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lYichmau, se fit constmire, à tleux pas de la collé-
giale, une somptueuse clerueure patrieienne; Ies
têtes dtancre en fer datent, sur la face, cette
bâtisse: 1515. Selon les usages du temps, le pro-
priétaire donna un nom à s:r maison: i1 1'appela
De Zrvaene, le Cygne. Sans doute, ntavait-iI, en
choisissant cette appellation, pas phrs de raison
que n'en ont nos contetnporains qui affublent
leurs villas de noms plus ou moins loluantiques.
Il ne parait pas qu'il y eut jamais, dans les jar-
Cins de Pielre Wichman, une pièce cl'eau or\ ptt
évoluer majestueusement l'oiseau de T,éda.

Comme tous ses confrères du chapitre ânder-
lechtois, Pierre Wichman était en constantes re-
lations avec l'université tle Louvain. Il y connut,
en 1517, un humaniste a.lors célèbre dans l'Europe
entière, Désiré tr)rasme, et se lia d'amitié avec lui'
Erasrne devait séjourner et enseigner, pendant
quatre ans, tlans Ia cité universitaire et même y
fonder le fameux << Collège des Trois Langues >>

- latin, grec, hébreu - qui servit de modè1e à
François I"" poul créer, à Paris, en 1530, le Col-
lège de France.

Pierre lMichma.n, qui, à en juger par son optl-
lcnte deineure, devait ionir dtunc large aisance,
invita son illustre ami à liii.csr:r queltlues semaines
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La Maison d'Erasme et le Musée communal d'Anderlecht
uureuus découvertes alcliéologiques d'utt
vif intér:êt. entre autles les vestiges d'une
villa gatlo - r'ornaine et un ciuretière de
l'époque franque, établissent pérernptoi-

r'ement qu'Antierlecht I'ut I'un des endroits les
plus anciennement habités de l'agglorrrération
trruxelloise. On sait :russi ç1ue ce faubourg, i'un
cles plus netternent flamanils de la capitale, pos-
sède une incomparable collégiale gothique dédiée
ii saint Pierre et à saint Guidon. Ce derrrier est
le patron leconnu des cochers de fiacre; jadis,
avant l'avènement des autos-taxis, le pèlerinage
traditionnel des automédons bruxellois à Saint-
(iuidon d'Anclerlecht était un cortège folklorique
tles plus curieux de la capitale.

La collégiale d'Anderlecht a une autre célébrité
moins connue: son chapitre de chanoines. Sous
l'ancien régime, celui-ci, qui paraît avoir été inti-
mement lié avec I'université de Louvain, âvait une
renommée dépassant nos frontières. Boû nombre
de chanoines d'Anderlecht furent professeurs de
théoiogie à Louvain et rtrêrue l'un d'enx, le cha-
noine Goyens, appelé à enseigner à llottre, s:,r. dis-
tingua au point d'être fait carclinai et, enfin,
d'êtle, en 1522, élu papc sous le nom d'Adrien VI.

Or bien, un chanoine de Saint-{iuidon, I'ier'l'e
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à Anderlecht. Erasne usa pendant quatre ans,
très souvent, de I'hospitalité offerte. Il gardera
même, rle ses séjours dans cette aima.ble deneure.
rin hon souvenil de I'hrrspitnlité flamande. ltrn
1536, à la veille de rrroulir, à l}âle, or), suspect de
s,).rripathie pour la. Réfort*e, it a,vait clt se retirer,
il exprimait cette nostalgie en soupirant: << i\h I

si le Erabant était prlus procire > I

Le nom de lthôte zr éclipsé, à Antlorlecht, celui
clu propriétaire. La rleneure bâtie pal Pierre
Wichmari, or\ les pèlerins de I'huuranisrne t'entlient
cliercher' les souvenirs de I'illustre maître elrant,
prit bientôt pour tous le nom de << Maison cltlù:as-

en Italie, le jeune anloureux alrprit, pal une lettre
mensongèrè, la mort de sa maîtresse. Désespéré,
il se fit prêtre. Or, la jeune fille était si peu
rnorte, qu'elle venait, en 1467, de lui donnel ttn
fils. Quand la r'érité fut connue, il était trop 1arcl.
Bien que dans les ordres et donc dans I'irnpossi-
l-.ilité rie régulariser une situation pénible, le pèrtr
stoccupa, tle l'éclucation de I'enfant.

S:rns tloute al'ait-il rapporté dtltalie, or\ il avait
assisté à I'engouement de la toute prernièi'e Re-

naissance, un goût tr'ès vif pour les lettres. Il le
comrnunitiue à son fils.

Iiesté orphelin ctès ltatlolescence, le jeune hornrne

me >>. Itrt cette appellation est venue jusqu:à noirc
époque.

ii
C'est une bien crlrieuse histoire, presque un

roman, que celle du plus g^ra,nd r.les humanistes.
Sa naissance, dtabord, cache tout un dratiie. Urr
jeune bourgeois de Rotterdanr sfétait, vers 1465,
épris de la fitle d'un tnétlet'in de ll ville;les deux
arnants se rencontraient en secret, rnais les pa-

lents, ceux du jeune homme suttout, voyaient dtun
rnauvais æil ces projcts de nrariage. La famillc du
fiancé parvint à l'éloj,gner) l)ot1r quelque temps,
en I'envoyant à Rome. Pendant qu'il séjournait
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(Photo P. Leenilers, Linlcebcek.\

qui, vt'aisenrblablcrnent, disposait de quelque for-
tune, entra, à vingt-deux ans, corrrme novice, chez
les Augustins, au couvent du Stein ou d'Emaiis,
près de Rotterdam. Dxcellent latiniste déjà, il
Jrrit un nom dthumzrniste, qrii, seul, a traversé les
âges: Desiderius Erasmus Roterodamus. iln 1492,
il est ordonné prêtre, rnais il n déjà quitté les
Augustins, enipoltant un fâcheux souvenir du dé
règlement qui régnait à Ernaris et du relâcherrrent
de cet orilre religieux, si décrié sous I'rtncien ré-
giutt,.

Dès lors couimença, pour llrasmc, llne vie er-
rante, d'étude et d'enseignement tout à la fois.
Il est, tour.à tour, étudiant et professeur allx

La maison d'Erasme.



universités de Paris, dtorléans, de Padoue, de
f,,rrrvain, de Bologne, de Cambridge. Il est pré-
cepteul dtun jeune tord auglais, futur préceptenr'
lui-ntênre clu loi I{enri \-III. Iintle rleux périocles
de professorat, il cst i\ I'aris on à Bâic, occtl!.é
t\ surveiller ltirnpr.es-sion d'un dc ses ouvrages.
Oar cet hornlne frêle et flilttux qlte reiir'ésente ltl
célèbre poltrrrit dtlïollrt'iu (rnnsée du Louvle), cst
un trerr,aillenl'infrrtiguble, la p1i:inc à la main,
toujouls, coilime le nrontre le Jreintre de la <<I)lnse
llacabre >.

Erasrnc jouissait, d.e sorr t'ivant, dtune célé-
Irrit(r rnondiale. Mais son orthodoxie était suspecte.
Ce fin lettré, adonné tout entier aux trirvaux de
I'esprit, supportait mal le dogmatisme et la mé-
thocle de la scolastique; il devait inévitableruent
avoir des s1'mptrthies pour I'indépendance intel-
lectuelle clont se r'éclamaieut les promotculs de
la lléforntc. Son illustre auti, Ie futul cha.ncclier'
britanrrique Thomas tr{orus, avait fait, d:rns sou
Utopict, l)reuve de la même inrpatienctr <lu joug
scolastiquo. ilIais Molus rcfusera tle souscrirt' art
schisme d'Henri ÏIII et sera décapité p:tr ot'dt'c
cle son souverain. L'Ilglise le v(uc\re conlnlc ull
tnartyr de la foi.

Ilrasme n'eut pas ri subir paleille épreuve. Il
ne se lisqua, du reste, jamais à discuter lcs ques-
tions théologiques I ce n'était pas sil spécialité.
Ce fin lettré fit de h littératurc, sans plus. Et,
en hurnaniste fervent, iI ne renonça jamais à son
indépendance inlellectuelle. Celle-ci lui vnlut quel-
ques ennuis. Ses opinions fureut suspectées et, snl
Ie déclin de sa vie, i1 ne trour.a tle lefuge sûr'
qu'rï Bâle, or) lrr Réforme n'était pas inquiétée. Ce
fut mêrne dans cette ville <1uc, seulemcnt. il ren-
contra urr intplirueul pour ses derniers onvrâ€Tes.
fI .y moutut, en 1536, après une vie dc labeur',
probe, honnête et agitée, tout entière consacr'ée
aux Bellcs-Lettres.

Son orthotloxie est sujette à czrution. IlIais Hras-
rrc ne se pitluait pas de théologie et cc n'est qu'in-
r:idemrnent qu'il ntontre un peu de liberté at,ec le
dogrne. ll était bien difficile tl'écrire tt Eloge ùe
la, Irol,ie - ç!çsf le titre tle son principal onvra-
ge 

-, sâus llorrsculer', t'à et là, I'orthodoxie reli-
gieusc'.

f)'autre part, INrasrne critique âplentent lc col-
lège de Montaigu, dans lequel il dut résider lors-
qu'il était étudiant à l'université de Paris. Il
était impossible de dénoncer la nourriture pour'
rie, I'air enipesté et le folttraiisrle scolastique tle
ce collège -- poison llour le corps et pour ltesprit,
dit Erasrle 

-, sans offrlst1trer' 1e pétlnntistue irr'ô-
fessoral du tenrps. Ici, Iù'irsnre est c'n lionne con-
p:rgnie. Quelques lustres alrrès lui, I-rabelais relè-
yer'fl, avcc sa verye géniale, les niêmes critiques que
Ithrluaniste flnrnnnd contre Itenseigncment uni-
yersitaire de lir .scolastique décadente.

'I*

lln 1929, l'administration d'Anderlecht chargea
M. Drniel \ran .I)arnme dtorganiser, pour ltannée
suiva.nte, à I'occasion du centenaire de la Révo-
lution tle 1lili0, une exposition du Folklore. local.
On n':'rvirit rien. absolument rien. Ilnis le choix
était heuleux. l{. \'an I)amrne est de la race de
clux cui sar,cnt crécr, sans se laisscr rebuter par
les difficultés, sans janra,is voir leur patiencc
sr. lasser. f,:t cotniltttne possédrtit le Iocal icléal:
r.:n ancien béguinrrge, foudé, en 12(t2, par un dol'en

Xlaison d'Erasrne. - Grande salle de réception.
(Photo R. Denie, Atud,etlec.ht.l

du chapitre de Saint-Guidon. M. \':rn Damrne in-
téressa ses concito.yens à son (puvre. Les dons af-
fltÈrent ,si bien qu'en juillet 1930, le Oonseil com.
munal d'Anderlecht tt'unsformait I'Itrxposition
temporaire e n ùft-rsée peruranent et nomrnait
M. \'an Damme son conservateur. Le Musée du
Béguinage est consacr:é. actuellement, au folklore
runderlechtois et à I'alt populaire. Il rnérite une
Iongue visite et les vicux bâtiruents qui I'abritent
évoquent, en pleine agglomération bruxelloise, la,

vie des nonnes, dans un faubourg rural, il y a
cinq ou six siècles.

L'expérience était décisive par son succès. Une
occasion stétant présentée, la comnlune acheta,
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l)€u âprès, la < Maison d'Erasme > et !I. Daniel
\ran Damme - il fut sans doute pour lreaucoup
dairs cette décision - fut, à nouveau, chargé de
transformer la vieilie deureure canoniale en rnusée
comrnunal dthistoire, d'irrt et dtarchéologie.

Le premier soin du conservateur fut de restau-
rer la mrrison d'Drasme et de lui rendre, autant
tlue faire se pouvait, son aspect priuitif. La chose
était possible, encore qu'elle exigeât ure profonde
science archéologique. Bien quten cffet, ou eût, au
cours des siècles, dénioli une des :riles de la de-
meure de Pierre lYichman. celle-ci était restée

et telle qu'Erasme l'a connue, elle est, du moins, au-
thentiquement, telle qu'elle ett 1m être rux ternps
des deux amis.

La Maison d'Erasme a été inaugurée, avec so-
lennité. à fin septembre 1932. LIne société de do-
nateurs << Les Amis des Musées d'Anderlecht >>

avait enrichi, dès le début, les salles du nouveau
tnusée. Il a, dtailleurs, suffi quton apprenne, en
Ifollande, en Belgique, en France et à Bâle, l'ini-
tiative prise à Ander'Iecht, pour que les souvenirs
du grand humaniste affluassent. Et, ainsi, le Mu-
séc d'Histoire et d'Archéologie, installé dans I:r

Nlaison d'Erasme. - La

isolée dans son jarclin crrrmurrrillé, et le vlutlirlis-
tle des rnodernisateurs s',v était r,er'lntiverrrcnt peu
déchainé. A I'extérieur, du nroins.

C'était pis à I'intérieur. Il fallut tlégager tle
rnalencontreux plâtras les soliyes des plafonds;
les escaliers durent être reconstitués. Un heureux
hasard fit découvrir un lambeau de cuir de Malines
gaufré d'or, qui garnissait somptuousement les
murs de la grande pièce dc réception. On a refail
un cuir ltareil, à fond blcu, à arabesques d'or gau-
frées et l'on en a ttnc.lu les murs anciens. On ir
rassemblé des rnenbles d'époque: bahuts, fauteuils
en cuir de style espagnol ou flamand, des créden-
ces, des tables et des chenets. Les cheminées à
nranteau ont été reconstituécs. Bref, si la mnison
n'est pas telle que Pierre Wichnan l'avait voulue

272

salle du rez-de-chausséc, (photo p. Leariters, Linkebeek.\

rnùison tl'Ilrasme, est devenu, un peu, le l{usér:
dtlDrasme.

ll contient, notanrruent, uue collection de plus
de 200 portraits - tous 1es poltraits connus -de I'illustre lettré. Parmi tous ces portraits, do-
minent les reproductions, en eau-forte, en pointe
sèche, en iithographie, du farreux tableau d'Ilol-
bein.

Le fauteuil et le bureau d'It)rasme - sur lequel
un crâne rappelle que tout de même I'humaniste
était un ascète - ont été retrouvés chez un col-
lectionneur. L'authenticité n'est pas garantie peut-
être, nrais le plus ayerti des antiquaires ne pour-
rait y trouver le moindre anachronisme. Le pupi-
tre est, du reste, ceJni qrre lton voit sur le tableau
d'fkrlhein.



Dans une vitrine, est exposé le moulage du erâne
tnême d''Erasme; quelques lettres authentiques,
écrites par Drasme, voisinent avec ee moulage. f,a
bibliothèque flamande, qui se trouve dans ee brr-
reau, contient une incomparable collection des
éditions anciennes des æuvres clu maître. On a,d-
mire, notamment, une reproduction de ltexemplaire
de l'Eloç1e d,e la .Folie, en mârge duquel Flolhein a
de.qsiné trne centaine d'illustrations.

INn sortant, émerveillé, de ce curieux musée -nous laissons âu yisiteur le plaisir de découvrir
les autres trésors d'art et tl'archéologie qu'il con-
tient -, nous jetons un coup d'æil sur la demeure
de Pierre Wiehman. Le jardin planté de grands
arbres, isolé du voisinage par les hauts murs qui
I'enclosent, est bien tel qu'on l'imaginerait pour
la vie calme et diserète d'un dignitaire ecclé-
siastique.

La maison est faite d'un long bâtiment à un
étage, dont le rez-de-ehaussée est un peu surélevé
déjà, et d'une petite annexe ori. sans donte, étaient
la cuisine et l'office. L'ensemble, constmit en bri-
ques rouges patinées par les siècles, appartient
au style gothique flamand d' la toute dernière
époque. Les fenêtres sont déjà rectangulaires avee
des meneaux en pierre blanche, comme au Palais
de Marguerite d'Autriche, construit, à llalines.
par Rombaut Keldermans, à la même époque. Les
pignons sont à gradins. A gradins également, les
gables qui surmontent les fenêtres des combles,
dans Ia toiture.

Le tout consciencieusement restauré par ltar-
ehitecte Charles \ran Elst, a un aspect recueilli
et' reposant, qui convient admirablement à un
musée. Et surtout parce que ce musée est un peu, et
forcément, un pieux hommage à un illustre savant,

qui honora son époque. sa raee
les endroits oir il se Irosa un
longue yie errante.

flama.nde et tous
instant dans sa

O, Pn'rtr.rnrx,
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trfaison d'Erasme. - Le bureau du grand humaniste.
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