur ma proposition, il
fit même faire appel aux tdèles, du haut des chaires,
pour qu'ils ne troublassent pas I'ordre eu la tranquillité
publics en ces derniers jours de guerre. Dans cet ultime
entretien, nous nous tendîmes pour la première fois
la main.

< Nous avons été adversaires, nous ne le sommes
plus, me dit-il. Et désormais, faisons face ensemble aux
graves périls du flot rouge qui déferle de l'Orient. I

Ce sont les dernières parolcs que j'ai entendues de lui.
h'lercier mourut le 23 janvier 1926. Son décès donna

lieu à de nombreux articles dans la presse allemande ;
presque tous attribuèrent au défunt une ( haine D

irréductible de I'Allemagne. Le plus intéressant de
ces art,icles, évoquant des souvenirs personnels de
I'auteur sur lVlercier, m'incita à envoyer quelques
lignes à Theodor Wolff, le rédacteur en chef du Ber-
liner Tageblatt, qtae je connaissais personnellement.
Ces lignes pourront servir de conclusion à mes souve-
rrirs sur cet homme remarquable :

< En vous adressant ces lignes, je ne suis pas seule-
rnen[ guidé par le sentirnent, de I'objectivité histo-
rique, - ayant été quatre années durant le chef de
la section politique en Belgique. j'ai appris à connaître
,\[ercier comme adversaire, - mais aussi par le désir
de rnontrer ce qlre nous, Allemands, nous avons à
apprendre d'une personnalité telle que Mercier. Certes,
personne n'a combattu l'Allemagne avec des armes
plus acérées que Mercier ; certes, personne ne nou$ a
uui davantage en Belgique et dans le monde, - bien
r1u'il n'ait pas atteint le buI essentiel visé tout d'abord,
celui de nous brouiller avec la curie, - mais il n'avait
pas pour l'Allemagne Ja haine la plus exaspérée. N{is
à parb ses devoirs religieux, qu'il avait très à cæur,
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;l ét&it trap intelligent paur haï,r et i-[ n'aurait pas été
aussi dangereux pour nous qu'il I'est devenu si son
patriotisnre avait suivi les impulsions de la haine.
Il nous a conrbattu aveo une force in{lexible de carac-
[ère et une ,lialectique impitoyable, qu'il s'étaib for-
gées par une longue discipline de sa volonté, de son
esprit, de toute sa personnalité. Il fut dangereux pour
nous par cette formation spirituelle et par le prestige
souverain que lui conféraicnt ses qualités, même
auprès de ses adversaires politiques en Belgique -jusqu'aux libéraux anticléricaux et aux socialistes
internationalistes.

I Pendant no[re bataille dans la Ruhr, il rn'a été dit
une fois : < Dans la bataille de la Ruhr, notre succès se-
I rait certain si nous y avions un Nfercicr ! > Et en fait,
aujourd'hui encorc, je suis convaincu que I'abscrrce
d'une personnalité de l'envergure d'un Sfercier est.
cause que notre résistance, commencée dans de si
bonnes condibions, se soit finalement peldue partie
err fatigue, partie en un sabotage infructueux. l{ais
un homrne à la rnesure du cardinal aurait-il trouvé
chez nous, dans tous les partis, le soutien que trouva
N crcier panni les siens en lSelgique occupée ? Bn tarrt
qu'Allernand, je déplore d'avoir à poscr ce point d'in-
tcnogation. Une question encope : que gagnons-nous
à rapetisser Mercier cornme le font d'autres jour-
naux ? I-a grandeur de notre adversaire est notre
grancleur ! Ne vaut-il pas mieux tirer de I'exernple
o{Ïert par Nlercier la leçon suivante : des personnalités
dirigeantes ne peuvenL se développer qu'au-dcssus
dcs partis, mais, par aiileurs, de pareilles pelsonnalités
ne doivent, pas être écartées pour de simples raisons
de parti ? Si cette grande figure qui vient d'entrer
dans l'histoire pouvait nous pénétrer de ce principe,
le cardinal nous aurait plus servi dans la mort qu'il ne
nous a nrri de son vivant.D
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