
IV. - 
La Musique à Liége.

A. - Ari ltovEN acE.

L'utr cles nrusicicus helgcs lcs pirrs réputés tlu XIX"
sièclc, Gevaert, a écrit qu'au temps cle Charlenragne
sculement rr les lumières artistiques de la société chré-
ticnne, jusque là concentrées à Rome, se répandirent
sur tout I'Occident (') rr. Il reste vrai quc, dès l'appari-
tion cie Liége clans I'histoire, on y allerçoit la musique en

honneur. C'est en l'année 714 qu'eut lieu la translation
triompl.rale cles restes lnortcls cle saitrt Lambert, <1e

Maestricht à Liége. Elle sc fit au bruit cles cymbales
et c.les orgues, orgues ltortatives értidemnlent' collnues
clès le IV" siècle et formées de seize ttlyaux cl'airain que

faisaient agir deux réservoirs d'air et quelqucs moclestes

soufflets. Peu après, lorsque sera ramené aussi' en notre
vil1e naissante, le corps <le son seconcl fonclateur, saint
I{ubert, le peuple, cette fois' unira, aux sons dcs appa-
rcils musicaux, ses chants én.rus et étudiés.

Les appareils musicaux - est-il néccssaire t1e le dire

- se lirnitaient à un chiffre extrêmement modestc' Aux
cymbales et aux petites orgtles lrortativcs, se joignaient 1a

trompette, le cor, lc chalumeau, t11le sorte de harpc ou
tle lyre, plus un carillon cle sotluettes, précurseur cln

chapeau chinois. Notts t'enons, pellsons-nous, dc passer

en rc\/ue la série d'instruments clont clisposait un or-
chestre tle 1'époque.

Si lcs instrumeuts musicaux se molltraient fort rares,
le chant était répanclu, apprécié et très pratiqué. Les
Liégeois primitifs suivaient cn cela 1cs usages clévoilés
chez les vieux Germaitts par Tacite. Pour eux, le chant
variait suivant 1es classes. Les bardes du temps célé-

braient les cxploits cle leurs guerriers clans des poèmes

savamment élaborés ou s'âttachaient à des récits épiques.
Le peuple s'accommoclait de chants plus coutts, im-
lrromptus cle circonstance, cantilènes de guerre ou
d'amour. Le refrain se répétait en chccur avcc l'accom-
pâglleme11t de battements dc mains. Bref, I'agencement
àe ce chaut fait songer à cclui clc nos crâmignons. En
tout câs, il ne se séparait pas cle 1a danse de l'époquc :

rondes ou farandoles - notre crâmiguon toujours -.Dès lors certaincs clauseuses faisaient tourner lcs têtes
folles et faillir la vertu. Ce fut à te1 point qu'uu édit du
roi Childebert I"" (5rr-.5.5E) s'élevant coutre les ravages
cle ces sauterelles en décida l'expulsiolt tltt royaume.

Dans leurs 1's prcmiers missionnaires, sailt
Eioi entrc autres, s'attachèrent à détourner les chré-
tiens des clangers tie ces farancloles lascivcs dont la cou-
tume avait été transmise par 1e paganisme. Aux chants
coupables, I'Eglise substitua les siens, plus graves, plus
nobles. Dans 1es premières écoles qu'elle établit à 1'ombre
<1es cloîtres ou cle la cathéclrale, elle faisait marcher de
pair I'enseignemertt de la lecture et celui du chant.

Peu à lreu la musique religieuse itrédomina. On
verra même les rois francs interrompre les festins 1es

plus solennels pour laisser entenclrc à leurs cottviles
quelques norccaux cle méloclie ecclésiastique interprétés
lrar lcs clercs, ou s'associer eux-mêmes à cette interpré-
tatior.r dans lcs cérén'rolries cle 1'Eglise.

(1 )L)c l.'cùst ie11It1ltnt
(r8;6 ) .
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f'exemple vint ainsi de haut. Payant de sa pcr-
so1111e, Charlemagne, quancl il assista, à Liége, à la
célébration des grancles fêtes religieuses, n'hésita point
à prenclre, 1rlus d'uue fois, irlacc au lutrin.

A cc puissant monarque rcvient, cl'aiileurs, la gloire
d'avoir clonné à ia mrrsique, en Occiclent, son caractère
scicntifique. ITn capitulaire cl'Aix-1a-Chapcl1e cxigeait
que, datrs les écoles primaires, tous les enfants indistinc-
tement alrprissent les psaumes, les notes et le chant.
Dans les écoles moyennes également, la musique figu-
rait lrarmi les parties esscntielies du programmc. Telle fut
I'heureuse influence artistique des mesures prises par
I'illustrc chcf cl'Etat que, au déclin de son règne, le
nombre clcs instruments usités clans les concerts avait
pour aiusi clire doublé.

Pourquoi ne pas le raltpeler à ce propos? La plus an-
cienne compositiorr musicale contllle cle Belgique est une
conrpiainte clestinée à pleurcr le tréiras cle f impérial
restaurateur de la musique ('). Transcrite ct7 neu'nles,
elle est attribuée à un moinc clu pays liégeois, Colum-
bau, chef clc 1'abbaye cle *Saint-Trond vers 1'aunée 83o.

Le mouvement imprimé à la musique par Charle-
maglle eut u11e longue ciurée citez nous. I1 -u- a juste un
millicr d'années, Etienne, qui occupait alors le siège
épiscopal de Liége, composa avec la coopération du
moine Hucbald, auteur d'un cles premiers écrits sur la
musique harmonique, un office, dont le texte, conservé
à la bibliothèque royale de Ilruxelles dans un manuscrit
cltt X" siècle même, est le plus antique monument musi-
cal liégeois. L'ouverture cle cet office resta jusqu'à 1a

fin de la principauté, notre air national : le Magna
Vox ('?) : supplication dans les jours d'épreuve, actions
de grâce clurant les jours cle liesse, ap1rel à la vaillance
au momerlt des combats.

Le XI" siècle nous montre cl'autres musiciens, même
compositeurs, ar1 pays 1iégeois. Err ro7r, lorsque les
moines de Stavelot transportèrent solennellement à I,iége
au Palais, devant l'em1-rereur Ilerrri fV, les reliques de
saint Remacle, il se trouva parmi eux un chanteur qui,
prétendant avoir eu une vision c1u saint, avait composé
sur cct événcment un chant que ne dédaignait pas
d'écouter attentivement l'Empereur l{enri IV, car
l'amour cle la chanson était dès lors fort répandu au
pays de I,iége (').

Qu'on dénie, si l'ou veut, au renommé Francon, éco-
lâtre cle Saint-Lambert en ce XI" siècle, le grancl mérite
cl'avoir inventé les caractères musicaux ('), il n'en sera
pas moins consicléré comme le musicien le plus érudit <le

sol1 temps. Cfest <lans les monastères qu'à ce moment
et dès une époque plus reculée clu mo\-en âge, le goût
musical fut cultir'é avec soin et uréthocie. Cet art suivit
[à une marche ascensionnelle. Arrx abbayes clc I,obbes,
de Stavelot, de Genrblorrx, cle Saint-Hubert, de Saint-
Trond, et, plus près de nous, de Saint-Laurent, clu Val-
Saint-Lambert, la musique comptait de fervents et sa-
gaces adeptes, des maîtres remârquables. C'est Helltert,

i I r C.ttc f,iècc cst conscrséc 1)ré!icu-Éenent ir la Bibliothèque natio-
nalc de Paris.

{:) DE]I-{RTE^{r', I-ia.il trrs de .ctriiil Lttrttbart, fqr Hutbald LIe Saiflt-
,.1 rtrd tr,1.

r.i \II' siùclc: Scvcnt totc nuit rotrucnges .ofiticr (Wrl.r{o't1Ê,, Lc
ll-,rllo,r, p. SS).

({) L.rÏoYf, -\olr' -ç(/ l{r }tirsiq?.c d!i l;dl,.s dr: Li(ge. Attuales du Cofl-
g/r1-ç cr.lr.iolo.girtut: tlc Lif gt (1909). BIIL, t. XXXIX, p. 50t. - V, aussi
HE\.{LX, .I-d ll'1rllo,r, I,iégc, rE-i:, l)p. 4,1-.1S.

bublic dt tart ltutsical à I'L!httrluc tnoderfle



312

de Liégc, moinc de I'abbaye Saint-Hultert ; c'est Gou-
tram, abbé de Saint-Trond ; c'est un autre abbé cle ce

mouastèrc, Roclolphe ('); c'est ()lltert, abbé de Genr-
bloux ; c'est Lambert, de I'abbaye Saint-Laurent, drr-
quel on possède cles pièces notées pour musique (').
'Tous, par des talents esercés, ont fait l)asser leur tlom
à la postérité. Au XII" siècle, se sigualerlt, à I'abba1'e
Saint-Jacques, de Liége, I'abbé Etienne, à Saint-Laurent
I'abbé Wazelin et les rcligieux Gilbert Jean et Nison.

I[ais les progrès c1e 1a rnusirltte s'éten<lirent de botrne
herrre à l'élément laique.

Jean cl'Outremeuse rapporte tlue, depuis I'an lt29,
clate tle la restauration de l'église dédiée à saint Gilles,
patron cles musiciens liégeois, ceux-ci avaient pour obli-
gation de se renclre chaque année à la procession clc cettc
abbaye, le mercredi après la Saint-Jean rt à toutes lettrs
instrumetrs sollans rr ? On peut ne pas accorder à cette
traclition uue origine aussi éloignée. Il est certain qu'elle
remontait très haut. De ce récit du chroniqueur dn
XIV" siècle, il résulte de plus que, à son époque et bien
longtcmps auparavant, les musiciens locaux étaient cn
nomlrre respectable. Ils formaient une compâgllie l)ro-
fessionnelle, un véritable s1'ndicat : a les menestrels et
cheaux (ceux) de leur lraterniteit r, dit Jean <l'Outre-
meuse (").

La Cité ellc-même avait ses tt menestrels rr qui, notts
apprennent cles écrits du mo1'en âge, réjouissaient nratin
et soir, du son de leurs instruments les travaillctrrs
comme les bourgeois. Ce corps de musiciens officiels
disparut à la prise de la Cité par Charles le Téméraire
en 1467. Alors aussi a été dissoute la vieille compagnie
lihre de musiciens signalée par Jean c1'Outremer.tse.

Cette première société laïc1ue cle musique devait res-
stlsciter. Le 3 août t.526, le prince Erard cle La llarck
put confirmer les nouveaux statuts de 1'associatiotr ar-
tistique ('). Comme autrefois, elle avait son siège en
l'église Saint-Gilles et ce saint pour protecteur.

Chose amusante à relever, cette corporation reufer-
mait en son sein, confraternellement unis, les musicielts,
instrumentistes, pour la plupart,... et les cuisiniers. I1

faut croire que la fédération tenait à flatter la bouchc
en même temps que les oreilles.

Le système restrictif préclonrinait pourtant clans lc
règlement. Ainsi les compagrlons n'étaient-ils autorisés
à jouer que d'un seul instrumcnt. A coup sûr l'homme
orchestre n'a pu naître sous pareil régime. Ou cloit, cn
tout cas, déduire des statuts que le chiffre cles disciplcs
d'Orphée était alors consiclérable en notre cité. Tous
ne sc montraient pas des artistes de renorn ; mais leur
association avait beaucoup de stabilité et cle crédit.
Qu'on songe que chaque membre aspirant clevait payer,
pour droit d'inscription, trois florins cl'or, sommc rolr-
dclette pour l'époque (u).

Au surplus, les musiciens laics étaient nombreux à

Liége au moyen âge. Corneille cle ZantfTiet raconte
qu'cn I'année r4o4, à une fête donnée dans lc quartier
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de I'Ile, il y avait, aux coins de toutcs les rues ct places
pttbliclues, des trompettes et des mimes avec instru-
mcnts cle musique accompagnant des chceurs extrême-
ment consi<lérablcs de chantcurs (t).

Ce qui l)rouve micux ellcore conrbien l'amour cle la
rnusitlue s'était gérréralisé, c'est que, au XVI" siècle
et antérieurement peut-êtrc, I'on avait coutume, à Liégc,
cl'organiser, clurant lcs longucs soirées d'été, en maints
endroits dc la villc, cles coucours de chant clout lcs prix
consistaient en paires cle gants, ceintures, miroirs, pei-
gnes ou jo1'aux quelconques. A ces concours prenaicnt
part les hommes uaturellement et aussi des fcmmcs
en grand nombre. La discipline ct l'organisation faisant
défaut, ils prêtèrent lieu à des abus de genres vâriés,
d'autant que souvent on remplaçait les prix par des fes-
tins ou des tr beuverics r,. Les abus clevinrent si criants
que Gérarcl de Groesbeck crut devoir interdire les con-
cours eux-nfêmes par rrn éclit de I'arr 1564.

B. - Penr BRrr.r,aNTE DEs LrÉcEors DANS LEs
pnocnÈs oE L'Anr MUSICAL.

Il y a mieux pour établir la part brillante que nos
aïeux prcnaient dans les progrès artistiques. Louis Gui-
chardiu, darrs sa Descril>t.ion des Pays-Bas, du XVI"
siècle, avoue que tr les Ilelges sont les vrais maistres et
rcstauratcurs de la musique r, (').

La Rerue de I'Art ch.rélien (arrnée 1888), a signalé
rr le plus aucien clocunrent, clc la chapelle Sixtine, qui
contiennc des inclications biographiques sur les chantres
pontificaux r. C'est rrn décret dn 3 novemtrre 1389, par
lcqtrel < tenerabilis 'i:ir llenricus de Latuntra r ("), cha-
uoine de Sainte-Croix, à Liége, est appelé à jouir de
tous les avantages ct privilèges réservés aux membres
de la Chapelle papale. Iin 1389 aussi, entre clans la
même célèbre chapelle ()illes dc Lens, chanoine <le

Saint-Jean à Liége ; en r3go y est appelé le ténor Henri
Tulpin, chanoine de Tongres. Err r4og, on y voit un Lié-
geois, rr Nicolaus Simonis rr, ct, clans les années ulté-
rieures, une série cl'autrcs clont la même Rerrue donne
la liste.

Ijt comment ne pas ranger, au dessus de ceux-là peut-
être, comme notables artistes du pays liégeois, ce cha-
noine Jcan Brassart, qui, en 1439, fut nommé chantre
contrcpointiste :i la chapelle cle I'Empereur? (o); ce
Ghislain f)ankers, qui, d'après les registres de la Cha-
pelle Sixtinc, y fut reçu le 27 mats 1538 avec la men-
tion : rr G. Dankers, clericus Leodiensis, cantor r et sur-
tout ce Jean N,Ions, qui obtint là aussi unc nomination et
fut qualifié dc lantosissinto coml>ositore par Baini?

Que d'autres dont la mémoire doit être rappelée avec
quclque gloire ! Tel ce Jean Guyot dit de Châtelet. son
lieu d'origine. L'un <les plus remarquables compositeurs
clu XVI" siècle, il fut appelé à la haute charge de
maître de chapelle de I'emperenr Ferdinand Iu" (").
C'est le même artiste éviclcmmcnt qui apparaît à l'époque

(r) Il introduisit à Saint-'l'rond la méthode de Gui d'Arczzo, qu'igno-
rait crrcore notre pays. (Gesta abb. Ttud. 1.. VIII, ch. I\r, {'(i. Dtl
RoRrrÂN).

(:) RRSTDR DE SarNT-I.Âr'RENT, I)r claris Scriitoribils ,[L)'dslf,/ii .srri,
ÀrGH, t. l\', c. 20.

(3) ,1 . Iv, p. gs7.

l1l Ê1,, Grcfle Rernintolin, (Eux'res, r. z, f.6r, - BIAL, t. XIII.
(5) Iin avril r6o-i, Erncst dc Bavière confirma les privilèges dc la

ompagnic (lcs menestriers et des cuisinicrs. (CP, r. rq, f. r3:.)

(1, IIIARTI::NE riT f)r'RANr), Ailtlr. C,, t. V, c. 365-366.
(2) Edit. dc r.s8:, pD..sr-.s2.
(3) Sur ce Henri de l,atiIn(', \'. /('S(', introd. t). cxxx\-rr.
(1) J. DE STÂvEr,oT, p. 4J7.
(s) Cl. I,Y()N, Jcar. Gut'ot dc (:ttûlclct, 

- Itiùgrùlrhi( ndlio[dl?, t. VIII,
pp. 56u -.s86.



susdite sous lc nom de Jean clc Castro, devint le maîtrc
de la musique du duc de Juliers et compositeur émérite.
Ses æuvres très nombreuses orlt été publiées ('). Il fut
un musicien de I'empereur lUathias de 16rz à 1614,
et choisi comme maître de chapelle à Prague, ce Lam-
bert de Saive qui produisit également diverses compo-
sitions musicales.

Jean Guyot avait eu pour disciple de valeur, Gérar<l
Heyne. Ce nom fut glorifié tlavantage par Gilles lleyne,
neveu de Gérard, né vers I'an r.585. Au dire d'Abry
dans Les hommes illustres de la nation liégeoise, i7 u a
ravi par ses ceuvres tous ceux de sa génération. Ayant
été choisi pour directeur de la musique de S. A, Ferdi-
nand, evesque de Liége, il fut encore demandé par
S. A. C. le duc de Neubourg à la surintendance dle sa
musique, l

Gilles Heyne forma un élève très tlistingué cn son ami
Albert Gherinx ou Guerin, qui occrlpa avec éclat lc
poste de maltre de chapelle à la collégiale Saint-IVlartin
à Liége, et mourut en 1647 ('). I1 fut dépassé par Henri
Dumont, lequel reçut la hautc dignité de maltre cle cha-
pelle de I'exigeant Louis XIV. On lui est redevable de
messes en plein-chant utilisécs eltcore de nos jours. Dans
cette belle phalange d'artistes, à côté <lc I'habile }Iaes-
trichtois, André Severin, facteur d'orgues, enterré sous
pareil instrument de sa composition à Saint-Jacques en
notre cité, doit figurer principalement Lambert Piet-
kin, le plus réputé musicien liégeois du XVII" siècle.
IIaître de chapelle à la cathédrale Saint-Lambert, charge
qu'il remplit brillamment jusqu'à son trépas eu 1696,
il a laissé de nombreuses et savârltes compositions reli-
gieuses: antiennes, hymnes, etc. ('), tout en ouvrant
la voie aux lfamal.

Les artistes liégeois se multiplient au XVIII" siècle.
C'est l'époque des llamal, de Grétry, qui va fonder à
Paris I'opéra-comique, - de r\{oreau, nraître de chapelle
de la collégiale Saiut-Paul et premier nlaltre de Grétry,

- de Gresnick, dont orr représenta quinze à vingt opéras
à Paris et à Londres, de Tasquin, recherché à la
Cour de Versailles, etc. C'est également l'époque où, à
I,iége, les concerts pouvant satisfaire les dilettanti a:ux
oreilles les plus délicates se succèdent à 1'Hôte1-de-vil1e
et ailleurs, grâce à divers encouragenrents.

Les autorités religieuscs du temps, au reste, favori-
saient grandcment les études musicales. Liége comptait
sous 1'ancierr régime sept collégiales, plus la cathédrale.
Chacune cl'elles avait son maître cle chapelle, artiste
de valeur sous la direction duquel s'initiait arrx secrets
de l'art toute une pléïacle de jeunes gcns qui se sentaient
les dispositions voulues. Elles constitnaient autant de
conservatoires de musique gratuits où se formèrent de
nombreux musiciens des plus réputés. Nous en avons
cité quelques-uns.

Là, les sujets étaient stimulés de toutes façons. On
verra, le zE octobre 1446, 7e pape Eugène IV, à 1a de-
mande du corps capitulaire de Saint-Lambert, fonder
douze bénéfices et douzc autels clont les revenus cle-
vaient augmenter la valeur de sa maîtrise. A elle serrle,

(t)coovAERTs, Hist. et bibliogralrhic dc la lylograthi. mlsical. d.afls
lrs Po)s-Bas, t88o. - FETrs, Biograbhic dcs lnusit'icns.

l2) Et-c. PoLArN, Notes sur qilrlqucs ,rilsiaicfls liéceois, anlérieurs su
XVIII' siècle, dans le BIIL, t. XL.

(3) 1'. sa biographie dâns le .ttatril.çcrit Hanal, édit{' par G. JoRtssENNE,
dans ll-alloflic (rgro).
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la cathéclrale consacrait aunuellemerrt, à I'ilstruction
musicale, dix milliers de florins. Elle aussi octroyait
I'enseignement artistique à une douzaine <l'élèves qui
éventuellement, comme ceux des collégiales, recevâielrt
des subsides leur permettant cl'aller sc perfcctionncr clans
les instituts supérieurs d'Italie.

Les princes, cle leur côté, subventiounaient souvent
ccrlx qui s'attachaient à développer I'art musical au
pays ('). La Cité, à son tour, savait le protéger, si pas
cl'rrne façon régulière, au moins par des subventions
spéciales ou l)ar I'achat <f instruments de prix (').

C. - PnolET DE cRÉATIoN D'uNE AceoÉlrrE oB

MUSIQUE.

Dès la première moitié clu XVIII" siècle, des efforts
furent faits ici en vue de la création d'ttue < acadé-
mie de musique l. Dans ce but, des amateurs adressèrent
arr lrrince, en r73g, une requête cn vue d'être autorisés
à l'établir et à organiser chaque année utre loterie pour
en couvrir les frais. Consulté par le prince, le Conseil
privé émit un avis favorable. tt f'on cloit en espérer cet
avantage) , opina-t-il, < que la jeunesse de Liégc, attirée
par la musique, se laisserâ moins entraîner à la débauche
ct pourra profiter, en repos, d'un amusement agréable
et honnête, pourvu que I'on prenne les précautions
convenables pour en éloigner ceux qui, à la faveur du
prix modique que l'on douuera pour en avoir I'entrée,
pourraient ou voudraient y occasionner du trouble rr.

Il s'agissait, en somme, de concerts à donner à I'Hô-
tel-de-ville. Le prince se montra disposé à accorder l'oc-
troi clemandé < dès que l'on aura levé les difficultés qui
ne sont pas petites r ('). Ces difficultés auront fini par
être levées, puisque l'on inaugura des coucerts de gorlt
distingué dans 1e genre de ceux dont nous venons cle

dire un mot. C'est ainsi que sous la Révolution française,
I'aclministration centrale du département dc I'Ourthe,
après avoir confirmé que rr daus tous les temps Liége fut
une pépinière cle musiciens célèbres tr, qu'tr elle en pos-

sède lilus en ce moment que tous les Pays-Bas l (n), se

croyait en droit <l'ajouter : < Liége a toujottrs été re-
nommée par le nombre d'amateurs de concerts tant
publics que particuliers qui s'y donnaient I'hiver et qui
attiraient clans cette ville un grand nombre cl'étrangers rr.

Avant 1'aclministration républicaine, I'an r783, Joli-
vet, secrétaire du marquis de Sainte-Croix, qu'il rem-
plaça en qualité de ministre plénipotentiaire cle France à

Liége, avait fait pareille élogieuse constatation, en dépit
de la tendarlce peu favorable cle son esprit pour les
choses liégeoises en général : rr Pendant le carême tr, note-

(l) Dans un retevé des dépenses de la chambre dcs comDtes du prince,
du milieu du XVII' siècle, on trouve les postes suivants :

( A Gaudcntio, musicien auprès du charritre de sâint-Jcan, 2oo pa'

I,ES I'ROGRDS IIUSICAU\ ET LES LIE(;EOIS

r Àu tromboniste de Son Altesse, 57 patacons de salaire, aussi à 3
florins 4 patars pour châque quarsal, dont pour un an i29 florins r.
(DARrs, Noticcs, t. XII' P. zz5.)

(2) Le 6 mars r7&, le Conscil de la Cité pâvâ r 2o3 fl. r8 sols clemi
Rrabant, pour faire venir de Paris des nouveaux instrumcnts (trom'
pcttes dc la Cité) faits par le sr. Engoulsant. r (RCC, r. ti78-t78r, f.
ri? \".\'Déjà le 6 aoôt 16;7, le Ccnseii dc la Cité avait accordé \'ingt-cinq patâ-
cons au chanoinc B€rnârd, maitrc de la nusiquc de lâ cathédrale.

l3l CP, Prot., n' t'g.
(1, Letlre d.u :9 nitôse an I'L - [)ocutttcrtts itlldits s!/ la création

d.'une école de tùlsieue à Liéee, BIAL, t. lII.
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t-il, u le sl)ectacle cesse jusqu'à la Toussaint. fl est rern-
placé par cles cottcerts de cent musiciens. L'orchestrc cst
cxccllent et c1e la mcilleure exéctttiorr. J'y ai cntenclu dcs

actcs cle tliffôrcrtts opéras micux exéctltés qu'à l'()péra
tlc Paris. rr

Un corps adnrinistratif clc cette é1loqtte, le Jurl- cf ins-
truction publique, disait de sorl côté, s'adressant à l'Ad-
rniuistratiotr cetrtrale clu départenretrt dc l'()nrthe :

<r Vous savez c1u'il u'y a pas de cléparternetrt clatrs la
I{éprtblique (Liége se trouvait auncxée à la France) , qui
ait I'avantage <le réuttir autallt tl'artistes musicierls. La
commulle cle Liége seule peut compter lrois cettls mu-
siciens cle professiotr ou environ ; elle peut se vanter
qu'après Ronre et Naples, aucune ville n'a un meilleur
orchestre, coml)osé cle musiciens <listingués qui ont fait
leurs études cn Italie ('). rr

Tel était aussi l'avis de Grétry (').

D. - Sorrs r,E RÉcIrIE FRANçÀls.

Jusqtr'à la l{ér'olution de la fin du XVIII" siècle, att-
cune écolc laïr1rre cle musique n'avait été créée ell ttotre
villc. Seuls, lcs chapitres des collégiales et de la cathé-
clrâle continttaietrt avec certaines abbayes d'y < llotrrrir
le goût de cc lrcl ârt r, - 

pour employer I'expression
cle I'aclmiuistration ceutrale républicaine - 

( en entrcte-
nant cles nrusiciens pour I'exercice clu culte l. Cette acl-

ministration était, en somme, du mêrne avis que le cé-

lèbre compositeur Gounod : a Tout ce qu'il y a etl de
grancls musiciet.rs r, écrivait-il, tt a été formé par lcs
maîtrises ou l)ar I'esprit des maîtrises... ('). rt

Aussi, la République française, eu abolissattt, l'an
r 797, les chapitres des collégiales, supllrima-t-elle clu

rnême coup l'ettseignement musical à Liége' rt La sup-
pression clu clergé r>, déclarait le Jury cf instruction à

l'Administratiou centrale, tt a atléanti la musique <lans

ce département. l
L'Administration centrale du départernent de 1'Ourthe

ne se montrait pas moins catégorique : rt La chute des

corporations rcligieuses auxquelles on cloit à Liége ce

gor'rt pottr la nrusirlue, les progrès qu'elle y a faits et
les succès éclatants qui eu ont été la suite, a dû rt('-
cessairement jcter clarts le besoin et la détresse tlne
foule d'artistcs estir.r.rables, incapables cle se l)rocurcr
leur subsistattcc atltrement qtle par I'art qu'ils pro-
fesscut. l

Ces administrations républicaines suppliaient et Gré-
try, qui se trouvait à Paris, et le gouvernement, de s'ef-
forcer clc remétlier à la situatiolt (( pour ue pâs laisscr
anéantir l, écrivaient-elles, tr utr art qtli, jusqu'à l'épo<1uc

actuelle a illustré uotre pays rr. Ce qu'elles réclanraictrt
surtout pour Liége, c'était la création cl'une école <le

ntusique (o): <r Nous avons ulle foule cle jetlues gens

l\ Lctlre du ry nirôse an l'1.
(2) Velbruck rcprochait un jorrr it (;rétry d'attircr it I'aris lcs tncil-

lcurs sujets dc I'orchestre de Liége. ( Si votrc Altessc t, répli<trtait lc
compositeur, r daigne m'indiqucr une mcillcrrre sotlrce, j'irai 1' lrttiscr >.

IPVSD, 1821, Ir. 32,)
(3) Lcttrr: (lr (;ou1tod, à l'ulr dt s{-s ortris, à l'occasion du rcfils de

subside aux maitrises des cathédralcs dc France.
(1) I,a loi drt ft thertnidor an III (3 aott 179.5) organisait lc Conscr'

vatoirc de musique sur le rapport dc Chénier. Ûn volnmincrrx rtDDort
(le Bcrnard Sarrcttc scrvit dc base au rallDort Chénier. Dans lcs notcs,
-sarrette désignait commc complément in(lisDcnsal)le la créatioll, dans
<les départcmcnts, d'rrrr ccrtain noml)re <'l'écolcs Dri'paratoircs dc diffi-
rents degrés.

attacliôs aux ci-clcr.aut coilégiales qui attttoncent les

lrlus hcureuses clispositiorls, et cette jeunesse va absolu-
rllent nlanquer de nro]'elts pour dévelol)l)cr ccs disposi-
tiotrs ct acrlnérir rlcs talcnts ou pcrfcctitirrner ceux qu'i1s
ont déjà. Ils scront lrcrclus pour I'art ; ils seront con-
rlanrnés ir f indigencc, tandis qrre l'établissement d'une
école dc musique les nrcttrait à r.nême de sc procurer par-
tout clcs lilaces avantagcuses ('). ,

L'Aclnrinistrati<-rlr ccutrale, ayant couscience de 1a

haute utilité de I'institntion sollicitée, pria le ministre de
I'intéricur d'exaucer les vceux de la pollrrlation liégeoise:
<r'I'out se réunit r, concluait-elle, a l)our erlgager à fixer
r\ I,iége un établisscment qui ne pcut qu'y faire cles pro-
grès ralricles, y conserver le goût cle cct art précieux et
le répandrc l)roml)tcnlcnt clans tous lcs environs. N'est-ce
pas d'aillcurs un droit lôgitimement réclamé par la patrie
dc tant <l'artistes célèbres, par la patrie dc Grétry? l

llassenge, conrrrrissaire du Dircctoirc cxécutif près
I'Administration ccutralc de I'Ourthc, rccourut cn ccs
tcrmcs au gratr<l corupositcur clans le môrne dessein, le
:4 janvicr r7q8 :

rr I.a supprcssion alrsolue clu clergé séculier, cles ht'.it
collégialc.s, <lc trotrc cathédrale, cle la maison épiscoltale,
laisscnt saus la nroiurlrc rcssource, abatr<lonnent à la plus
cruclle rnise\rc, unc f<-rulc tle musicicns dont I'ensernble,
vous lc savez, i'tait l;icrr 1rrécieux. Lc clécouragement cles
uus, clcs occtlpationsj nouvelles et forcées, auxquelles
s'aclouneront bientôt les autres, la sortie de ce pays de
ccrrx clout les talents rnarquent on promettent, tout
s'unira ponr ravir à rrnc ville qui se <listingua dans tous
les tcrnps par I'amour ct lc génie de la musiquc, cct csti-
rnalrlc avarrtage. Non ccla n'arrivera pas ! la patrie de
Grétry' sera toujours celle cle cet art brillant et fécond en
sublinres résrrltats ("). l

Grétry, cu cffet, insista près de la Commission dont il
faisait partie ct rlui avait liour mission dc réirartir ies
dix ou <iouzc conservatoircs de musirluc ir créer entre les
divcrs départcmctrts : <t J'avais obtenrt r, fit-il savoir 1e

z7 janvier à l'Adnrinistration centrale cle l'Ourthe,
rr qr1't1n de ces conscrvatoires serait établi à Liége.
J'avais, dans lc projct réclamé pour ma patrie, j'avais
nrotttré la villc dc Liégc, et clc toutcs nrauières, comme
ccllc rlui nréritait la préférence clans la llelgique. l

Ilais la Conrnrissiou inclinait à cn clotcr la ville de
Ilmxclles, cc qui obligca Grétry à insistcr fortcment.

Dans son cslloir <lc réussite, Ilenri Ifamal, membre du
itrr,r', avait proposé collnlle local, u lc couvcut des Domi-
licains avcc lc clônrc... r,. Le Jury cf irrstruction avait
composé ainsi le pcrsourrcl professoral jugé nécessairc à
l'écolc qu'il désirait : {( rul clirccteur, un maîtrc cle pro-
rronciation, rlrratrc professeurs pour le chant, trois pour
lc violon, tln porlr I'alto, un pour le violoncelle, r1l1 pour
la c<lntrcbassc, u1r pottr le haut-bois, tll1 pour la clari-
nettc, nn ponr le lrasson ct lc serpent, ttn pottr l'orgtte,
rur l)or1r lc clavecin, t11r potlr le cor ct la trompette r.

Lc l)ircctoirc cxécutif se borna à engager les péti-
tionnaires à transnrettrc leur demarr<lc au Corps légis-
lati f.

Quelqrrcs aunécs plus tard, le préfet adressait, en tlate
<lu zz floréal arr II (r: n.rai rEor), urrc épîtrc au maire

( I ) lbur la corrcsptxdancc ôchangée ri
,tq I AC, r. s.t, f. 3:r, u" t.i:-.Ij,.i ; r. 51,

(e) C('/), n" Iq:r.

(c l)rol)os, voir RL, t.V, p.
f. r:i ct 277, n".s18, r..55.



de Liége, pour I'informcr t1u'il vcnait rr de recevoir du
conseiller d'Etat Rédon, unc lettre r d'après laquellc
rr le gouvernenrcut accortlail un conservatoire dc nrusique
à la ville qui a dorrné le jorrr arrx Grétry, aux }Iamal,
aux lloreau ('). l

C'était une sirnple pronlcsse cluc le gouvernement ré-
publicain laissa protestcr. Cincl aus plus tar<I, cn juin
18o6 - on se trouvait alors sous lc réginre inrpérial -,le Conseil gênêral de notre <lépartement revint à la
charge. Des communications s'échaugèrent entrc le pré-
fet trIicoud cl'IJnrons et le clirecteur général <lc I'instruc-
tion publique. Le premier insistant ctt favcnr dc l'éta-
blissement en notre ville u d'utre succursale clu Conser-
vatoire de Paris r, faisait rcssortir combien Liége rcn-
fermait erlcore de musicietrs cle talent, quoique qrlatorze
ans se fussent écoulés delluis la suppression des écolcs
de musique qu'entretenait le clergé ct qrr'arrcune ne lcs
eût remplacées.

rr Dans quel lieu >, écrivait le préfet, rr placer plus
convenablement cette école que <lans une ville clont
l'art musical a toujours fait lcs clélices et or.\ la prédi-
lection généralc pour cet art ainrablc avait enfanté des
écoles nombreuscs, qui, pcnclant longternps, se sotrt
montrées dignes de rivaliser ar,cc lcs savantes et célèbres
écoles d'Italie?

rr nlalgré la chnte tle ccs ancicns établissenrcnts, Liége
renferme encorc aujourd'hui des talents très distingués
et assez nombreux pour former clatrs les grands con-
certs... un orchestre brillant avec lequel aucun autre
dans les dépattements de I'Empire nc pourrait soutcrrir
la concltrrence. l

Le magistrat départemental forçait-il la note? Son
lyrisnre témoigne des corrvictions artistiques clont il était
animé et des droits qu'il reconnaissait à notre cité pour
I'obtention d'rrn conservatoire. Le préfet également de-
vait aboutir arr même résrrltat négatif. L'empire napo-
léonien disparut ct le royaumc des Pa1's-Bas se fonda
avânt <1ue Liégc pût espérer sérieusenrcnt être le siège
d'une vraie institution mnsicale. '

E. - PnBurÈHus Éct-rlEs lulr,rguEs DË rrusrerrE
e Lri:cr.

En rSr7, ccpctrdant, le sieur Deloncin-Raick, rt écuyer
et ancien directcur de nrusique de la collégiale Saint-
flartin r, fit annoncer par la voic de la presse qu'il ou-
vrirait une école de chant et cle déclamation ; que sa
méthodc était celle du Conservatoire de Paris.

Cet institut, s'il recueillit quelques adhésions, ne pou-
vait couquérir le moindre crédit, d'autant que le fonda-
teur déclarait tr continuer à dresser les chevaux à tous
airs et cadences de manèges u.

Autrcmcnt méritoire fut l'école de musique que, peu
d'années après, deux autres anciens maîtres de cha-
pelle, Duguet et Jaspar, avec llenrard, professeur de
chant, fondèrent rue Sæurs-de-Hasque. Reconnaissant
les bienfaits quc pareille institution pouvait rendre à la
population liégeoise comme anx beaux-arts, les ponvoirs
publics se préoccupèrent en r8z5 des moyens de créer
ici une école officielle de musique. Le gouvernement

3r5

nranifestait I'intention d'intervenir par un subsidc de

4,ooo florins dans les frais d'installation. l\Iêmc sonrme
fut accorclée par la Ville qui offrit, en outre, l'arrcic'nne
Halle cles Drapiers de la rue Féronstrée comme siège
clc l'établissement projeté. Tout se trorlvânt ainsi clis-
posé, le 9 juin rEz6 parut I'arrêté royal érigeant à
Liége rr une école cle musique et de chaut rr. I,'inaugu-
ration se fit le z3 avril r9z7. Lc r"" trrai suivant, les
classes s'ouvrirent avec 35 élèves, sous la direction de
Daussoigne-trIéhul (').

La nouvelle institution ne fit pas long séjour à la
Halle des Drapiers. Ce local ne convenait nullenrent à
pareille affcctation.

C'est dans une nraison de la rue Sainte-Croix, l"rabitée
1rrécédcmnrent par le banquier Frésart et ensuite par
la fanrille Iluruay (no 4), que l'école fut établic alors.
Iille avait, parmi ses dix professerlrs, torls dc Liége sauf
uu, les trois musicicns fonclateurs de I'institut librc qrri
était da'jà disparu.

V. - Conservatoire royal de musique.

La révolution de rE3o n'épronva nullement la nou-
vcllc école officiellc de musique. Cette écolc avait gar<lé
9z élèves. Seule en Belgique, elle put continuer ses
cotrrs. D'Ëcole rs5,als comme on la uommait sous le gou-
vernenrerrt des Pays-Bas, elle devint Ecole nationale. Le
r3 novembre r83r seulement, un arrêté royal lui per-
mit de prenclre le titre de Conseruatoire ro1'al de IlIu'
siqtte. En 1836, notre institut musical occupait la maison
Pirlot, que la Ville avait louée à cet effet, et sur l'em-
placement de laquelle s'éleva plus tarcl le café Canter-
but'y,, rue de 1a Cathéclrale (no 57 anc. et 95 actuel).
C'était là aussi une installation provisoire.

Dès r8e8, le gouvernement hollanclais avait élaboré
les plans de constructions à adjoindre aux bâtiments cle
I'Université, afin cl'y placcr une école de dessin et le
Conservatoire. La Ville promit un subside de 3o,ooo fl.
Ce fut en 1836 que, par arrêté royal du 3r octobre, une
décision définitive firt prise relativement à l'édification
<lu local drr Conservatoire, à I'angle des places dites
mairrtenant Cockerill et du Vingt Août. Cette bâtisse
rre fut achevée et utilisée que vers 1849.

II. Daussoigne, nommé directeur le 14 janvier rEz7,
était entré en fonctions le r"" mai suivant, date de I'ou-
verture du Conservatoire. fl continua à diriger notre
collège musical jusqu'en 186z ('). Il fut remplacé alors
par un de ses élèves, Etienne Soubre. Ce dernier, appelé
à la direction le 17 mai rE6z, la conserva jusqu'au 8 sep-
tembre rE7r, jour de sa mort. J.-Th.Radoux lui a suc-
cédé. Sa nomination à la tête de notre institution mu-
sicale date du 14 septembre rETz ("). Lui aussi était un
élève de Daussoigne.

Le 3 et le + juin rE7;, le Conservatoire célébra solen-
nellement le ,io" anniversaire de sa fonclation. Dix ans
après, le samedi 3o avril r8E7, il inaugurait par une
grande fête musicale, ses nouvelles installations boule-
vard Piercot. A cette rubrique, nous donnons quelques
renseignements sur les nottveaux locaux.

I r) R()r-rERo\', -Sc/[ologif . p, rq9 bis.
(3) Daussoigne-Iléhul cst décédé le ro mars 187.5.

(3) J.-Th. Ra(loux est resté directeur du Conservatoire jusqu'au jour
dc son di'ci's srrrrcnu lc 30 mars r9rr. 11 était né lc a novembre 1835.
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Le Couservatoire, <lirigé à partir clu 3o mai rgrr par
I\I. Sylvain Dupuis, I'habile directeur de la glorieusc
phalange musicale La Légia, continue à llrogresser eIr
nombre et en mérite artistique. Ils sortt légion les musi-
ciens que cet établissement a produits et ne cesse cle
procluire et qui, sur les divers points du montle civilisé,
conservent dans le présent, ai notre chère cité, son au-
réole artistique clu passé (').

Consignons-le à l'honneur cle uotre ville, le Conser-
vatoire royal n'est pas seul à répandre eu uotre cité le
gott de la musique. Il est aiclé etr I'occttrrence par des
organismes privés de premier ordre tels que I'Ecole libre
de musique et I'Acaclémie de musique, auxquels viennent
se joindre des sociétés musicales puissantes comme la
Lêgia, les Disciples c1e Grétry, les Valeureux Liégeois
ct une série d'autres institutions spéciales (")

VI. - Théâtre et spectacles publics.

A. - Onrcrxe Dr TrrÉ^{.TRE.

Il serait erroné cle prétendre que le théâtre était in-
connu cle nos pères. On peut seulement dire qu'ils
n'employaient pas souvent le mot pour I'exprimcr. Sous
certains rapports, sans doute, Boileau avait raison, au
XVII" siècle, de lancer cette affirmation :

Chez nos dévots aieux, le théôtre abhorré,
Fut lon.qtemps dans la Ftance un plaisir igtroré.

Le théâtre a une origine autrement éloignéc qrre lloi-
leau ne le pensait. Il aurait dû se rappeler que les Ro-
mains brillèrent sur la scène avec r1l1 déploiement de
Iuxe et de richesses dont on a peinc à se faire une idée
cle nos jours. Eux-mêmes avaient été précéclés, clans
I'exercice de I'art dramatique, par les Grccs, lcs nraîtrcs
en la matière.

Sous l'ère chrétienne, la résurrection du théâtre a été
provoquée par des motifs exclusivement de piété. Comme
sous les Grecs, le théâtre n'était que religieux. S'il n'a
pas été l'émanation directe du christianisme, il en fut,
<lès le principe, pourrait-on dire, le précieux auxiliaire.
Au III" siècle, on représentait Ia l-ie de Mo'ise par Iizé-
chiel le Tragique. Au siècle suivant, une autre pièce,
attribuée à saint Jean Chrl'sostome eut pour titre 1.e

Christ soullrant. Grégoire de Tours rapporte qu'en l'an-
née .587, plus <le deux cents religieuses chantèrent ttue
scène funèbrc dialoguée autour du tombeau <le sainte
Radegoncle, scène à laquelle il assista (").

Ainsi cst-ce dans l'Eglise que sont découverts les élé-
ments primitifs de la scène moderne. Les auteurs furent
cles prêtres ; les théâtres, des basiliques. De la Bible et
clu Nouveau Testament ont été tirés les sujets des plus
anciennes pièces.

C)n a constaté qu'après le long enfantement dcs
idiomes de I'Europe latine, le drame ecclésiastique cm-
prunta la langue vulgaire. la représentation quitta alors
I'intérieur clu temple pour envahir le parvis ct les places

(r) Notre conscrvatoire a vu dix fois ses élèves conquérir le prix dc
Rorne instituê en Rclgique par arrêté royal du r.l scptcmbre rSlo :

Eticnne Soutrc, Emile trlathieu, J.-Th. Radoux, Sylvain Dupuis, Jos.
Jongen, Ch. Râdoux, I,éon Jongen, René Barbier et, cnfin, en rg?:i,
Jos. Lcroy.

(21 \'. Li(ge, cafital( de la ll'allonie, pp. 258-26r.

(3) a;Ri,:c. 'l't R, Dc Gloria conl.ssorrnr, c. VI.

T,E THEATI{II ET SON ()RI(;INF:

publiqrres ori se drcssaient dcs tréteaux ou échafauds.
C'est lc tcrme usité jaclis pour la scène .

Lc répertoirc sc clévclol)l)a pcu à peu, et le théâtrc
revêtit lcs tronrs <la Il.Iiracles, À{1,s/ùrcs, qui furcnt renr-
1rlacés ultérieurement par les terntes lllorali,tés et Farces.
()n représentait, par personnages, les llt'slère.s ou les
principaux épisodes des saints Evangiles : rr la Passion
de Notre-Seigneur r, rr I'Arruonciation cle la Vierge r,
rt la Nativité du Christ )), (( sâ Résurrection rr, rr la Perr-
tecôte r, etc., tandis que, cléjà arr XI" siècle à fiége, des
jongleurs isolés faisaient enten<lrc publiqrrement en vers
les scènes de la religion. Tel cc mencstrcl <1ui, I'an ro7r,
chantait clans les rues cle uotre cité, eu cles vers inrpro-
visés, les merveilles que saint Remacle venait d'opérer
devant I'empereur Henri IV, et qui sont consignées
clarrs les écrits de l'éyroque. Il vit longtcnrps la foule err-
thousiasmée sc presser srlr ses 1tas ( ') .

A ce tenrps, voire beaucoup après, les vraies représen-
tations ne se donnaient pas d'une façon régulière, lri
n.rêrne intermittente. ()n tr'élevait guère les échafauds
qu'à l'occasion de l'entréc jo1'eusc de souverains, pour
côlôbrcr uu rnariagc princicr orl pour quclque autrc so-
lcnrrité nrémorable.

A la longuc, lrourtant,, s'étaicnt formécs dcs confrérics
laït1ucs clans lc but dc divcrtir le peuple, tout en l'édi-
fiant par des déclanrations sur cles sujets pieux, en jouant
dcs nr1,.s/c\res. L'une des plns ancienncs qu'ait comptées
la capitale rle la France avait norn ('onfré.rie de Ia Pas-
.sioz, lrarce quc torlt d'abord cllc ne reménrorait que les
scèrres cle la Pas.çion du Christ. C'est elle qui, ayant
obterrn, le 4 décembre r4oz, des lettres patentes du roi
Charles VI, établit à Paris le premier théâtre perma=
nent.

A coup sûr, on n'y rencontrait pas lcs raffinements
cle la scène rrrodcrne. Ne nous arrêtons pas au nrode
d'éclairage qui, jusqu'au llrcmier quart clu XIX' siècle,
exigea unc équipc cle travailleurs siii'ciaux, les ntou-
cheurs llotamment, car il fallait que, à plusieurs reprises
penclant la soirée, chaque chandelle de la scèrre fut mou-
chée d'rrnc main stre, près cle la lumièrc, rapi<lement,
d'un seul coup.

F'autc de coulisses, les acterrrs ne disparaissaient ja-
nrais tlc la vuc cles spectaterrrs, mênre au XVI" siècle.
Scaliger, qui s'en plaint, alrprend qu'ils étaient censi's
abscnts quancl on les voyait assis, comme il en était chez
les Romairrs. Garnie cle vieilles tapisseries, raconte urr
âutrc atlteur, I'estrade qrri servait de théâtre portait
d'orcliuaire rrn écriteau, ot\ on lisait altcrnativement :

forêt, l>Iace l>ttblique, chawnière oa palais, selon lcs
besoins dc la pièce. L'imagination des spectateurs sup-
pléait à ce qrr'ils ne voyaient pas. C'était l'âge <1'or <les
clircctcurs. Ils ne se ruinaierrt ni en clécors ni en cos-
turrlcs.

I1 s'agit là de théâtres dans des lieux clos. Lorsque,
claus cles circonstanccs solennelles, la représentation avait
lieu sur une placc publique, fort restreinte trop souvent,
la situation changeait d'aspect. En ces fêtes extraordi-
naires, I'immerrse estrade qrri remplissait une granrle
surface dc la place, était envahie par les exécutants, au
nombre de 8oo parfois, au nrilicu du XV" siècle, à Na-
mur. C)tr conçoit que la foule énorme cles spectateurs ne

(l) lrirrrrfhrrs Sntrrli Rfrtrccli, litr, II, cap. r9.



pouvait êtrc à I'aise. Il est vrai rprc les fenêtres et les
toits des maisons environnarrtes faisaient office clc loges
et cle balcons.

C)n ne chcrchait l)as autrement à satisfaire la curio-
sité des assistants. Les dirccteurs de la fête avaient assez
mdc tâche à naintenir la concorcle chez les acteurs.
Ileaucoulr <l'entre ceux-ci tendaient avâllt tout à se
mettre en évidence. Il paraît quc, l)our répondre à leurs
clesiderata, on doublait ou décuplait parfois les rôles. Au
compte communal de I'an t452, à Namur erlcorc, on voit
figurcr I'achat de otrze u barbes cle dieux r et dc trente-
deux diadèmes ('). Il y avait là de quoi assouvir bien
dcs ambitions.

Il. - CnarrBRES DE nrrÉronrqt-r.

Un siècle avant quc Paris u'eût sa première confra-
ternité théâtrale, s'étaient constituées, en cl'autres villes,
au nord cle la France et clans les provinces belges, ce
t1u'on appcla longtemlls cles chambres de rhétorique.
\Rhétorique était alors syrlonymc de théâtre.) Elles se
composaient de gens instruits qui propagèrent clans un
but religieux, et en une forme des plus curieuses, la lit-
térature populaire. La plus vicille chambre de rhéto-
rique du pays corlnue est celle de Dicst. Elle fut fondée
l'an r3oz. Dans la suite, Valenciennes, Lille, Tournai,
Ath, Gand, Courtrai furent dotées chacune <l'une ou
cle plusicurs associations similaires. Des concours de
tir coïncidaient souvent avec les concours clramatiques
qu'organisaient tour à tour les chambres cle rhétorique
ct qui étaient très en vogue au XV" siècle. Parfois plus
cle soixaute villes délégttèrent leurs archers et leurs rhé-
toriciens, pour disputer les prix variés et de valeur qui
formaier.rt I'enjeu dans ces esbatentens.

Il arrivait que les reltrésentatious, mêmes isolées, des
chambres de rhétorique étalaient une mise cn scène
d'une grande magnificence. Elles prenaicnt I'aspect de
r'éritables événements. L'annouce de ces fêtes se propa-
geait clans toutcs les villes du pays, voire cle uations cir-
convoisines. Elles cureut une vogue énorme au XVo et
au XVI" siècle. Cctte- vogue u'a point été surpassée darrs
les temps modernes par les célèbres solennités d'Oberam-
mergau, en Bavière, derrrier abri des anciennes représen-
tations scéniques de la Passion drr Christ.

\e citons qu'ull exemple : Mous qui avait déjà assisté
à semblable spectacle, religieux et profane à la fois, en
r4,i5, le vit se renouveler d'unc façon plus cxtraorCi-
naire encore l'an r.5ol, sur la placc du X{arché. I1 dura
huit jours, du 5 au rz juillct. Dcs mois enticrs avaient
été nécessaires pour lc préparer. Telle était f importance
attachée à ccs solennités dramatiques que le roi Philippe
le Beau, par lettre du z juillet, priait le bourgmestre de
IIons de retarder cette fête de trois semaines, afin de
pernrettre à sa femme d'v assister. Le Conseil de la ville
se vit forcé de rlemander au prince cle ne pas in-
sister, en alléguant I'achèvement des préparatifs, les
fortes dépenses qu'ils avaient occasionnées, la multitude
cle peuple qui s'apprêtait à profiter de ce curieux spec-
tacle organisé par les sociétés susclites de rhétorique de
llons.

(t) J. llolGNET, Rcchcrahas sur ks arlci(nnf,.s /.1tr's ndrnlroisr.ç
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La richesse nationale favorisait ces splencleurs, €t,
comme le pense I{. Pirenne, rr I'exenrple de la tselgique
n'a peut-être pas été sans influence sur cette ( fureur
théâtrale u <1ui se répandit en France à partir clu milieu
du XV" siècle (') . l

Notre principauté se mêla activcnrent à ce mouve-
ment. Nous savons que Dinant avait sa Confrérie de
l'Assomption créée au XV" siècle ('); que la u Chambre
de Rhétorique r dc Hasselt a été fondée l'an r.5r5, sous
le patronage de I{erman Tyboul, drossard du comté de
Looz, et des bourgmestres de la ville. Looz et Saint-
Trond en llossédaient chacune vers le même tcmps. Celle
de Tongres était en action avant I'année r.s3r (').

Ces associations, arr pays liégeois, étaiellt formées cle
laïcs et cl'ecclésiastiques. La Chambre de rhétorique de
Gand, intitulée les Fontainistes et instituée au XVu siècle
avait lrour devise : Illente, calamo et'ooce, rr Par la pen-
sée, par la plume et par la parole r. Elle eût pu servir
à nos confraternités. Tous les membres clevaient faire
montre d'un certain degré d'instruction. Elles aussi
tendaient à clévelopper la littérature nationale et à re-
préserrter <les mysl|ys.ç ou cl'autres scènes pieuses, en
certaines grandes circonstances putlliques ; eiles avaient
également pour but I'instruction du peuple en temps
ordinaire.

La cité de Liége fut pourvue dc bonne heure à son
tour d'une confrérie cle rhétoriciens, mieux connue sous
le nom cle Confraternité des Innocents. Ëllc donnait
cl'aborcl ses séances dans les cloîtres c1e nos collégiales.
La fouleËc manquait pas cle s'y porter nombreuse. Nos
archives ont gardé mémoire d'un acciclent survenu l'an
r54o, le dimanche de la Laetare, alors que la confrater-
nité jouait devant un public serré dans les cloîtres de la
collégiale Saint-Barthélemy, 1'llistoire de la Patience
Il,I ons eign eur Saint-J ob.

L'association dramatique s'efforça dès lors de dis-
poser d'un local fixe or\ la scène serait conservée d'une
façon permanente. Elle le c1écouvrit l'an r.562. rt Les
maîtres et confrers cle Rhétorique qu'on dit des Inno-
cents l s'étant abouchés avec lc métier des clrapiers,
louèrent à cette fin, par un bail dc huit ans, le grenier
de leur vaste halle de la rue Féronstrée. Dans ce gre-
nier qui allait être approprié en une ample salle de spec-
tacle, les rhétoriciens se proposaient, clisaient-ils, de
( remorrstreir aulcuns (quelques) exemples de I'Escrip-
ture évangélique conterrant l'honnettr de Dieu pour l'édi-
ficatiorr et entretenance de conntun l>eul>le bon chres-
tien r (').

On n'utilisait pas ce nloyerl dans le but unique <1'édu-
quer le conlntun beul>Ie. Il servit aussi à ri<liculiser les
travers cle certains l)ersonnages de l'époque. Les cham-
bres de rhétorique se donnaient souvent comme l'éma-
nation de l'opinion publique. Là, au milicu cles jeux du
rythme ou de la scène, les événements et les hommes du
moment trouvaient leurs juges. Ne conserve-t-on pas
clans les archives de la ville de Huy un document de
I'an 15zE, texte d'unc autorisation accordée par le

(I) Hi-(t. Ca B.lgiqùi, t. II, D..l:o. - V. crr outrc, (;. lARrs, /-o Polsie
drr rrc-1c4 ,iaf , t. II, p. :J:.

(?) BRor'\\'ERs, Lcs F('1... iubliaues à Diuartt, da ,YlI' au XVIII,
sii.lc, (r9o9).

(3) F. DRlEsEi-s, Lr.( Chdnbrrs dt rhtltoriquc ddfls i. Lin bourg. -D^Rrs,,\olirrs, t. ïII, Dp, r9r-r92.
ra) -1/(.lic/ d... (irclbifls.

CIIATTBRES l)ri RHETORIQUE - r,HUR ROLE
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Conseil communal aux serviteurs de la ville qui dési-
raient jouer une revue locale (') , tout conlntc cela sc

fait communément de nos jours?

C. - PnooucTroN DE TRAGÉDrES. - LlurnrÉ DE 1,.\

SCÈXB ÂBOI,IE.

Nombre cle gens cle lcttres de la principauté tentèrent
de stimuler l'esprit cles classes instruites de la société ou
même de lcs intéresscr simplement à la vie littéraire,
par la procluctiou cle tragêdies. Au XVI" siècle, le thème
dc ces tragédies est encore tiré de I'Histoirc Sainte ou
des vies des saiuts, mais ces pièces se ressentent, ât1

fond, de la renaissance païenne qui s'infiltrait partout
alors. Les auteurs se complaisent à imiter fidèlement la
tragéclie classique des Grecs et des Romains. Souvent
I'idéc chrétienne fait place à des traditions plus que pro-
fanes. Voyez plutôt 7e Géiléon, cette tragi-comédie la-
tine due à Libert cle Houthem qui, né à Tongres au
commellcenlent du XVI" siècle, dirigea longtemps le
couvellt des frères Hiéron1'mites à Liége ('). Composé
ct représetrté en notre cité I'an r.57o, le Gédéon fut suivi
en 1575, d'une comédie du même auteur intitulée :

Théâtre ile la z'ie humaine, où les caractères cle 1'homme
sont dépeints sous les couleurs les plus vives (').

Ce fut en latin également qu'un autre poète liégeois
du XVI" siècle, Grégoire Hollonius, publia trois traq('-
dies sous les titres Saint Laurent, Sainte L'alherine,
Saint Lambert. 17 paraît qu'il les composa pour .l'ins-

truction des étudiants c1e la collégiale Saint-Barthélemy
à Liége, clont il avait été l'écolâtre, et que ces'étudiants
les représentaient clans lcs cloîtres c1e la collégiale (").

Andreas Fabricius, qui vint au monde à Hodeige vers
l'an r5zo, et devint un profoncl théologien, occupa attssi
ses rares loisirs à écrire d'intéressantes tragéclies latines.
On peut citer encore, parmi les anciens auteurs clrama-
tiques, ce Denis Coppée, poète hutois qui, alrrès avoir
donné une série de tragédies, périt misérablement eu

1632, percé de coups d'épée et de mousquet au milieu
d'une campagne. Pierre Bello, de Dinant, contempo-
rain du précédent, nous I'apprend clans une Complainte
placée à la suitc de sa tragédie cle Saint-lfustache.

Les réminiscences païennes n'étaietrt pas seules à ga-
gner du terrain. Le protestantisme se l)rol)ageait alors
dans une forte partie de l'Europe, par toutes sortes de
moyens. Nos princes s'efforcèrent d'y soustraire l'an-
cienne principauté 1iégeoise. C'est c.lans cctte penséc, qtte
le 5 nrars r.562, l'évêque Ilobert de tserghes soumit à

une autorisation préalable les représentations clrarna-
tiques: la liberté de la scène était abolie.

< Nous voulons >, tlit le maudemerrt pottr le maintieu de
la foi catholiclue, < uous vottlotts estre loisible ou perrnis
en public orr èu rharrrbre ('') et -sccrct (6) jorter cortrétlies,
farCes ou je'nx etr I'opprobre orr conternpt tlc l'Eglise, estat

I,ES PRET{IERES TRA(;EDIES I,IEGEOISES - ORI(IINE DU THEATRE WAI,LON

ecclésiastique ou séculier, ou arrtres pièces sur I'Escrip-
trrre sairrte, que préalablement ils ne soient par nous, in-
qrrisiteurs ou atttres par lorrs conunis et cléput(:s, visités
et cxantiués ct tl'cux obterru lc congf (') de lcs pouvoir
e-xhiber, 11élaissant vcrs eu-\ la copie d'icerrx, en dehors
clc laquelle ilz ttr se pourront cslargir, jouer ou prononcer
chose qui tr'_r' soit coutenue, ir peine d'en estre corrigiés
selorr I'exigence r-lu cas ('?). r

Dans un mandement clu 3o mars r5E9, Ernest de Ba-
vière fixa aussi lcs devoirs <1ui incombaient aux chambres
cle rhétoriquc ("). Avcc lcs cloctrirres nouvelles, f immo-
ralité s'était introduite en certains lieux, à Nlons par
exemple. Vinchant, en effet, dans les Annales du Hai-
naut, sigçnalant lcs tt rhôtoriqucs, comédies ct farccs l
données en cette villc I'atr 1569, affirme que (( lesdites
rhétoriques et coméclies excitaient la jeunessc à méchan-
ceté et iurpudicité r, et qrre les cloctrines antireligieuses
s'étant glissées dans leurs spectacles, les principaux
bourgeois <le la ville défenclirent à leurs cnfants d'y
assister.

Là même or\ la réformc n'était point parvcnuc à s'im-
plautcr, cllc n'cn jetait pas rnoins le discrôdit sur les
traivcs représcntations lropulaires des fêtcs chrétiennes
ct dcs tra<liti<-rns pieuses. Ces rcprésentations avaient à
peu près totalcment clisparu partout à la fin du XVI"
siècle, av-ec lcs chambres de rhétorique (o).

Aussi peut-on aisément se faire rrne idée du vif succès
qui fut réservé aux rc Comédiens <le la Reine cle France l
lorsqne, l'an 162r, ils vinrent à Liége, clonuer des re-
présentations pendant une huitaine cle jours. Pour ce
faire, ils avaient eu à se nantir rl'une autorisation cn
règle du Conseil privé du prince de Liégc (").

D. - Ar'Èxrirrrxr rx' tnÉ-llnn \\'ÂLLoN.

L'arrivêc en la capitale liégeoise dc coniédiens simi-
laircs était naturellement une rarcté. A cléfar.rt d'artistes
clu gctrre ou de représentations des ancieunes chambres
cle rhétorirlue, on assistera chcz nous à des scènes dia-
loguées, en \\'allon partiellemcnt, rappelant encore des
événemeuts religieux, la naissance du Christ, par
cxemlrlc. I)e cettc façon sont corlçrls les plus anciens
Noëls n-allons. Les plus renrarquables par leur âge et
par leur conrllosition ont été rcncontrés récenrment au
]Iusée Coudé :\ Chantilll', cn France (u). Ccs clialogues
étalrliront la transition cntrc les vieux mystères du moven
âgc ct les comérlies moclernes. Le plus sorlvent, au même
tcmps, la langrte française se substitue au latin dans les
pièces rl'érrrdition clramatiqne et clans d'autres. L'une
des pltts vieilles comédies corlrlrles, avec dialogue mi-par-
tie rvallon, nri-partie français, date du coninlencement
clrr XVI" siècle ('). I,'auteur, un simllle aumônier ou
urle parlvre nolrne, y traite cle la vanité des plaisirs et
cle la gravité clu mariage. Cette pièce aura êtê représen-
téc prirnitivcnlclrt clans utr couvent cle religieuses adon-

(r) Dunors, Hu! au -tl'Ifl" .çiiclc, p. 64.
(e) C. lc I'aige, qui a prrblié'trne anallsc de ce morccart (le littératurc

latine, écrit .\ son sujet :
. I-a penséc chrétienne scmble troD loin du poètc lii'geois ; sans dou-

ter de sa foi, on peut croire qu'il ne s'est guèrc alrrerrvé atlx sourccs
pures de I'antiquité biblique et (lue, suivant d'aillcurs ctr ccla I'cxcmplc
dc ses contcnDorains, il s'est laissé trop absorbcr Dar lc souci de la
formc classique ct les réminiscences du paganisme t. lNoticc sut lc
(](dr'Ltu, lragi-corn(.dic rJc Libert d,e Houthen, D. 5.\

(3) vrr,LD\FAcNÉ, NI/!tnges, r8ro, p. 83, - No!.1'c44t rtt(lattgles, ftt'
bliés en 1878, pour la SBI., par x. DÉ TEEUX' p. rrJ.

(1) vILLr:rFÂGNÊ,, f,léIonges, t8to, p. 89.

(5) Salle fermée.

1u; En oarticulier.

(l) Autorisation.
(21 R()l', s. :, t. l, lt. zi2, art. 7.
(3) IIANIGART, t. III, D.22.1.
(a) Ccp(.n(lrnt, (ar r769, lcs . Rhétoriciens de llaeselck étaicnt encore

cn ass()ciiltion ; conrnlc tcls, ils (lcmau(lùrcnt au Princc à Jxruvoir placer
un théâtrc (lans r lir bassc c<mr du I'alais dc trIaeseyck ,. (CF, r. .1o, f. .juq.)

(5) CP, n. r. 20, f. 7r ç".
De lclrr côté, lcs di'crets synodâux, rlc l'an 1618, exigent sévèrement

I'autorisation tliocésainc nour débiter toute comédie, tragétlie ou autres
jcux sci'ni<lucs (cal). vII).

(6) lls ont été étudiés par trI. Cohcn, Drof. à I'L-niversité de Stras-
lDurg. (IrL,lL, t. XXXIX, p. ro3 ; - Lr I;Idttb(au (r9rr); - l'ic ual-
lo[il., t. I, fr,378,)

(;) J. II.{('sT, I)iil((te lir'scois rrrr -\l'lI' .siiclr, (I9lr), l)D. 3r-;o.



nées à l'instruction de la jeunesse. N'cst-ce pas chez les
Dames blanches de Huy qu'ont été joués au XVI" siècle
les deux mystères dc la Nativité et les trois moralités
du théâtre liégeois découverts à Chantilly?

Si bizarre que la chose paraisse, ce couvent aura été,
cl'après les connaissances actuclles, lc siège du premier
théâtre rvallon liégeois. Et, pourquoi ne pas I'ajouter,
le théâtre, tcl que nous I'entendons, resta chez nous,
pendant plusieurs sièc1es, même après la Renaissance,
le monopole, pour ainsi dire cxclusif des communautés
religieuses. I1 n'est pas 

- nous l'avons vu - 
jusqu'à

la Chambre de Rhétorique, la Confraternité des Inno-
cents, qui n'ait eu une origine religieuse.

En dehors de son local de la halle des Drapiers à

Liége, où les représentations se donnaient à de longs
intervalles et dont la destination artistique a eu une
courte clurée au XVI" siècle, on n'aurait trouvé aucune
salle de spectacle permanent. Toutes les tæuvreç dra-
matiques n'avaient, pour être lrroduites, d'autres scènes
que celles érigées temporairement soit dans les cloîtres
des collégiales, soit dans l'un ou l'alltre établisscment
monastique. Dans les maisons d'éclucation, les rôles
étaient remplis par les étudiants ou les étucliantes.

E. - Lu rrrÉatnr cHEz r,ES JÉsurros. - LEs RAr.r,ETS.

Dès la fin du X\,-I' siècle, les Jésuites rvallons de
Liége, comme ceux dc Dinant ('), s'étaient distingués
sous ce rapport. En notre cité, ils avaient, au premier
étage, un théâtre très répruté où la jeunesse de leur co1-
lège s'exerçait à la déclamation, et qui attirait, avec les
parents, 1'élite de la société liégeoise. Les princes-évê-
ques eux-mêmes se faisaient un plaisir cle présicler ces
solennités littéraires, < I'action r, ainsi qu'on les quali-
fiait alors. Iirnest de Bavière encourageait ce clélasse-
ment d'esprit. On raconte à ce sujet qu'à I'une cle ces
séanccs auxquclles le prince assistait, chez. les Jésuites,
le rôle dc cliable avait été rempli avec succès par le
jeune Sébastien llustin. Son Altessc, charmée, voulut
corrnaître le nom de ce rr petit cliablotin r. Ayant appris
que c'était le fils d'un honnête bourgeois, il lui promit
la première prébende dont il pourrait disposer, promesse
qui a été réalisée ('). I,e bénéficiaire clevint, dans la
suite, examinateur synodal, chanoine de Sainte-Croix,
curé de Saint-I\{ichcl et fondateur du couvent des Anges
sur Avroy.

A cette époque et pendant très longtemps, les Jésuites
avaient le théâtre le plus suivi cle Liége. Selon I'expres-
sion moclerue, il était le seul reconnu officiellcment.
Aussi la Llité avait-elle résolu en sa faveur la question
dcs subventions théâtrales. Les Pères, clès la prcmière
moitié du XVII" siècle, possédaient une scène fixe, bien
qu'utiliséc à clcs clates déterminées seulement. Les
comptes communatlx signalent parmi les subsides ac-
cordés arrx Jésuites : eu 1653, 7o florins pour les trom-
pettes et 6o pots de vin leur livrés le jour de'l'action,
c'est-à-dire de la représentation dramatique ; en r65.i-
1656, roo florins ( pour assister aux frais de la solennité
et réjouissalrce pour la translatiou cles corps des SS.
Theodor et Denis, martyrs r; en 1716-17r/-, 75o florins
(( pour réparation de leur théâtre ,r; en r72r-r722, r,Sao

(l) BRourvDRS, op. cit,
\2)ChroniQtc dit.oil7,(it d.s /rlgcs à l,iégc, par le P. nÀRTE. D'AS-

lRoy. - 
DaRrs, Noticcs, tomc VIII, p,.5?.
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florins pour le même objet; en 1739, 39 florins {( pour
le rideau du théâtre r, etc. (').

Non seulement les Jésuites introduisirent le théâtre
officiel à Liége, mais on doit les accuser d'y avoir, si-
non inventé, du moins développé et popularisé les ballets :

les programmes en font foi et c'est en toute vérité qu'rrn
membre cle la compagnie de Jésus a écrit cles Jésuites
u'allons cle Liége ce qui suit :

o Pas rle coméclie, pas cle tragédie sans ballet cornme in-
termècle ? Et les bons Pères s'éturliaient à esprirner, par
les mises eu scène et les combinaisons chorégraphiques les
plus irrgérrieuses, les itlées et les serrtinrents lès plus variés.
La perfection de I'art résidait darrs le rapport iutirne errtre
les différentes parties du ballet et les différents actes de la
pièce. I,'on vit cles religieux consigner dans tle r'éritables
traités les règles et la théorie tlu ballet. C'est qu'err ce
siècle où l'élégance et la distinctiorr tles rnauii,res avaierrt
leur prix, l'art de la clanse, sainement entenclrr, passait
pour le cornplément nécessaire <le toute bonne éduca-
tion ('?). r

A Verviers, chaque annéc, à I'occasion de la distri-
bution des prix également, lcs étucliants du collège
Saint-Bonaventure, tenu par les PP. Récollets, don-
naient piusicurs jours cle suitc cles représentations
dans unc salle du collège. La plupart cles pièces
avaieut 1à aussi pour thème clcs sujets empruntés à
l'Ecriture Sainte. Le public étant admis à ces séanccs
dramatiques, la Ville payait les frais de l'érection <le
1a scène et d'autres dépenses accessoires, en la pre-
mière moitié du XVIII" siècle (').

Si, à Verviers, les Récollets aux mceurs austères
réjouirent leurs élèves et le public par des séances
dramatiques, à Liége, la rigidité de leur règle n'empê-
chait pas les Carmes eux-mêmes de transformer, par
moments, l'une de leurs salles en théâtre. C'est chez
les Carmcs-en-Ile que, I'an 165o, fut représenté tout
d'abord par une brillante jeunesse de 1a Cité, en pré-
sence du prince l\Iaximilien-Henri de Bavière, le poème
intitulé Sainte-Eufllrosyne ou Ia luneste rencontre. Nous
nous garderons de le placer er1 comparaison avec les
chefs-rl'cruvre de Corneille ; l'auteur avouait d'ailleurs
ne pas se faire vanité d'être poète. IJn exemplaire de
cette pièce a été retrouvé jadis par llenri Helbig (').

F. - Lns pRElrrERs rsÉernrs puBr.rcs DE LrÉGE.

Tels étaient les seuls théâtres occasionnels de cettc
époque. De temps à autre, mais en de très rares cir-
constances, à I'Entrée joyeuse d'un prince-évêque, par
exemple, certaines troupes de passage donnaient à l,iége
des représentations srlr un terrain public. C'était sou-
vent sur la place aux Chet:aul ("). Ainsi en fut-il un di-
manche de février de I'an t6t3. La Chambre des Fi-
nances du prince accorda à cette occasion rr aux Comé-
cliens ayant joué devant son Altessc, dix philippus <1a-

lers:2g florins 7 patars rlz (").,

(1) En r;5:, le Conseil dc la cité, c cotrsiclérant quc le théâtre des
Jésuites est à I'usage tlc la jeunessc de !,iége r, fit encorc cffectuer des
restaurations ii €tte scène r au plus grand avantage et la bonne éco-
nomie de la cité '. (RCC, r. rîSz-\753, f. g8 v".)

(3) R.i,r.c dt C1II;ge SdiIl-Sfn'ois, n" .5, (r838-r913), p. 2j.
(3) NÂr'TET, Notices hislori(lur.ç, t. Ill, l). rEz.

(4) If. IIriLnrc, Lt Bibliofrtilc trrlgc, r315, t. II, Dp. :99-3oJ.
(5) Placc dc la Républiquc franqaise.
(8i CF, Prot.
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I.'année précéclente, lors de 1'Entrée joyeuse tle
Ferdirrand de Bavière, }atit théâtres, porte une chro-
nique du temps, furent élevés, dans les rues et carre-
fours. Chacun d'eux laissait simplement apparaltre <1es

symboles, des figures emblématiques singulièrement mê-
lées : la Foi, I'Eglise, Apollon, Minerve, Orphée, Vul-
cain, I'Agneau pascal, les chceurs des Anges, I\[oise, la
manne avec I'eau du rocher, etc. Ce mélange du paga-
nisme et de la religion catholiquc n'avait rien qui res-
semblât aux mystères du moyen âge. Il étalait seulement
des allusions aux vertus qu'un prince doit tottjours pos-
séder.

Au même temps, la place du Vieux llarché, en face
clu,Palais était aussi le champ de prédilection des char-
latans et des tt joueurs de farces r. Le chapitre cathé-
dral de Saint-Lambert clut finir par les expulser le z4
juillet 16zo, < à cause du scandale qu'ils occasionnent
penclant le service divin l.

L:n demi-siècle plus tard, en 166r, un sieur Glaude de
Rochefort qui s'intitulait <t comédien de S. A. Sérénis-
sime le prince de Liége r, alla monter, avec sa troupe, à
Spa, rr ung édiffice pour illecque jouer la comedye pen-
dant ceste saison de Spa prochaynement veltatlt, savoir
en longueur 68 pieds et 3z de largeur et 15 tle hau-
teur (').1

Pour Liége même, le XVII'siècle s'écoula sans voir
élever un bâtiment quelconque uniquement destiné aux
auditions théâtrales régulières. Cependant, le z6 mars
1695, le prince Joseph-Clément de Bavière avait ordonné
au châtelain du Palais < de faire dresser un théâtre clans
1a place d'en haut de la grande lIalle, à quel effect rr,

ajoutait le prince, < il pourra convenir avec tles mar-
chants du prix des matériaux nécessaires pour ledit ou-
vrage (") u; mais la situation belliqueuse dans laquelle
on vivait, la destruction partielle de la ville par le bom-
bardement de juin 169r, le bannissement même du
prince jusqu'en r7r5, ne permirent pas de donner suite
à ce projet.

Au XVIIf siècle encore, cles auteurs dramatiques
ou des maltres de chapelle, tenaient-ils à faire gotter
leur production aux amateurs, à régaler le public c1e

I'une ou I'autre nouveauté, soit artistique soit littéraire,
ils devaient avoir recours à l'obligeance des chefs <les

établissements religieux indiqués plus haut, ou profiter
de I'hospitalité offerte dans les salons de quelque hôtel
seigneurial. De 1'année rToo d'ailleurs date la première
salle de spectacle cle Bruxelles, place de la Monnaie.

A cette époque rernonte le premier théâtre public de
notre ville. Il fut produit par des particuliers (t) . La gar-
nison de Liége se composâit alors, c'est-à-dire de tToz à
r7r8 de soldats des armées alliées. En vue de les rlistraire
et aussi de tenter la fortune, des Italiens arrivèrent eu
notre cité pour y présenter des larces (-). Ils obtinrent
de s'installer dans la salle même qu'avait eu en vue
Joseph-Clément de Bavière en 1695, dans la salle for-
mant la partie supérieure de \a Douane ou grande HaIIe
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aux Blés, laquelle faisait face à la rue Saint-Georges,
quai de la Batte. Là était une espèce de vaste grenier
qu'ils approprièrent. Leur recette n'eut rien de brillant.
Eu r7r5, à raison cl'un déborclement consiclérable de la
Meuse qui envahit le quai de la Batte et ne permit plus
I'accès r1u théâtre, le Conseil alloua reo florins < aux
Conrécliens portr interesl (') soufferts pendant qu'ils
n'ont joué r ('). En r7rE, il fallut encore que le Conseil
cle la cité octroyât tt aux comédiens par charité )), rlne
sonme de rzo florins. Telles furent les premièrcs sub-
ventions de la Ville à un théâtre public. Elle ne pouvait
I'entretenir; l'établissement théâtral cessâ cl'exister
l'année même. fl ne devait pas ressusciter. r< Quelque
ternps après r seulement, suivant le marruscrit de Henri
Ilamal, deux autres Italiens ou soi-clisant tels, Fulcas
et Gamba Curta commencèrent à donner lelurs farces
italiennes. Pour plus de précision, disons que Gamba
Curta est arrivé chcz nous à la fin cle l'année ryzg et
que, dès lors, il avait obtenu du collège cles Médecins
l'autorisation nécessaire ( pour y exercer son savoir et
clébiter ses remèdes l (").

Les artistes de ce temps continuaient parfois d'allier
cleux exploitations diamétralement opposées. Ayant
clébité leurs boniments burlesqucs sur la scène d'un petit
u théâtre rr en plauchcs qu'ils faisaient construire sur la
Batte souvent, moyennant autorisation, ils débitaient des
drogues, comme le font certains charlatans modernes.

I,e premier < opérateur rl qui ait obtenu alors la per-
mission rr de monter un théâtre r et ,il'y vendre les rr se-
crets spécifiques de sa famille r est Jean de Buisson.
Cette permission remonte au 2Z iuin rTre (o).

Les comédiens pratiquaient ainsi, en même temps et
dans la même salle, I'art dramatique et le commerce des
drogues, afin, sans doute, de mieux faire descendre les
spectateurs des fictions théâtrales aux tristes réalités
clc la vie. Ce fut le cas pour Gamba Curta. Depuis quel-
que temps installé à Liége et se rendant compte de
la bellc situation de I'ancienne place aux Chetsaur, il
clemancla de Georges-Louis de Berghes à pouvoir y
dresscr rr un théâtre en vue d'y amuser le public de ses

farces ct cle l'amener à acheter ses produits thérapeu-
tiques r. I,e prince-évêque suborclonna la permission sb1-
licitée au consentement clu chapitre de Saint-Lambert
de qui relevait, en toute propriété, la place aux Chevaux-
\{ais 1e rz janvier 1735, 1e corps chapitral rr considé-
rant 1es inconvénients qui arriveraient d'une pareille
permission rr s'opposa à l'érection projetée (").

Après ce refus, Gamba Curta chercha un nouvel abri
à la Goffe pour lui et son compaing Fulcas. Ils y éle-
vèrent tr joignant le bureau du Poids au Brâ rr, écrit
Ilamal, <t vis-à-vis de la maison de la Balance et de
M. I,assence )) une construction en planches, comme
étâicnt la plupart des théâtres alors un pell partout,
voire en France et en Angleterre. De 1à le nom Baraque
que la salle de spectacle reçut ici et que le peuple lui
couserva très longtemps. Les deux acteurs représen-
tèrent des farces italiennes pendant une saison. Les an-

(I) CF, r. zr, 1. 33.

lzJ BIAL, t. XX, p. 63.
(3) trIaints des renseignemetrts qui suivent immédiatcmcnt sont puisés

à unc curieuse notice de Henri Ilamal. Nous avons cu communication
de cette notice restée inédite, alors qu'elle appartenait à Mme Vve Par-
mentier, Le travail a pour title : Annales des lrrogrès d,u thtiôtre ct de
l'ùtt ,nltsical, ct d,e la coht,osition d.ans l'ancienne Plincibat.té de
Lif gt dcbuis 1738 ius(ru'en 1806. - V. HandL

(a\ I.a Jarce était une petite pièce boufronne, qui ne se composait
guère que d'un acte. - Namur reçut vers le même moment semblables
couédiens exotiques. (BoRGNET, Recherches sur les ancicrtnes têtcs
liailturoists, r8.11, p. 3r.)

Jt1 Préjudice.
l2l CC, g mars 1716.

(3) Collige dcs }I..decius, r. 283, f. :75. - Cette favcur a étô renouvelée
en 1734 et le .i aott t737, - Lcs r.rais non ct prénoms de Gamba Curta
sont I,azare Charles-Antoine. (V. Sæars-de-Ifasque.\

\11 Collèsc (Ies trI'dècins, r. 283, f. rro.
I.cs ( oDérateurs r suivar:ts furcnt : cn r7r.5, F'ondblanche de Chau-

vigny (Ibid., f. 126); en r;2r, I,ndovico Chira, Romain (Ibid,, 1, ryql',
cn t72 , Jcan-Th. Felders, (Ibid., 1. 44).

(5\ Cùth., DO, r. r733-rn6, f. 156 v".



nées suivalltes, Gamba Curta tlrcssa tttte atttrc baraque
sur le quai de la Batte, vis-à-vis cle la rue H<llrgri'e.

I,'tr opérateur rr théâtral tre mauquait pas dc nlo)'clls'
puisqu'il fut choisi ultérieurement pour I'un cles chirur-
giens de la Cour clu prince-évôquc Jean-Théodore de

Bavière, nonobstant les vives attaques tlont I'tt opéra-
teur r avait été I'objet clc maints clocteurs cle Liége. I1

conquit promptemeut unc graude \zogtle, dans le petlple
surtout. A son débttt sur le théâtre, il avait crr en qualité
cl'aicle un nommé de Lille qui fut autorisé à exercer l'art
<le guérir, sur I'ordre persotrtlel <ltt prince, satts avoir
subi cl'examen devattt le Collège cles N{éclecilrs. Sc

piquant cle savoir écrire, autettr uotamment <l'tttte co-

méclie intitulée Le docteur Fagolin, cle Li1le se mêla
activemetrt à la longue bataillc littéraire qui éclata vcrs
I'année r73o entre la bourgeoisie et les nréclecius <le

Liége. Il publia entre autres ut Suffléntent à Ia fasquee
critique et calottenne, mais il se fit ltlus ott nroitrs dé-

molir <lans vne Prunûre Resltonse de Calotlin ù loigne(')
auteur de Sul>!>Iémenl, otT on lui rellroche vcrtcrnetrt scs

accointances avec Gaml'la Curta. ()n le qualifie airrsi :

Vettdeu d'paquets, prentlett <1'poison,
Coreu tl'pâïs, sot fan{arolt,
Hourneu tl'crapauts, motrtcu d'parâtle,
Buveu cl'areigiles, monsieu <l'tlti'âte,
Poitt-sechai cli ()amba Curta
I)ôcteur à I.ige, (lile tote arrtc pâ2.

Puis I'aclversaire ajoutc :

... Si tes écrits vont à 'Sr'rct (')
Ti poireus bin, tot conlme Medee
Fé .serviteur à tlos boutre veie.
Séreut oor ti iue derrre salâde :

T t'fâreir* r'rtrorrté sô I'théâte 1').

De Lille n'v fut pas forcé, hettrettsentetlt pottr lui (').
La concurrence théâtrale venait, en effet, tle sc mani-
fester pour la première fois à Liése. Tarlclis qtle, en 173.5,

Gamba Curta montait sur les tréteaux, une vraie comé-
dienne, Anne Armantl, qui avait pour dirccteur théâ-
tral Jear.r-Frarrçois Pirottc, faisait cette allnéc-là même
son apliarition à Liégc. Elle s'alloucha avcc lcs compo'
sants clc la Chambrc Sairtt-Jcart-Baptiste - 

qui avlit
succédé au nréticr clcs clrapiers etr la llossessiolr de sa

halle de Féroustréc -, clatrs le but cle cotivertir utre
partie du local en sallc de coméclie. I,a ltropositioll sotl'
leva cle nombreuses objectiotrs, fondées pritrciltalemerrt
sur ce que rr il n'est guère honuête de fairc, d'ttnc hallc
qui sert atl commerce, ttne place de comédie r et sltr ce
que rr les comédiens étar.rt étrangers sont sujcts à s'éclip-
ser (''). u Brcf, ]Imc Armatrcl abaudoutla son itléc ct
accepta volontiers potrr son théâtre, la Baraque quc les
bourgmcstrcs lui offriretrt, quai <le la Battc cltcorc,
mo]'ellnânt clix écus dc redevance (o).

G. - IxrBRvENTrc)N DE I,'AuroRITÉ. - Por,lcE otr
rnÉÂTnB.

Cepeudant, 1'autorité .épiscopale s'inquiétait cle la
propensiorr acceutuée d'une grande partie de la popu-

(r) Sot, niSaud.
1z; Seraing, où êtait la rési<lcncc d'été <lu Prince.
(31 I-a Pnttnir. Rrsfo,r-sc l( Cùlottin a {'t{' reDroduitc par l.lyss Ca'

pitaine, rsl-ll', t. I\', sous lc titre.flélangcs'.
({) Grml)a Crrrta ( ut rlcs éruules (laus la suitc du IïIII' siècle li

I,ii'gc, en la pt'rsonne rle Jt'trt crécy . tnirlt'cin ol)Ératcrtr itillicn ', et
Jcan-t:ranç. r;Àdca .chimistc ('t ol('ratcrlrr. (Ra(:, r. t7.;o-17.;:, f. r;o;
r. r75.5-17.56, f. r9 r', r8.; v'.)

f) BIAL, t. XXïIII' PP. r3i-r35.
(6) RCC, r. r;3.i-r7.18, f..5 v'.
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lation pour le théâtre et cles tendances de plus en plus
nrondaiues, malsaiues cle cclui-ci ; elle craigr.rait ses cou-
séquences pernicieuses sur les mceurs clu peuple. Bos-
suet ell avait exposé publiquemcnt les dangcrs et mis
en garde les fidèles. Fléchier, évêque dc Nlmes, avait
snivi le même exemple le 8 septembre r7o8 (').

A Liégc, plus que jamais, les directeurs cle spectacles
ptrl>lics drrrent être portcurs d'autorisations en règle,
voire pour les tours de funaml;ulisme qui s'exécutèrent
en la baraque susdite de la Batte. Ainsi, ce sera après
avoir été autorisé par le Conseil privé le g aoàt t732,
qrre Nic. Huau représentera en notre villc la tragédie
et la comédie françaises pendant I'hiver. C'était cepen-
clant au profit de I'hospice Saint-Georges. Cc sera aussi,
après avoir rr vu la permission accordée lrar l'évêque r ('),
qtre le rz octobre 1736, \e Conseil cle la Cité admettra
Pirottc encore à u représenter et donner par la troupe
dcs clanscurs de cor<les et tours d'exercices, des divcr-
tissements honnestes et approuvez, qui ne renferment
rien qui puisse choquer les bonues mæurs, (").

A ce temps, le théâtre des marionnettes jouissait dc
la favenr du gros public. I1 n'échappa aucunement à la
censurc. Lorsque, en cette même année t736, Gilbert
Bourguet fit rr jouer des marionnettes D pendant l'hiver,
il cut à se pourvoir d'une permission préalable (").

Il se conçoit, clès lors, qu'auculle salle spéciale n'ett
été créée par le priuce ou par la Ville, pour satisfaire
au goûr, tle la scène. Au contraire, le 15 avril 1737, le
Conseil de la Cité, < consitlérant que 1a baraque de bois l
cle la Batte < nuit au public 'r, en ordonna la démolition
clans les quinze jours.

Pourtant, en r 73E et en r 73g, de sérieux amis de
I'art s'uuirent à Liége et prièrent le prince de leur per-
mcttre d'organiser tous les ans une loterie dont le pro-
duit servirait à couvrir les frais des concerts qui se don-
neraient à I'Hôte1-de-ville. Saisi de cette supplique. lc
Conseil privé émit urt avis favorable. Georges-Louis cle

Berghes sc cléclara prêt à sanctionner ce clessein u <lès

que I'on aura levé les difficultés qui ne sont pas petites r,
disait-il (").

Ces difficultés finirent sans doute par sc dissiper. A
ce nlolllent, en effet, Henri-Guillaume llamal, ct son
fils Jcan-Nocl qui vcnait d'être nommé maître de cha-
pelle de 1a cathédrale, préparèrent, assez régulièrement,
cle grands concerts spirituels. Ces concerts avaient lieu
pendant I'hiver, à 1'Hôtel-de-ville, clans la salle des pas-
perdus, comme le proposaient les signataires clu projet
signalé ci-dessus (6). On n'entendait là que de la bonne
et saine musique.

I1 n'empêche qu'erl 1739 les bourgmestres laissèrent
réédifier au quai de la Batte, el1 face de la rue lIongrée,
un théâtre formé cette fois cle briques avec charpentes
cn bois, auquel, néanmoins, le peuple conserva le nom
r7e Baraque. C'est dans cette salle que, ell vertu d'un
octroi clu 2r octobre r73g, le sieur Genois et sa troupe
allaient rr représenter jusqu'au jour des Cendres r74o,

( I ) V, cxtraits du man(lcnlcnt, Clrl tltt Cdbiilct (ic.s âri,lar.s, r;o9, t X,
J). 2rO.

(2) Cc n'est donc nullement à partir de r75o seulcmcnt, commc d'autrcs
I'ont écrit, que ctte autoristion princière a été de rigtreur.

(3) RCC. r. r;35-r;38, f. r.;J \'. - \.. artssi f..5 1- et P.\.\IrrrcÈ dit BùiUv.
actes des J ct 7 août ri3-i.

({) fbid., f. rio.
I3l CP, I'/ot,, r. r5g, âctc du 1 avril 1739.

(6) .\r(rilasrril FId,ldl.
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les pièces de tragédies ct de comédics, comltosées rr,

porte le privilège, ( par bons autcurs tlui ne retrfernrclrt
rien qui puisse choquer les bonnes m(rtlrs r. Semblable
privile\ge fut accordé à Plante et à sa troupe le .5 août
r743, après avoir acquis pareilles garanties morales (').
Toujours la Cité subordonnait son consetttemetrt à

I'autorisation du chef de I'Etat (').
Les inquiétudes que lui inspirait le théâtre n'empê-

chaient pas le prince, qui avait la hautc police clans scs
attributions, de faire usage de son droit pour le proté-
ger et s'opposer à ( tout ce qui pourrait occasionuer du
<lésordre pendant la représentation dcs spectaclcs l. fl
lrublia, dans ce but, le 3 décembre 1742 ("), l'édit ci-
après :

< Sorr Altesse voulant porrrvoir tle sott atttorité, cotrtre
turt ce qrri pourrait occasiorurcr du clésorclre pcndant la
reprtlsentàtiori des spectacles qui se donrtent préserrtetnetrt
ari lxrblic, sous sa protection et sanvegartle, tléferrcl à totts
ct quelconque, de telle qualité qu'il soit, de troubler ou
irrteirorrrpré les acteurs èt rl'enrpêcher les spectateurs tle
jouir trarrquillenrent tlu spectacle, soit par cris, sifflerncnts,
tluerelles, bruits extravagants orr autrement, à peine rle
trois florins d'or d'arnendè et cl'être puni en rigueur selon
I'erigeuce drr cas.

Déferrd pareillemetrt aux clomestiques dont les rnaîtrcs
ou maîtresses ne sorlt pas à la comédie, de se présenter Au\
spectacles, et aux autres de se trouver ailleurs que dans la
place qui leur est cle;tinée, à peine, en cas de bruit, dc dé-
sordre orr d'irnpertinence, d'être saisi et rnerré tout ile srrite
r\ la .qarde pour v êtrc puni selon les circonstances. n

Les successeurs cle Georges-Louis de Berghes renou-
velèrent cet éclit notammellt les 7 décembre 1744, le jr
jarrvier 1747, le 15 février 1768 et le 13 janvier ry69.
Jcan-Théodorc de Bavière alla jusqu'à placer quatre sen-
tinelles au parterre avec mission d'rt admonester ceux
rlui feront du bruit ou du désordre et les fairc sortir à
coups cle bourrade en cas d'opposition u, même dc les
nrettre en prison (').

En ce temps, on le voit, siffler au théâtre u'était pas
admis comme

...un droit qu'à la porte on achète e.n errtrarrt.

Le théâtre établi au quai de la Batte en r74o parais-
sait n'être que provisoire. Néanmoins, er1 t745,
l'Italien Nicolini, qui dirigeait une troupe d'enfants ex-
perts en pantomimes, danses et chants, y attirait url
nombreux public durant 1'été. Dès quatre heures après-
midi, écrit lfamal, toutes les places étaient envahies.

L'année suivante vit une nouvelle tentative d'ércc-
tion d'un vrai théâtre. Le local choisi était encore celui
tlc la halle des Drapiers à laquelle on voulait acljoinclre
I'emplacement d'inrmeubles voisins. Jean-Théoclore clc
Bavièrc, par acte du rz mars, accorda à la Chamllre
Saint-Jean-Baptiste les autorisations nécessaires l)otlr
construire l'édifice. Son Altesse ajoutait aux mêmes
fins la permission de former une loterie d'un import de
6o,ooo florins de Brabant ('). Cette vaste conception
ne se réalisa pas, mais en r75o on s'en préoccupait en-
core.

La salle des pas-perdus de I'Hôtel-de-ville et I'an-
cienne grande salle des Jésuites, en l'occurrcllce. cot.l-
tinuèrcnt de servir aux auditions des grands concerts.

( r) DARrs, -\0li.r.s, t. XlV, p. r4o.

\2) RCC, r. r;5o, f. 5.{ v".
13) CP, Prot., r. tj4o-rj43.
(a) ROP, s. 3, t. II, p. 5iq.
(:'l EL, Gtaild Grtflc, )ltrnLlentents, r. ti24-tîjS, f. rS3
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C'c'st clans ces grands concerts et dalls 1'Hôtc1-c1c-ville
môme que prit naissancc le théâtre wallon de Liége ('),
bien qu'unc sallc de l'hôtel cles Etats cût été offerte à
cette firr (').

Anté,rierrrcnrerrt, ou s'cn est aperçu, quelrlucs timides
cssais, quelqrres narratit-rns dialoguécs, avec des chan-
sons clc NoCl, avaient ménagé la transition entre les
ancietrs rnystèrcs, lcs jcrrx partis du rtroycu âgc ct lcs
comédics modernes ('). L'art dramatique rvallon ne se
révélcra <l'une manière clécisivc quc tlans les prenrières
annécs clc la scconde nroitié du XVIII" sièclc. Il fut
itratrgnré lc z3 jauvier 1757, par I'arrclition clu lrrcmier
acte <lu l/oyèdje di Tch,aufontaine et,les 16 et z5 février,
par ccllc des clerrxièmc ct troisièmc actes de cet opéra
hrrrlesqnc ('). Suivirent lcs représeutations, le 14 avril,
clc : /-i l.igeoi ègagi, ofera brrrless ès ileux pârteie (");
lc 8 clécemlrrc, dc /.ri Fie.s.se di IIout si plout (o) et le a7
février r758, clcs Hyfoconde.s ('). I,e succès dc ces
opéras alla croissant.

II. - PnErrrEn 'r'rrÉÂl'xR AI'I'ARTTiNANT 
^ LA Vrr.l.e.

PnnurÈHps'r'RoupEs IERTTANENTEs.

I,c théâtrc clc I'cxtrônrité clu quai de la llatte, la Ba-
raque, n'avait pas été abandonné. La Ville le racheta
aux possesseurs, les sicurs Lcroy ct Defresne, le e6
octolrrc r 7.5o, avec tout le rrrobilicr qu'il renfermait,
au lrrix dc e,.5oo florins. Ainsi la Cité de Liége devint-
ellc propriétaire de son premier théâtre. Quatre jours
plus tarcl, la sallc était acceptée en location par Jean-
Ilenoit I,eclair qui, depuis le I août 1749, avait olrtcnu
du princc le droit de u rcpréscnter la comédie dans la
Cité r, tandis qrre le 6 juin précédent, le Conseil de la
Cité avait admis J.-8. Cadet de Beaupré rr machiniste l
à relrrésenter le divertissement de l'Acadêntie de Pig-
ntée ct Ie ()ranel Polichinelle ilalien.

Lc prix clu bail était fixé à 6o drrcats, pour garantie
desqrrels le directeur théâtral laissait aux mains de la
Cité le magasin dc costumcs de la troupe. Les spec-
tacles allaient avoir lieu trois fois la semaine, les di-
nranche, jerrcli et samedi, ct dcpuis le rr novembre jus-
qrr'arr prenrier jour de Carêmc.

Le Conseil avait cu soin de spécificr que Liége serait
lc siège principal de la troupe, (lue (( llar détachement >

sculcnrcnt clcs représentations pourraient être données
à }lacstricht.

I,cclair inaugrrra la séric des directcurs théâtraux qui,
dès lc XVIII" siècle, virent les fictions fortunées de la
scène fairc place à la réalité <le la faillite ('). Il avait
eu bcau être autorisé et lrar lc prince et par la Cité à
orgauiser, cn janvier r75r, cles bals rnasqués au théâtre
même, - autrc inrrovation - ct à fixer le prix cl'entrée

(t) 'l'httôtrc liri3r'oi-s (r8.;1). Iilltoducl. d't:Lrssn CapITAINti, DD. \'rrr-rx.
(2) lilrrt.r, liassc Concczt, Thttâlre, AE.
(3) IJr:rrÂRTD^r', Le Flantafd (t l( ll'dllor, r889,p. 75.
(4 ) l.a musique est de Jcan-Notl Hamal, maltre de chapelle de Saint-

I.ûnlb(rt; lcs paroles dc S. rlc l{arlcz, de Carticr, J.-J. Fabry et II.-G.
rle Vivario. - Cet op{.ra vicnt al'êtrc réédité avcc explications philolo-
riiqrrcs par ll. Jcan IIaust, prof. à I'Université.

(5) I'arolcs dc J.-J. l'abry.
{6) Ibid., (lc II.r;. (lc vitario.
(7) ,ôid., dc S. de Harlez
(8) I'our la convcntion cntrc ].cclair et la Cité crr vue <lc I'entreprise

dc la Salle de spcctaclcs, \oir R('C, r. r7.5o, f. 8r, 82 et Ig7 v'. I,e réper-
toire (lu nrobilier (lu théttrc a été dressé lc x2 mars r?.i2.



à six escalins par l)ersorlne, rien rle l)ut le sarrvcr. Le ez
février, après sommation lancée à Lcclair cle soltler lcs
5o ducats restants cln loycr, lc Conscil <le la Cité corn-
mancla à utr commis rr de se rcrrdre <lc grantl nlatirl à la
salle de la Comédie pour y reprendre la clcf, fairc chan-
ger les sernlres et ralilrortcr lcs cffcts appartenant à la
Cité. r Néarrmoius, lc 16 avril, Leclair fut clc norlveâu
a<lmis à porrrsuivrc scs représetrtatiotrs rr parmi doutrant
clix-sept cscalins par chaqttc représetrtation r'r payer
chaque fois <l'avatrcc r.

Lc succès ne sourit pas <lavautagc r\ l'entrcl)rel1el1r,
car r1n recès clu Conscil clu rr juin r7.5r llorrs alprend
qne Leclair avait alors quitté la villc sans avoir payé
ses artistes, lesquels, pour se stlstettter, dounèrcnt clcs
représentations à leur profit (').

Leclair frrt remplacé en août srrivallt, ponr qnclqucs
jours, par rr deux virtuosi <le mttsiqrte de la prcmière
classc d'ftalie r, qui clonnèrcnt des concerts, et par Bo-
naventure Festy, qrri, avec sa troul)c italiennc, fit acl-
mirer aux Liégeois cles datrscs et des voltiges sllrprc-
nâlltes exécrrtées sur dcs corrlcs. Il pa,vait e\ la Cité rrne
redevance <l'un clucat par rcprésentation, taux généra-
lemcnt admis clans la suite. Un autre procéclé prit nais-
sance à cc tcrnps : par rlne clarrsc spéciale de la location,
lc Conseil clc la Cité réservait I'entréc gratuitc à tous
ses membrcs et finalement atlx pritrcilraux agents cle
I'administration communalc.

Les mêmes conditions âvaicnt été inrposées le 6 oc-
tobre, au sieur Laminne, qui venait faire applauclir à
Liége la troupe des comécliens de Valcncieunes, et à

J.-8. Toscany, rr artificier clc S. I\[. lc roi cle Pologne et
de Saxe l, qrri se montra quelqucs jours sur ia scène <lu
quai de la Ilatte.

C'est à partir cle ce moment que lc théâtrc liégeois a
été exploité par cles troupes permauerltcs, soit l'hiver,
soit 1'été. Durant lcs trois prcmiers qrlarts du XVIII"
sièclc, les artistes ont été, en grande partie, des Ita-
lierrs ('), clcs spôcialistes parfois ("); les troupes fran-
çaises -,.- étaient peu nombrerrses ; elles ont clominé dans
la suite.

Loin d'élever ulre nouvelle salle dc spectaclc, la Clité
avait encorc clotrné à bail, eu novcmbre r7.5r, la Baraquc
<lc la Batte pour trois ans moyclrlarrt 6oo fl. dc Bra-
bant annuellement au dircctcur Priucen. On v avait
même approprié une logc pour le pritrce. I)eux atrs après,
la Ville fit aménagcr cleux balcons aux côtés clc la
scènc ; mais <léfense était intimée au directeur a d'abon-
ncr aucurle <les loges r. Celles-ci devaient clemcurer à la
clisposition cles personnes qui, arrivées lcs premièrcs, r1(r-

siraicnt s'y irrstaller ('). Dans la salle nrême sc trouvait
un l'rrrffet, qrr'exploitait gratuitement un nommé Hani-
keune, avcc la seulc rt condition <lc veiller à totlt datrger
clc feu r (").

(r) Nomlrrc rls relscignelicrlts srtr cc théâtrc ct lcs ârtistes qui y fi-
grrrôrcnt sont tirés des Rcc, et du rnsilûscrit Llantql.

(3) l-es dircctcufs cle troillcs non italicnncs ont été en 1752, Delestres ;
cn juirr r7.s3, Ni(olas Ilrrau;cl1 octohrc, Rrrmovillc; cn ri.is, d'On'al; cn
r7.i6, P. J. Rilrlrx ; err r;.t8, J. l-cclcrc ct J.-li. L)cltorrr ; cn r7.i9, Dor-
trcval.

(n) Err r75.i, ol1 ]' entcndit François Fcrrari . cntrerlrcncur de I'Opéra
italien r. Ferrari c violouistc r donna aussi un conccrt ; François lrcnari
fut remDlacÉ cn 1754 et r7.s5, par dcrrx autrcs r opéristcs italicns r, Crosa
ct ltcsta. F:n 17.57, cc lut lc tour de .lluc l'orupcati ct d'Ântonio Pclle-
rinô, prlis cn r76o, dc I'iti(,t, (lirccteur égalcurcrrt (l'rrne troupc d'opéra
italien. Lin indigènc, Dcnis Dulrois, fut atlmis, tlc son côté, ri repré-
senter uu opéra comiquc italicn. I-rr !rri artist(. itrrli<'n, Jacinte Spinola,
fut autorisé etr r7.5-1, À dônncr dcs c()nccrts isol('s, k's jours orh il n'y
avait pas rle représentatio,r.

(al RCC, r. r753-r75-s, f. E3,

(i) Ib,d., f.7E.
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D'autres clangers apiraraissaieltt pour l'éclifice : son
perr de soliclité, notamment. Le Conseil de la Cité finit
par s'énrouvoir et orclonna, le ro juin 1763, rln exanlcn
sérieux cle l'état clu bâtiment par des architectes. Ceus-
ci clurcnt constater, clans leur rapport, clue la Baraquc
<r était hors plomb en plusieurs enclroits, menaçant ruine
ct claugereuse pour le pulllic, outre qu'elle gêne la navi-
gation ct porte préjudice au comnlerce. r Ifn préseuce
tle cette situation, le Conseil résolut de faire démolir, au
premicr août suivant, la salle du théâtre dont le provi-
soire avait eu ainsi une existence de vingt-trois ans.

Profitaut des craintes que, dans les dernières annôes,
l'état dc clélabrcment du théâtre sr.rggérait au public,
tun sicur Lcclerc avait fait édifier rulc sallc de redoutes
rlui a étô remplacée ultérieurement par le local de la
Société rl'Emulation, place clu Vingt Août. La sal1e
Lcclerc, orlverte le g février 1762, lLtt utilisée maintes
fois liour des séances artistiques.

Plusicurs annécs s'écoulèrent avaut qu'on se mît cn
nresure <l'éclificr un nouveau théâtre I rr Giancle fut I'op-
llosition tlu Conscil de la Cité r, rapporte cle Crassier:
<< Lc pcuplc, clisait lc Conseil, ne devait pas payer le
lrlaisir dcs grancls rr ('). Nous savolls seulemcnt, lrar lcs
clocunrcnts officiels, que dans sa séance tlu 7 févricr
1767,\e Conseil de la Cité, ( voulâllt procurer au public
I'agrément <l'une salle de spectacle D - tlous citons la
délibération - 

(( et satisfaire par là à une demande pres-
que générale ; considérant qu'une comédie procure arlssi
à la Cité un avantaÉJe considérable )), approuva ul1 plan
clressé par I'architecte liégeois le plus renommé de
1'époque, Barthélemy Digneffe. Ce plan appropriait pour
le théâtrc rt le clessus de la douane qui a déjà servi à
cct usage r. C'était le local reconnu le plus convenable
ct dont I'appropriation devait être la moins . coûteuse.
Digncffe reçut pour ses lilans et ses peines une somme
de roo drrcats (').

Craignant les srrppléments, fréquents dès ce temps anx
projets de l'espèce, le Conseil engagea formcllement les
bourgmcstres à veiller à ce que le plan u soit sommai-
remellt exécuté, d'autant plus r, continuait-il, r< que les
dits seigneurs bourgmestres veulent bien faire I'avaucc
<le I'argent uécessaire pour I'exécution du dit plan, sans
aucun intérêt r.

La nouvellc salle de spectacle, de forme elliptitlue,
ftrt irrarrgurée le rg septembre t767. La Ville fit clonner
à ses frais, à cette occasion, un brillant concert et rrne
représetrtation du I'or,èd je tli Tchattlontaine, cli Illaiss
IIanml. Les représentations théâtrales débutèrent lc r7
octobre de la même année.

De Crassier, qui a dt voir 1e local de ce théâtre, cn
fait la clescription ci-après :

rr Cette salle était, sans contredit plus vaste, mieux
clécorée que celle d'aujourd'hui (r84.5) . Comble, elle con-
terrait lrors mille l>ersottnes (?). Il n'y avait cependant
que deux rangs de loges dont les balcons étaient bombés
et marlrrés ; les guirlancles en étaient sculptées et cui-
vrées. Les loges du prince ct des bourgmestres régcllts
avaient leurs foyers garnis de candélabres; plusieurs
autres loges avaient aussi leur foyer. Le parterre était
clebout; tout à I'entour régnait un banc pour s'asseoir;
le parterre s'était clonné le privilège de se tenir couvert
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(l) Ji.clrdl.lcs €l dis-s./toliors, p. S3g.
(:) R((', r. r;65-r765, f. r45 r'" et r9o vo
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avant comme après la lcvée du rideau et ne souffrait
pas que l'on se couvrît aux loges, ni au parquet, le ri-
deau eût-il été baissé-

r Cette salle fut complètement achevéc et mcublée
par les soins des bourgmestres moyennant la somme de
$,859 fI. sept sols et. un liard (4r,r58 fr. 38 c.) dont
ils firent I'avance sans intérêt et qui, néanmoins, ne leur
firt remboursée totalement qu'en l'année r77T (').

r Le peintre Coclers avait peint le rideau représentant
Thalie écrit:ant et dél>eignant les ntættrs, moyeunant la
somme de 4oo fl. Un ftalien, Servandony (fils), avait
peint les trois clécorations principales pour 2,453 fl.
z sols, sommes comliriscs dans la somme ci-dessus.

l La clirection rr, conclut de Crassier, tr loin de recevoir
un subsicle, chose inconnue alors, payait à la Ville an-
nnellement 6o4 fl. ro sols. Cette redevance, qui couvrait
I'intérêt du capital employé, détermiua vraisemblable-
ment le Conseil à consentir au remboursement des
avanccs faites par les bourgmestres. D

Rouveroy, dans sa Sténologie, râcollte que ( pelldant
les vingt premières années, on éclairait la rampe au
moyen de caisses oblongues, ori brûlaient des mèches
imbibées d'huile qui toujours donnaient de 1a fumée et
souvent une odeur désagréable, de manière qu'il y avait
sans cesse un léger brouillard, une gaze de vapeur, entre
la scène et le public. l

Pour chauffer la salle, il y avait, d'après le même au-
teur, tr au milieu du parterre, un cube de maçonnerie
de deux pieds environ avec un enfoncement à la partie
supérieure, <lans lequel on brûlait de la braise qui se

réduisait insensiblement comme le poussier de chauf-
ferettes. r Il était heureux, avec ce s1'stème primitif de
chauffage, que la salle ett quelques interstices pour lais-
ser échapper l'acide carbonique qui se dégageait abon-
damment du f oyer incandescent.

La nouvelle salle eut pour premier clirecteur de troupe,
Denis Dubois, à qui la Cité accordait grâtuitement la
jouissance c1u local ('). En revanche, elle imposa à
cet entrepreneur un véritable cahier des charges divisé
en 16 articles. Plusieurs des clauses ne sont pas dénuées
C'intérêt rétrospectif. Elles initient, aû surplus, à la con-
dition du théâtre à Liége à cette époque:

r I,e directeur devra procurer ulle bonne troupe, pour
représenter les tragétlies,'conrédies, opéras et toutes pièces
tle caractère des bons attteurs et bien châtiées, de même
que des bons sujets err état de pouvoir exécuter rles bal-
lLts, ainsi que lei nreilleurs musiôiens propres et suffisants
à former son orchestre.

r La dite troupe clevra être rerrclue à I,iége'. cornplèt-e,
assez à temps pôur pouvoir représenter précisément à la
Toussaiut.

r Il sera oblisé de dontter au rnoitts trois représelrtatiotts
par semaine, lêd rnartli, satttetli et atttre jorrr à déterlniner
bar le ntagistrat,' tl ne pourra exiger que trois escalins
ôour les pr"emières loges ct parqrret, ilerrx escalirrs pottr les
ilerrxièrnes et dix soui pour le parterre (").

r 11 clevra donner des bals prrblics à I'instar des autres
villes et devra se contenter cle quarante sous par tête pour
entrée.

r ll devra comnencer à cirrq heures précises à peille d'un
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louis d'or rl'amerrtle, lequel scra conrpté pour être appliqué
anx pauvres secrets ménages (r).

r Il clevra <lonner <l'abord à la Toussaint la liste de torrs
lcs sujets qui composent sa troupe et sera obligé cle rlôli,r,rer
au commencemerrt de chaque rnois arr r\Ia.gistiat, une note
des pièces c1u'il voriclra faire rcprésenter rlans le conrant
tlu mêrne rnois.

_ > Après chaqne représentation ou répétition, avant que
le concierge ne ferme les portes, il devia laire exactemènt
la visitc rle toutes les places où il y aura eu clu Ieu et veil-
Icr à ce qu'il soit bien éteint, <le rrrêrrre que les bougies,
ccrnséquernmerrt qrre, dars le cas d'irrccndiè, il sera o6ligé
rlc réparer sornrnairemcnt à ses frais tous les dornn-rages(r)lr

D'autres mesures ultérieures furent prrses contre f in-
cendie ; mais combien mesquines étaient-elles ! Par
exemple, le 3o septembre 1768, le Conseil de la Cité
exigea que Dubois (lc directeur) employât tous les jours
de comédie quatre charpentiers pour veiller au feu et
faire jouer les décors ('). En t776, pour obvier à sem-
blable péril, le Conseil ordonna le rr octobre, u au bau-
nlestcr de faire deux perches garnies de serpettes, de
placer dans laclite salle six seaux et de faire descendre
la petite pompe à feu ct les deux bacs à eaux qrri sont
au grenier de la salle de Comédie, et de les placer à por-
tée du théâtre r.

L'escalier public pour se rendre dans la salle, était
<lu côté du pont St-Léonard, tandis que les artistes mon-
taient en face de la rue Saint-Georges.

Ên t774, la Ville fit placer dans la sâlle un miroir,
uuc lampe et a une branche de lustre l qui cottèrent
r7z 11. Déjà 1e 17 octobre r76E, le Conseil, en vue de
compléter la décoration de la loge de Son Altesse, avait
ordonné I'achat dc lustres en cristal, etc. Le mois pré-
cédent, il avait payé à Jos. Gérard, zoo 11. pour avoir
peint les plafonds des loges.

,r I,e buste de I\I. Grétry que les bourgmestres régents
et le Conseil r, rapporte le manuscrit Hamal, ( avaient
fait sculpter en nrarbre blanc par M. Evrard, d'après
urr modèle de Pajou, fut placé au théâtre de cette cité
le z3 septembre r78o. Les comédiens vinrent de Spa
pour représenter quatre opéras de ce célèbre artiste,
entre autres Lucile etl'Amant jaloux. Ces pièces furent
précédées d'un prologue en prose mêlé de chants relatif
au buste de lI. Grétry. Le piédestal est en partie en
marbre noir avec I'inscription : Gretry Leodius sub con-
sulatu de lriaario et de Fossoul.

Une fête de ce genre eut lieu au même théâtre, en
r7E2, cu I'honneur de Grétry, pour célébrcr sa visitc
à sa ville natale.

I. - RÉcruE Du rHÉATRE. - Dnorrs RESpEcrrFs DES

POUVOIRS PUBLICS.

Quant aux droits respectifs des divers pouvoirs pt1-
blics liégeois sur la police et le régime du théâtre en
la seconde moitié du XVIII" siècle, Nicolas Bassenge,
les exposait à sa façon, peu avant la Révolution fran-
çaise, dans ses Lettres à I'abbé de P(ai,x). Ses obser-
vations, dont les tendances sont assez connues, ren-
ferment maints détails caractéristiques :

(r) (h lira avec fruit le numéro 5234 de la CUC, quant aux déDcnses
de la Salle pour les années 1766 et 1767. - v. en outre n" 523s.

(2) En 1768, on lui réclama pourtant par redrésentation un louis d'or.
(Rcc, 4 déc. r767 et 8 avril 1768.) Lc droit, ultérieurement, fut fixé à
un demi.ducat par séance.

(3) I,c Darterre était âlors la Dlace lâ plus modeste.

(r) Dans la suite on commenca parfois ir 4 r/2 hcures de façon à ter-
miner à neuf heurcs, noment fixé pour la fermeture des portes de la
ville en hiver.

3) Pour les con(litions inrposées au . reprenneur de la Comédie, en
t769-t77o, v. RCC, r. 1768-1771, 1. rto.

(3) RCC, r. t768-t77t, f. 6.



( I ) I'D. .s58-.56o, année rZ87
(2) Lc Poùte voydseur, r781, t. I, pD. 95-96. .- Pour la bibliogrrphic

de l'arrteur, voi,r lSiogrebhie nqtionale.
(3) I,'ânnéc même de l'érection du nouveau théâtrc, lc Conseil faisait

établir r un plancher pour rrsage dc bals r. (Rcc, r. t76s-t768, f. 2os.)
Ces bals qui se donnèrent le dimanche à.5 heures après-midi, sous le
nom ( redoutes ) furent suivis ( tous les dimanches de bals tle nuit r qui

J.3

J. - Ln rHÉA1'RE rrrlrÉDTATEMENT. avaNT r.À
RÉr'or,urroN DE r78q.

Nonobstant diverses restrictions stipulées clans les
privilèges, la scène liégeoisc s'imprégna cles principes
de la philosophie voltairienne avec son caractère licen-
cieux et incrédulc, d'autant que les acteurs arrivaient
d'Italie encore, mâis principalement de France.

Le prince Velbruck, si large dans ses idées, finit
par tenter cl'arrêter ce clébordement sans cesse grandis-
sant. fl montra même de la sévérité en r77g, contre
Saint-Albin, maître artiste, qui avait donné lieu à des
plaintes : rr Vous pouvez hardiment l, écrivit Velbruck,
le 15 mai ry7g, à cle Chestret, son chancelier, < faire
mettre le comédien Saint-Albin en prison. Vous me ferez
le plus grand plaisir du moncle, et si cela ne suffit. vous
pouvez le faire concluire hors du pays, sous peine, s'il
y revient, de le laisser en prison. r Quelques jours après,
de Chestret ayant fait un arrangement âvec Clairville
pour lui clonner le rnonopolc cle I'entreprise tr des spec-
tacles cle la principauté dc Liége r, il en fut complimenté
par le prince, le e7 juin r77g'. ( Je vous suis très obligé l,
1ui fit-il savoir, < cle I'arrangcment judicieux que vous
avez fait avec Clairville. Il est cle I'intérêt de I'Etat, dans
le siècle frivole ori nous vivons, que l1ous ayons une
bonne coméclie. r>

Durant I'hiver de r78r à r782, Velbruck encore alla
jusqu'à charger son chancelier < de défendre de sa part
aux associés comédiens cle ne plus jouer la Vewte de
Malabar dans ces circonstances-ci l (').

Son successeur, le prince Hoerrsbroeck, se crut aussi
tenu rl'accorder rt le privilège exclusif cle donner cles
rcprésentations clramatiques dans la principauté ainsi
qrlc des recloutes et cles bals dans la cité (') r. I1 le fit

comrncnçaient :i dix hcure; du soir. (Gazette de Liéce, zr décembre
1îî.1.)

I-e 2o octobrc 1769, le Conseil de la Cité Dosait les conditions à ob-
scrvcr I)ar le q chef des comédicns, au sujct dcs reDrésentations théâ-
tralcs et des bals. I,e 4 janvier 1775, il prenait un règlement pou les
rnusiciens du théâtre. (RCC, r. \7.1-r77St f. 24o v..)

I-e 27 avril 1778, de l-ezaack, conseiller intime du prince de Liége,
est nommé q corumissaire adninistrateur des bals et sDectâcles publics
de la principauté et ù I'usage de la salle de comédie ri liége r, (RCC,
r. V77-a778, 1. \14.)

I-e:z clécenbre 1782, le Couseil de la Cité accorde à Dufrêne, auteur
(le l'-Es-\di sur la ierlectiolt (lv jeu tltéâtrol, un srrbside de 5o florins.
(RC:C, r. t76o-r783, f. 164 v".)

Citons parmi LES DrREcrErrRs DD TRoûpIl Dn cD TEMps, en r?7o:
l\Inrion ; C,e r77z à 1773, Bernardy, qui joua la tragédie, le r haut co-
niqucr, l'opéra, etc. r; cn 177.1, Cressent I cn r77S et 1726, Rozelli ;
en 1777, Xlichel Billiony i e\ 1779, Clairville ; en r78o, Goyer ; en r78r,
Defrenel, Duprris ct f,Iorcau ; cn 1782, I.ehr ; cn 1783, Cresy et I.ehr i
en 1784, Clairaf,ton et Dupuis ; en r78.s, f.iberty et Dupuis ; en 1786 et
r787, Ilernardy ; cr 1788, Malherbe ; en 1789, (;uill. Dugué.

Entretemps, le Con:;eil autorisait maints artistes, exotiques pour la
DluDart, ri donner des coNcERTs en la sallc dc comédie, Obtinrent cette
far-cur: en 1768, Alcx. Friseri, musicien italicn; en r7fu, Stamitza, vio-
loniste ; en r77.i, Jos, Landenys, qui orgauisa trois ou quatre conerts
(dans le genre de la fluter; eu r78r, Durant, musicien pensionné du
Roi dc France fit entendre < plrrsieurs concerts væals et instrumeûtâls r;
en r7E?, le baron dc Haltinne donna un concert pendant le carêEe
ainsi que le musicien Ilenvaux ; en 1783, concerts enare par ce IIen-
vaux, Baneux, Hamal, etc., puis par Thomé, ancicn musicien de la cha-
pellc de Louis Xv ; en 1786, P. Righottey, itâlien ; en 1787, la demoi-
scllc \f,'oos-

Le théâtre sen'ait aussi à I'occasion à dcs spEcrac',Es DE cLRrosrT:És
ou scrENTrFreuEs : eu r78o, . le Hongrois Gondorff, Dortra âu public des
tours de <mécanique ct de physiquer; err 1781, Jos. Castel s'y adonnait
ii des tours d'êquilibrc ; en 178.5, s'y faisait admirer L. Port, dit ( I'in-
comDârable herculer; en 1787, Bonthon de Lorget, pbysicien et méca-
nicien, exhibâ ses intéressants automâtes ; cn r78E, N. Campion s'y
livrait r à quelques danses de caractère ct l)ântomimc '; sucéda ùIllc Flo-
terk}-, danseuse italienne.

D'autres spectacles du genre avaicnt lieu à la Halle des Drapiers, rue
Féronstrée. C'est 1à que, ri la fin de 178.5, un sieur Ambroise, qui se di-
sait ( inventeur des ombres chinoiscs r, amllsait lc Dublic avec scs jcux
d'ombres. (Gazette de Liége, z8 déc-. r78S.)

(r) DÀRrs, Hist. du diocùse, A724-a852), t. I, p. 3oo.
(2) Tandis qu'une Cor?ldie bourgeoise âvait son siège dans la Vieille

Cour de I'Oficial, place aux Chcvaux, des conccrts se donnaient à la
société d'EEulation, ainsi qu'ii la halle (lcs Drapiers en Féronstrée, où
on les remplaçait souvent par des bals ou ( rcdoutes r.

LE THE.A.1'RE I'EI.I AVANT I,A REVOLLTTION FRANçAISE

r Vons savez, Monsienr, cornrnent s'e'st élevée la salle
de Spectacle de Liége. C'est la Cité qui a lait colstntire
ce fironulnelt nécessaire à une ville colllltle la uôtre. Le
Théâtre appartient à la Ville. Ce sont 1\{}'I. les I3orrr.g-
maltres et le Conseil en régence qui cor11ll1:u1clent torrt ce
qui l)euvent avoir rapport à I'aclrninistratiou, l'écouomie rle
1à sàllc du Spectacle ; iis accorclent cette salle aux etrtre-
prellr'urs, sou.s les col(litiorrs qui leur plaiserrt. ( )rr sait
qu'eu face de la loge cle I'p"'êque-Prirrce, couroturée rle ses
arlnes, se voit la loge cles Magistrats, exacternerrt sernblable,
également clistitguée, collrotlnée de rnême des aunes de ces
Magistrats ; au-dessus drr Théâtre, sont celles de la Cité,
qui se yoyent rle mêrne au lrontispice rle l'édifice. I,a gartle
iirtérieurement et eritérieurernent s'y f ait par les archers
de la Ville, qui portent ses couleurs et sont cornrnarrdés par
un officier nornmé par le magistrat, à qrri i1 est immédia-
tement soumis. Bnfin, tout ce qui coucernc 1e Spectacle
est absolument soumis à la Ville. Et c'est drr conseuternent
de cette ville que tout ce qui s'y fait, s'exécute.

r Le Prince, dit-on, accorcle le privilège aux cntrepre-
neurs, aux directeurs drr Spectacle. Assurérnerrt, il accortle
ce privilège, mais la Ville clonne sorr cotrsentcurent à ce
privilège; en accordant son théâtrc à ceux qui l'orrt obtelrn
du Prince, elle ratilie ce privilù'ge... Il larrt rptc le l'rirtce
et la Ville soient d'accord srr cet objet ; torrt ce qui est
relatif au Spectacle est rég1é par le Prince et la Ville colnnre
objet clc police mrrnicipale.

r I.e privilège âccordé aux entreprenerrrs rln Spcctacle
tlc Liége - et lcs Marrtlernerrts qrre llolls avorrs relatifs arrx
Slrectacles corrcerrreut la capitale - tr'est rrulleurertt un pri-
vilège exclusif ; car il n'ôte rictr à 1;ersonttc, il rte pcrtnet
qu'à 1'eltreprerleur privilégié 11'afficher Sl>cctaclc octroyé,
Sl'tectacl.c donrté. sotts la sautegarde du ()ourerrtent.ent, etc.
Sèul il a cette sauyegarde, scttl il pcrrt l'attttoncer, se dire
privilégié: mais cela empêche-t-il rl'autres particrrliers de
ilonner chez eux la comédie?... Je rre crois pas qu'otr prrisse
crr tirer urre setnblahle cottséquerce, (') .o

Si Bassenge cherchait à ravaler les clroits du Prince
sur la réglementation du théâtre à Liége, celui-ci
n'e'chappa point aux sâtires d'uu arni cle Bassenge, le
rinraillcur cle Saint-Peravi, qui résida longtemps ici
à partir de I'an 1779. Ne se gaussâit-il pas dans son jour-
nal Lc Poèle royageur,

< De I'assemblage pittore'squc
Il'acterrrs provinciatx, entés srrr des cotnttris. ,

Saiut-Pcravi âiotlte ell lrote :

< Jc ne dirai riel du talcnt rles actcurs ; il cst i'gal et
relatif à la nrédiocrité cle lerrrs honoraires. ,

Le poète gouailleur prétendait, au surphls (lue les
représentations théâtrales étaicnt l)eu suivics :

r Qu'il paraisse un arlequirr
Un Géant, cles Eniarts, et la salle r:st rclnplic.

Ce perrple est bo11, il est plaisarrt,
Jeune encorc, il préIùrc un hochet atunsant

Au poignard de la Tragédie ('). ,

De fait, les cliverses classes cle la société n'avaicnt qllc
trop cle pellchânts porlr toutcs espèces cl'anrusements fri-
voles, pour les bals publics répétés, pour les représerl-
tations théâtrales telles quellcs. L'autorité, inconsciem-
nrcnt orl autrement, semblait leur accorder rlne véritable
reconnaissance, voire des encouragements. Elle octroyait
mênrc des privilèges à leurs clirecteurs, sans chercher
âssez à elldiguer les réjouissances par trop légères (").
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1e z4 avril 1786, en faveur cle Charles Bernard ('). Ert
concédant ce privilège, i1 imposa un règlement ('), sage
peut-être, mais, aux yeux c1u clergé, insuffisant pour
cnrpêcher les effets nuisibles de la scène sur I'esprit
public (').

Le zo mars r7E9 les trente curés de la ville de f,iége
crurent nécessaire de dépeindre à 1'évêque, les ravages
clrr'ils déclaraient avoir été causés dans les âmes par la
scène liégeoise :

n Il doit être connrr à Votre Altesse combien I'histrio-
rrisme a gagné rlans irotrc cité, depuis la latale érection clu
Théâtre. tÈst 1à l'époque rle 

.la déiadelce des rnæurs et du
triomphe du libertinagè. Ce théâtre tnême, clorrt l'innocence
et la iaine pudeur ont eu également ei soulTrir, par la re-
présentatiori cle pièces proscrites ailleurs, I;igaro, Tarare,
i'Irtconséquent et autres vilénies et inrpii'ti's sernb.lables,
contle leqïel le zèle des pasteurs, éclairé par des faits rnul-
tipliés, ne cesse de se l-écrier, ne stfiit pas aujourtl'hui
à i'insâtiab'le volupté. I1 s'est élevé depuis nn an, au rnilieu
des calamités publiques, une jeunesse efirénée, qui, lnontée
cl'abord sur dei trétèaux dans un grenier s'est exercée rlalts
l'art frrneste cle fornenter 1es passions et d'attiser le feu
clévorarrt c1e I'imprrreté. Enharclie par les applauclissements
de f irnbécile frirolité, cette trorpe cl'efléminés s'est bientôt
partagée etr cleus bancles, d'où lia se provigner, dit-on, utre
troisièrne branche. llrr cle leurs repaires est rnêrne établi
sur les imrnunités ecclésiastiques, cornnre pour brar-er le
bras séculier sous l'égide des sacrés canons. I,es cornérliens
de profession ont accueilli ces adeptes. Ils ont couronné celui
t1'eirtre eux qui réussissait le rnieux dans le mimisme...
Ces spectacles sont une source de scantlales, de débauches,
cle rlivisions c1e farrrilles, et cle prostitutiotrs : torrs les de-
loirs r1e chrétierrs, de paroissiens, de parents, d'époux y
sont ioulés aux pictls ; les saints jours y sont pro{aués ;
les crirnes les plus holteux n'y paraissent que rles fai-
blesses, et, pour tout clire etr un mot, le vice y est arboré
pour servir cl'exernple; 1a sainte loi de Dieu, Dieu lui-
mêrne n'y est plus qu'un objet de risées, d'insultes et de
blasphèmes (n). >

Le r8 août 1789, la Révolution éclatait. I1 fallait s'at-
tcndre à ce que ce mouvement se tournât contre I'au-
torité princière. En janvier t7go, là populace, raconte
un témoin contemporain, ( se déchaînait cle la manière
la plus insultante contre son souverain et forçait les co-
mécliens à le jouer sur le théâtre. Pas plus tartl qtl'hier,
ce bon peuple menaça les comécliens cle mettre le feu
à leur salle si l'auteur qui devait jouer le Tartufe ne
paraissait pas dâns tout son rôle habillé selon le cos-
tume du prince-évêque ("). r,

Pour certains contemporains pourtant, les passions
populaires ne paraissaient pas suffisamment surexcitées.
Afin cie monter davantage la foule contre la u tyran-
nie r 

- 
nom dollné à I'autorité princière 

- 
on prépara,

lrour lc mardi z7 avril, une représentâtion du < Triomphe
cle la l,ibcrté l ou <r Guillaume Tell l, ainsi aunoncée
dans un programme :

< Cette pièce, olalogue aux circonstartcr:s, sera ornée rle
tout son spectacle : combat, enbrasetrent de 1'arsenal de
(iessler, tljran, qui, depuis longtemps, accablait 1a Suisse
sous le poids de la tyrarrrrie et qui tlcvirrt cnfirr victirne de
la liberté. Le sieur (;aspar y rcrnplira le rôle principal.r

LE THEATRE SOT]S LE

(r) RCC, r. r785-1788, f. z3r v".
(1) DARrs, Htsl. (r7?j-r852), t. II, p. .1. - CP, Prot., r. riSS-\787.
(3) C'cst en vuc de faire profiter la caisse commuualc dc cet etr-

gorrement porlr 1c théâtre que les trois corps dc la cité, à la demande
tlu Conseil, se montrèrent à nouveau d'avis, le r9 janvier 1787, ( de faire
Daycr régulièrcoent un louis pour chaque représentation, redoute et
ba1 qrri se donne dans la salle du spectacle appartenant à la Cité et que
cct argent clevra être enployé au paiement des rentes viagères r. (RCC,
r. r78.5-r7E8, f. r29.)

(a) Iournal girircrl tle I'Ekrobc, avril r769.

(5) Llorceaur échqbbés d'unc i'alise décousue, \jgo.

RE(}IN,IE REPUBLICAIN

Ronveroy, qui a assisté à cette transformation sociale,
et qui s'est occupé spécialement du théâtre liégeois, fai-
sait cette constatation :

n Tant que l'effervescence cles premiers temps n'a pas
été caLnée, ici cotnme en Francef 1e's représentations ônt
quelcgelois été pénibles, au rnilieu cles passions révolution-
rraire,s, par les pièces qu'elles avaieut iirspirées orr qrr'elles
faisaient_ renaître ; le parterre était alors agité comrire une
lner en Iureur (r). >

Le théâtre était devenu de la sorte un vrai charnp de
clésorclrc permarrent. L'un des premiers soins du lrrince
Iloensbroeck, à sa rcntrée dans sa capitale au commen-
cement cle I'an r79r, lut d'enjoinclre au chcf cle la po-
lice u <lc vcilier à l'exécution des lois et mandements
qui interdisent les conventiculcs et les attroupements,
ainsi que les représentations de pièces cle coméc1ies (').u

La suppression du théâtre n'a pas été complète à
Liége. En r79r même, l\{"'" dc la Sablonne, munic d'un
octroi clu prince, obtenait la direction clu théâtrc ('). 11

est vrai qu'elle donna une représentation au profit cx-
clusif cles pauvres de la ville. Bien plus, le prince lloens-
broeck ayant trépassé, un des principaux artistes cle la
troupc de Liége, Dutailly, composa, pour célébrer la
nomination du successeur au Trône, le prince cle l{éan,
urle coméclie dramatique intitulée : La trifle Fête, ou
I'hetrrettx I/oya.geur (n).

K. - Sous r,q RÉGrME nÉpunr,rcaru.

L'entrée victoricuse des troupes républicaines, le e8
novembre r7g2, changea de nouveau 1a condition du
théâtre. La rr citoyenne la Sablonne )), tout en procla-
mant dans u1le requête que, ( suivant les principes de
la Liberté, il ne peut exister de privilège r, lr'en de-
mauclait pas moins qu'on lui âccorclât la u direction des
spectacles l. Elle sc vantait de procurer une troupe pou-
vant ( mériter les applaudissements des citoyens et des
héros cle la République française, dont le goût pour les
arts cl'agrément, et surtout pour les spectacles, est uni-
versellemeut connu )).

Grâce à ces rt goûts des citoyens pour les spectacles )),
la Vi1le put faire en recette, pendant l'exercice rTgz-
1793, une somme de rrTo florins, produits de la Co-
médie. I,a citoyenne la Sablonne avait, en effet, obtenu
1'entreprise du théâtre. Il est vrai qu'elle avait annoncé
aux adninistrateurs de 1a Commune, que la loge leur
clestinée avait été préparée, t conformément à I'ordre
qui lui en a été signifié r.

Ce n'est pas seulement l'autorité républicaine qui lan-
çait des ordres impératifs à la direction du théâtre.
Celle-ci en recevâit a'JSSi, avec mellaces, de simples con-
citoyens qui voulaient assurer i'intégrité rle leurs prin-
cipes. A preuve l'annonce suivante, extraite de la Ga-
zette nationale Ii,égeoise du 4 février r793, quelques jours
alrrès I'exécution du roi Louis XVI :

< Au I)irecteur de la Conûdie.
> Depuis plusieurs jours, Citoyen, r.orls ânlroucez au pu-

blic clue vous a1lez clorurer incessamment la représentation
de Rnoz.rl sirc de Crequi. Je vous préviens, en vrai répu-
blicain, que, si ilifiérents passages qui ne sont proples

(r) Scrrfldlogi, dc I-iége, p. rzr.
12\ Ddit dt :5 léarier t79t.
(3) Ra'd, r. ljgt-1j92, f. 16o. - CP, r. !,4, r: février r79r.
({) lrnc autre pièce fut faitc cn 1a mêne circonstaûce, par Degre-

ville ; elle ne paralt point avoir eu les honneurs de la scène. Elle avait
Itour titrc I I,'Intbrontbtu (lu Ceilr, ou Ia fioflLitntion Llu Prince de Liéce-
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