
qu'à apitoyer les citoyens faibles sur le sort quc vient
d'ép.oriv"r"louis Caft:t (I.ouis \VI), trotarnmettt celui oit
le sire dit dans sa frisorr < qu'il t.ueutt pour son roi r; je
vous prévietrs, dis-je, qrre si ces passa.qcs t1e sont pas
changés, vous serez re.gardé conttrle ayant vottlu atteuter
à la tranquillitô publique ; alors \-otls pouvez- être sûr
d'avance que je vorrs rléttortcerai à la Cotrvention nationale.

> Je srris votre cotrcitoyett 
LElr,.srr,

capitaitte de la 5" conrpagrrie an rc' bataillott rle
lololtaires clrr rlépartcrnent r'lu Pas<lc-Calais. l

Le clirectcur du théâtre comnlunâl - 
c'était alors Ro-

zan d'\Iazilly, 
- 

ne voulut pas restcr sous le coup cle
semblable soupçorl d'incivisme républicain. Le jour
même, il se justifia par voie d'annoncc également clans
la nrême Gazetle (du 6 février) :

< Alt citoyett. Leblotrd ...
, Cher cotrcitoyerr, si mes associés ct ruoi lous i,tiorrs

colrnus particulièrernent, et si vous eussiez assisté à la re-
présentation dr Déscrte ur', opéra que 1rorls avorrs dorrrré la
sernairre clerttière, vous auriez vl1 avec plaisir que rrorls
avions prévu à tort, ett changcattt totdl(nlcnt tout lc dé-
ttott(trlent de cette pièce, qû était bien plrrs inconstitution-
nel que le passage que vorls citez clans Raoul sirc d.e Cré-
qeri, qrroi qrr'il le soit aussi; rnais urr rnot orr une phrase
sorrt bien plrrs aisés à charr.qer que la rnoitié rl\rn acte en-
tier. Jt: conclus rlonc cle lli, ruon cher concitovelt, qlte vous
vous scriez épargné la peirre tle nous a.r'ertir par lavoie du
journal. Notrs ne porlr'ons-_^cepeldant qrr'approuver votre
civisnre, el vol1s priant tl'être bierr corrvaincu que rrous
sûrnlnes aussi bons républicains quc vous, et que rrous
saisirons, toujours avec empre-ssenrerrt I'occasion cle prou\:ef
rrotre zèle pour la chose publique.

r Je suis votre concitoyen
RozeN n'l{Azrl,Lv,

tlirecteur associé rlu Spectacle lratrçais de I,iége,
rncmbre de la Société des auris de la liberté-et
de l'égalité d'Or1éans, affilié à celle cle I'aris,
etc., etc., soldat tle la 35e cornpa.qrric tte la sec-
tion de ()ravilliers, dépârterlerit âe Paris. >

Scnrblables annollces ne suffisent-elles pas à peindre
une époque? Rozan d'Nlazilly lui-même dut en être dé-
goûté ; en tout cas quelques jours plus tarcl, il aban-
donnait la direction du théâtre liégeois (').

Il fut remplacé clans la saison r194-r7g1 par la rr ci-
toyenne I,a Sablonne r (') et définitivement par le ci-
toyerr Paris qui avait en mars ryg3 << ê.tê obligé de
quitter Liége pour avoir manifesté ses principes répu-
blicains r et qui s'était engagé à remplacer certains cle
ses actcurs par des rt amis de la Liberté, (").

I,'engouement l)our les amusemerlts dramatiques
s'était d'ailleurs maintenu après la seconcle entrée vic-
torierrse cles troupes républicaiucs en juillet r794.

En général, on payait les premières loges rleux esca-
ftns (r fr. rE cent.),les seconcles un cscalin (6o cent.):
les places clu partcrre coûtaient au civil cinq sous (3o
cent.) et au soldat une livre en assignats.

Sur l'ordrc lui donné ( pour servir à l'ameublement
de la loge clu Représentant du peuple Robert r, I'auto-
rité locale fit conduire rr a fauteuils bourrés le foncl en
damas vert, huit chaiscs également bourrées en clarnâs
vert, deux autres chaises avec coussins etr tlanras pa-
reil l qui provenaicrlt des émigrés.

Lcs salles cle spectacle se multiplièrent <1c façon à
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satisfaire la passion populaire. ()utre le local du quai de
la Batte, un secoud théâtre avait été établi placc nl-r
Chet,aux (de la République française) chez le citoyen
imprimeur L.-J. Ilernimolin, ori unc Société bourgeoise
avait son siège. Celle-ci frrt bientôt remplacée nominale-
mellt par lc Cercle constitutionnel cles Défenseurs de la
patric. En octobre r798, 1'église Saiut-Eticnne, de la
rue de ce nom, était convertie, pour lieu cle temps il est
vrai, en salie cle comédie, tanclis que I'on méditait de
clonuer la mêmc clestination au magnifique clômc cles
Dominicains.

Il faut avouer que le luxe au théâtre liégeois n'avait
1ns fait de progrès, mêmc sous f influence clc la Révolu-
tion, si I'on cloit er1 juger par I'inventaire de l'amcuble-
rnelrt conrnrunal, relevé \e z6 lloréal an III de Ia Réltu-
blique (r5 nrai r7q-5). En voici le texte :

n Ce jourrl'huy, vingt-six Iloréal atr troisièmc républi-
cain, {trent présetrts le citoycn I)ontray, ofiicier municipal
déprrté porrl le thiâtre (lc la (olllnlunc; le citolcn llottrrtl,
concierse tl'it'clle ; Mosirr, rrrachiuiste, ct rnov uottaire lrrr-
bliqrrt', nolls sorlrr(s trarrsportés à la rlite salle drr spectacle,
à elïet cf inventorier torrs efiets décorations appartetrants
à la Cornnrrrne ; ayant opérés atorrs trouvi.s :

Premier huit chaises borrrées err lclour rou.qe.

:. Hrrit rlito bour(,es etr jarrrre.

3. l)eux nriroirs, deux corrplcs rle charrtlelier à branche,
rrrr vierr brise-feu, trois lustres cle cristal, unc lorftainc à la
tnttin, utt sccott dc cuirc, cltti'nz.e chaises err bois bonncs, rlis
lienx lampiorrs, vingt urre plaques à l'orchestre, rlerrx
laurbes sur l'escalier à reverbere, cinquante-quatre plaques
à clenx boubèches bonnes et rnautaises à une boubèché err
rlécoratiorr rlont on en a portés vingt-quatre aux Frères-1\Ii-
nenrs ; le pa'lais cornplet ; la charrrbre à deux battans com-
plets ; le bois corrrplet ; tous les bancs qui se retrorrlent
darrs les loches borrrés, deux serpettes à côuper le feu, une
sonnette, Ics pulpitres tle 1'orchestre, qrratorzc- pieds cle
bois pour assoir les urusicierr, le planche? de bal cornplet,
cinq lon.qs bancs bourés, quatre à rlossiers qui se retrôuve
dans le parquet.

Fait le jour, rnois et arr que dessus; obserr'é qu'il se
troute cl'autres clécoratiotrs appartenante à différénts ci-
tovens, au citol'en I,ezack et arrtres, le citovetr f{osin ma-
chiniste qui en est dépositair.

Etaient signés : I)oxxAr, ofiicier rnunicipal ; rnarqrre rlu
citor-err IIoslN + poru ne scavoir écrire ; F. ll<txenn, con-
cier.ge et rnoy sigrré Ront-xs, notaire rle Liégc. ,

Il va cle soi que les diverscs autorités du temps visèrent
à diriger au profit cle la République cette propension
générale clu peuple vers le théâtre. Elles s'asservirent
celui-ci par cles lois et des règlements, par les pressions
et les menaces les plus sévères.

Les lois tles rg janvier et rg juillet r79r, ainsi que
celles cles r9 juillet et r"'septembre 1793, ayant trait à
la règlementation cles spectacles, furent publiées dans
les rléparteurents réunis par un arrêté des Représentants
clu Peuple pris à tsruxelles le t7 lrimaire an IV (8 dé-
cemlrrc 1795) . Ën vertu de ces lois, la police des théâtres
appartenait exclusivement à la municipalité qui avait
à cn former la garde extérieure. Comme, en 179.5, il
n'existait pas encore de garde nationale chez nous, le
commandant de place de Liége eut à fournir le nombre
de militaires nécessaire pour composer le poste extérieur.
Ces hommes ne pénétraient dans 1a salle qne sur la ré-
quisition de I'officier civil présent à f intérieur clu
théâtre ; mais cet officier, à la moindre r.r.ranifestation,
au moindre applaudissement qu'i1 supposait cléfavorable
à la politique républicaine, pouvait fairc envahir la salle
et s'emparer des coupables. C'était le règne de la terreur
pour le public ct pour les artistes.

(t) Gazcttt ,raliotnle, uz févricr r793, avcrtissements.
(2\ Atlntinîslr. ttroticifolc, r. du :o vend. au ro nirôse an III, f. r2o.

13) Ibid.. 28 frim. an IIL
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Au commencement de I'an 1796, ceux-ci avaient été
mis en demeure de se faire connaître par l'apposition de

leur signature et de se soumettre à une série de condi-
tions que leur imposait une circulaire du ministre c1e la
police générale. IJne lettre de Nicolas Bassenge, com-
missaire du Directoire exécutif, datée du z4 gernt'inal
an I\/ (r3 avril 1796) réclama dcs directeurs de spec-
tacle cle Liége l'exécution ponctuelle des ordres du mi-
nistre : tr Vous m'attesterez l, écrit Bassenge, ( que tous
(les artistes) se seront couformés à la lettre clu ministre
et me dénoncerez celui qui s'y refuserait. Votrc respon-
sabilité, vous le sentez, y est engagée rr.

I,a République faillit sombrer aux élections clu 18

tructidor an V (4 septembre r7g7). L'effroi causé par le
danger auquel elle venait d'échapper la poussa à cle

nouvelles mesures de sévérité contre le théâtre. Dès le
3 oendém.iaire an VI (z+ septembre 1797), le ministre
de la police générale intervenait à nouveau près cles

administrations pour les rappeler à la stricte surveil-
lance des spectacles, car', selon lui, c après la plumt'
empoisonnée des libellistes rr, c'est le théâtre qui avait
le plus contribué à la < dépravation de l'esprit républi-
cain r. Désormais, la scène ne devait plus retentir que

des louanges cle la République et de ses chefs. Le mi-
nistre I'exigeait en ces térmes :

c Si des magistrats prévaricateurs, complices des conjurés
rovauxr au liêu cL'enèourager par f impunité et souvent

-é-" 
'rrrt leurs applaudiJsernènts, les désordres de la

scène, èussent remfli leurs devoirs, les airs chéris de la
victoire n'auraient-point été proscrits des théâtres; on
n'aurait point abandônné les pièces dramatiques qui retra-
caient les- slorieux événementi de la Révolution et les ver-
ius des clêfenseurs de la liberté, pour faire reparaltre les
pièces les plus propres à rappeler la honteuse srrperstitiotl
àe la royairté eL à'consacrei"les préjugés les phis mépri-
sables... 

-On n'aurait point vu les artistes eux-mêmes payer
les bienfaits de la Révolution de la plus scanrlaleuse ingra-
titude, oubliant qu'elle les avait afiranchis du joug cl'un
préjugé ignominieux...

r Le terme de tant d'auclace et de tant tl'extravagance
est arrivé. r

Le théâtre ne pouvait avoir cl'existence qu'à la con.
dition d'être uniquement une école de républicanisme.
On n'avait 1a liberté que cl'être républicain gouvertle-
mental. Le souverain maltre de la police générale ter-
minait son épître par ces instructions typiques :

r Je vous tecommande l'examen le plus sévère du réper-
toire des théâtres de votre arrondissement et de défenrlre
la représentation des pièces propres à troubler la tranquil-
lité publique, à dépraver I'esprit républicairr et à réveiller
l'amour dê la ro1-auté.

r J'aime à croire que 1es directeurs de ces établissements,
empressés de faire oublier qu'ils ont trop longtemps sacri-
{ié-le patriotisme à un vil calcul d'intérêt, supprimeront,
dans lès chefs-cl'ceuvre dont la nation s'honore, .les pas-
sages qui pourraient prêter à rles allusions inciviques ;
qurils accuellleront aveô empressement les productions rli-
gnes de la liberté ( !) qui leur seront présentées ; que les
àcteurs rivaliseront de zèle, en employant leurs talents à
relever l'esprit public attaqué dans sa source et dans une
institution qui devrait lui servir d'aliment...

r S'il en était autrement, si vos efiorts étaient vains pour
inspirer aux entrepreneurs et artistes les sentiments répu-
blicains, alors usez de aotre autorité, faites fermer les
salles de spectacle et FATTES TRADUTRE r,ES coupaBr,Es
DEVANT LES TRIBUNAUX.

r Le Gouvernement ne doit point soufirir qu'il soit donné
au peuple des divertissements indignes de lui et de la li-
berté ( l) ; il d.oit consulter ses réritables intérêts... Les airs
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républicains sont chéris des Républicains, et le Gotrvenre-
ment ne doit connaître tyue des républicains datts tous les
jeux et lêtes publi.cs. n

Le ministre exigeait, au surplus, la justification < de
I'exécution de toutes les dispositions de cette lettre r:

< Vous me ferez connaitrc r, concluait-il, < quelles sont
les pièces qui sont représentées sur les théâtres de votre
canton, et même sur ceux de ces sociétés clites d'Amateurs,
qui ne prennent souvent ce titre que pour se soustraire à
1a surveillance de la police et à la taxe pour les pauvres. D

IJn arrêté clu Dircctoire cxécutif, en clate du rr rrr-
rôse an IV (f" janvier 1796), avait invité formellement
les entrepreneurs de tous les théâtres à faire une re.
préscntation par mois au profit des indigents. Cette in-
vitation n'était qu'un ordre auquel il fallait se soumettre.

Peu après, 7e 7 lrimaire an ll (27 novembre ryg6), le
Corps législatif décicla qu'il serait perçu un décime par
franc en sus du prix de chaque billet d'entrée, dans tous
les spectacles où se donnaient des pièces de théâtre, des
bals, des feux cl'artifice, des concerts, etc., pour que
le produit ftt affecté à secourir les pauvres.

Telle est l'origine du droit des pauvres qui a été main-
tenu tant par 1e régime impérial que sous les gouvernc-
ments hollandais et belges. Il n'a été aboli à Liége,
qu'en vertu d'une délibération du Conseil communal err
date clu 8 avril r87o (').

Ce n'est point en 1a libre principauté liégeoise que
semblable imposition aurait pu s'acclimater, ou aur:rit
eu sol1 utilité. I,e droit des pauvres sur les représenta-
tions théâtrales y était inconnu bien que, dès le XVII"
siècle, cette taxation fût en vigueur dans des provinces
voisines ('). Si, dans de rarissimes exceptions, l'entre-
preneur de la Comédie à Liége, en la seconcle moitié du
XV[I" siècle, eut à fournir à la Cité, soit t deux pis-
tolles pour être distribués en charité r, soit un louis d'or
( pour être appliqué aux pauvres secrets ménag:es )),

c'était ou à titre de location de la salle de spectacle com-
munale ("), ou à titre cl'amende pour n'avoir pas com-
mencé le spectacle à cinq heures précises (n). Une taxe
sur le théâtre proprement dit n'a été inaugurée qu'au
moment où se préparait la révolution qui clevait mettre
fin au régime priucier (').

I,es aclministrations départementales et locales ne pa-
raissent point avoir été animées d'une vive ardeur à
exécuter i'ukase lancé par I'autorité centrale républi-
caine relativement à la surveillance des représentations
théâtrales. Charles Teinturier, commissaire du direc-
toire exécutif près la municipalité de Liége, se plaigtit
même de I'attitude de celle-ci au citoyen Bassenge, com-
missaire près l'autorité départementale (o). I,e maire
se borna à porter 7e 5 brumaire an XI . (27 oct. r8oz)

(1) Ccttc taxe avait été autorisée i\ nouveau à I.iége, pâr arrêté royal
du 3r octobre 1822.

(2) A Anvers, par exemple. (GEtrDENs, Combte moral de I'an XIII,
des hostices d.'An1,ers.

(3) RcC, r. r75qr76r, f. 8 v".

11\ Ri'clcncrù du 2z luitlet 1767, l>ôur I'en.trelrr(r1(ur de le conôdie.
(5) v. Stf,iÈme Pûrtie, cbapitre III, \- lmrôts.
(6) Teinturier écrivait à Dassenge le 2r ventôse an vI (rr mars 1798):
( Jc m'étais opposé hier à ce que I'on jorrât une mauvaise raosodie

intitnlée 7).sccntc efl Angleterrc ,' je ne sais pourquoi la municipalité
crr a autorisé la rerrrésentation.

r Quant à cette platitude intitulée le Colé de Liése, elle n'est pas
.rouvelle. on n'a fait qu'en changer le titre et quelques phrases, pour
l'adaDter au pays. Qlle est, je crois, ordinairement connue sous le titre
tle Calé de Roueil. Du reste elle ne contient rien de relatif à la révo.
lution r.



ull règlement pour le théâtre, règlement qui fut approuvé
par le préfet le zz lrintaire (r3 déc.) Nul1e sallc cl'anttt-
sement public de notre ville n'a été fermée cl'office. I,a
princillale salle de comédie, cellc érigée sur la Batte au-
dessus du local cle la Douane, continuait cl'attirer la ma-
jerrre partie dcs anrateurs lorstlue s'établit l'empire na-
poléonien en r8o4.

Perr anparavaut, le z7 flut'iôse aii -\/ (t6 février
rEo3), sur la clemande iui faite par le régissertr Trauma-
rin tcnclant à se voir concécler la sallc potlr tlllc trouvelle
1>ériode cle trois ans, lc mairc llailly avait arrêté utr
règlemcnt de la salle de spectaclc.

()n y voit que lc régisseur était tenu cle payer une
sonlnle cle z4 fraucs par représetrtation à titre de locatiou
cle la salle. La sallc devait être éclairée llar 40 irougies.
I-nc tles premières loges était à la disposition du préfet.
Ccllc attenante à I'atrcienne loge clu prince dc Liége
était réservée porlr le mairc, ses acljoints ct lc secré-
taire. Qnant aux abonnements, ils étaient fixés à r44
francs pour les premièrcs, et à roE francs lrour les se-
condes.

L'article 3o stipulait qu'(( uu des employés tle la salle
fera tous les jours, tue <lenti$crrre après que le slrec-
tacle sera achevé, la roncle rr clc tous les licux de la
délrenclance de la salle )) pour s'assurer si le feu cles

1ioëlcs cst éteint l)artout.

f . - lNcnxDrE Du'r'HÉATRË (rSo.s). - RErrrr.ecElrENT
DE CE 'I'I{ÉA'I'RE.

I1 faut croire que l'article 3o clu règlement fut tentr
lrorrr lettre morte. ()rr raconte, en effet, que le r"" jan-
vier r.So5, les gens cle service oublièrent cl'éteindre le
foyer rl'une loge. A dix hcures du soir, les flanrmes en-
vahissaient la sallc même au moment ot) heureusement,
l)ersonne ne s'y trouvait plus. Telle fut l'ardeur em-
1llo1'éc liar les sauveteurs qu'uu grand nombre d'entre
cux furent blessés. Iin peu cle moments, tout le théâtre
était cmbrasé. Du bâtiment lui-même il ne resta que
des pans <le murs. l.Ine liartic de ses assises très puis-
salrtes a été mise au jour dans clcs travau\ de canali-
sation, au delà cle la rue Saint-Georges, en rEgg ct en
rgo5.

Privéc ainsi cle la scèue habituelle or'r cllc trouvait soir
gagnc-pain, la troupc rlc comécliens tenta, sans grands
snccès, de la remlllaccr eu tlonnant des relirésentations
cl'abord clans un immeuble al)partellal1t à ]Iadame de
Caln'acrt, clerrièrc Saint-Jacques, puis place aux Che-
vaux, rlans la salle clite Bernimolin, clu norn cle son pro-
priétaire (') et clout I'emplacement est pris irar la mai-
son portant le numéro 16.

Le 8 gernûnal an XIII (zq mars r8o5), le préfet du
départcment, Desrnousscaux, pressa le mairc clc Liége
de prendre les clispositions propres à clonner à notre
ville, pour l'hiver suivant, une salle de coméclie pro-
visoire. Immédiatement après I'incendie cle la sal1e du
quai de la Batte, le maire Bailly avait eu f inteution cl'en
établir une dans I'ancien temple paroissial Saint-André
place clu llarché. Le chef cle la municipalité trouvait que
cet édifice convenait sous beauconp cle rapports et qne
son apl)ropriation néccssiterait serrlement une dépense

de dix à douze mille francs. Ce projet que préconisait
le Conseil nrrrnicipal, l)rovoqlla des réclamations : celles
des notables commerçants de la place du NIarché et des
euvirous qu'cffrayaient les dangers d'incendie.

I\-licoucl d'lJmotrs, nomnté, le r7 avril rEo6, préfet du
cléllartement en remplacement de Desmousseaux, et ar-
rivê chez nous lc 16 mai, avisa tout d'abord aux moyens
dc ressusciter le théâtre à Liégc. Fcrr après, il avait la
mauvaise inslliration cl'accepter conlnle local unc dé-
penclance de 1'église Saint-Jacques.

Après avoir recueilli cle nornbreuses souscriptions, il
exécuta promptement son <lessein (') .

Le 4 novcnrbre r8o6, I'inauguration de la nouvelle
salle ditc du Gymnase avait lieu. Lc lendernain, le préfet
se hâtait d'annoncer le fait comme un événement consi-
tlérable aux ministres de I'intérieur et cle la police gé-
néralc.

c [rr rnoirrs de cleux rnois >, lerrr'écrivait-il, n la salle et
tous les accessoires prirrci'paux ont été achcr'és ct, le 7a"jour à clater- tlrr corilllellcelllent tles travanx, o1l a 1)11 yjouer. I,a c('li.rité alec larluelle cctte salle a été corrstiuiti,,
est un sujet d'étonnernerrt pour les hahitants qui rr'étaierrt
poirrt accoutnmés à urre parcille acti.r'ité... Ces tla.r'arr-x font
le plus grautl horrneur à l\I. I)eu'ant'lre, arljoint au rnaire, et
inspecterrr des bâtimerrts civils, clui a tracé le plarr, airrsi
qrr'à M. I)ukers fils, architecte, qui I'a exécuté.

. r J'adressc ci-joint à votre Excellerrce I'arrêté par lequel
j'ai déternrirré le service tlrr spectacle, et rnis la-salle â la
tlispositiorr du sieur Iloccage, rlirecteur, pour v laire jorrcr
la comédie, l'opéra-cornique et le vaudcville.

> Votre Excellence reconnaîtra, je I'espère, que je me
srris corrlorrné arrx rlispositiorrs qu'el1e a prcscrites i'elati-
vernelt. arrx spectacles et <1rr'cllé approu\€ra les mesures
que j'ai prises. r

II. 
- Lr ruÉarnE soLj's NapolÉor I"".

Il importait au préfet rlc ne ltas ntécorrtenter l'auto-
rité centrale, l)ar un manque de zèle, même au ltoint
de vue théâtral. f'ernpire, plus que tout âutre gorl\rer-
nement, chercha à s'emllarer de l'irrflucnce cle la scène.
Comme clisait Auger, rr Naltoléon reclouta le théâtre, le
sounrit à 1'csclavage ct orclonna quc la censurc fût impi-
to1'able r.

Ainsi en a-t-il été à Liégc. Le ro novembrc 18o6, le
nraire avait pris un arrêté réglementânt la policc inté-
rieurc clcs spectacles ('), mais, clès le 16 octobre 1rré-
céclent, exécutant le clécret impérial du 8 juin 18o6, le
préfet clc l'Ourthe s'était empressé de réglemcnter le
théâtre mêtne. Il stipulait trotarnment :

< I-e directerrr n'y fera jouer qne des pii.ces dont la repré-
sentation arrra été antorisÉ.e. I.e r{pcr:toire t1e ces pièces
sera sournis tous les mois an préfet.

r Aucnne pièce trouvclle, composée rlans le départetnent
ou ailleurs, lre pourra être jouée qu'après avoir obtenu
I'autorisatiorr cle S. E. le l\Iirristre r1e la- police .générale ,

Le règlement général pour lcs théâtrcs, pris aussi en
exécution du clécret impérial, fut clonné le z5 avril rEo7.
Il lrartagea les théâtres de Paris en granils théûlres ("),
en théâtres .secondaires ct eu annexes tles théâtres secor?-
daires, puis clétermina les espèces de pièces (lue chacllrl
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€t 16r r". - \'. placc Eiltil? Dufont.

: t' le '|hfôtrc //drçois (Théâtre de
d( I'IiltPlratri(î êtait colsidéré comme

- z" le Théôlrc d. I'olt(ra (Académie
7'hi6tre ttt I'Oiérs Cohtiqu. (Théâtre

lt) I,r(lc(lùrc, r. q6 I), f. r60 v'
(2\ B\.1, t- I, p. :6.
(3) Lc-s g/dn(is ffrrr.illcs étâicnt

S. lI. 1'Ifmt)ereur). I.c Thr!ôlrc
lur(. rnncsc rlu 'l'héâtre lrançais ;
inpériale dc musique); - J" lc
(lc S. 11 I'Emlrrcur).

(l) )ii<trlas Bernilloulin, imprineur, placc aux Chcvarrx, cst rrlort cé-
libatâirc, lc r" avril r8rr ii l'âge de 6o ans.
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cl'eux pourrâit représenter. Pour éviter I'interdiction
inattenclue d'une pièce dont la mise eu scène aurait oc-

casiontré de grands frais, les entreprerleurs c1e si)cc-

tacles avaietrt à s'assurer près tlu miuistre cle f intérieur
que les pièces reçues ne sortaient point <lu genre de

celles qu'ils étaient autorisés à représenter'

Les villes cles départemeuts tlui ne pouvaient avoir
c1e spectacle tlue pendant une partie de I'année étaient
classées en vingt-cinc1 arronclissements. Iriége se trou-
vait rangée clarrs le r,;ingt-deuxième, qui comprenait les
villes suivantes : Liége, Spa, Aix-1a-Chapelle, Clèvcs,
Cologne, Ilaestricht, Sair.rt-Trorltl, 1\[otrs, Tournai'

< Aucun entrepretreur de spectacle r, porte le règletrtettt,
( ne Dourra ell\-oïer de troupes atnhttlantes dans I'ttn ou
I'autr'e de ces ariorrdissements: to s'il rr'y a été formelle-
ment autorisé par le ministre de I'irrtérieirr, devant- lequel
il clevra faire freuve des rnoyens qu'il peut avoir de rem-
plir ses eugagêments ; eo s'il-n'est,-etr outre, tnuni de I'ap'
irobation àrr-rninistre cle la police générale. ,

L'article 18 du même règlement allait jusqu'à faire
défense aux entrepreneurs, directeurs ou régisseurs des

spectacles et concerts cl'engager aucun élève des écoles
de chant ou de déclamation du Conservatoire impérial
sans I'autorisation spécia1e clu nrinistre de f intérieur.
Déjà I'an IX cle la République, il avait été notifié à

tous les directeurs cle spectacle des départements qu'il
leur était cxl)ressément défendu d'appelcr sur letrr
théâtre quelque artiste cles Arts, du Théâtre français et
de I'Opéra comique (').

En vertu clu règlement clu z5 avril r8o7' confirmé par
le décret impérial du 8 août, les sieurs Châteauneuf et
Dubocage, clirecteurs de spectacles, obtinrent le rz jan-
vier r8o8, 1'autorisation d'envoyer cles troupes cle comé-
diens dans les départements faisant partie du vingt-deu-
xième arronclissement. D'après les brevets délivrés,
iorsque les directeurs pouvaient prouver par leurs états
de recettes qu'un séjour prolongé de leurs troupes darls
telle ou telle ville ne leur procurerait âuctlne esllèce de
bénéfice, que le produit des représentations ne couvri-
rait pas ou couvrirait à peine les frais, ils étaient admis
à retirer leurs troupes de ces villcs quand même ils au-
raient pris elrgagement d'y rester plus longtemps.

Le Gouvernement s'immisçait airlsi claus les questiotrs
les plus minimes d'organisatiolr clu théâtre et exerçait
partout une surveillance assidue sur tout ce qui s'y rat-
tachait, même sur les réclarnes. Le .s janvier lErr, lc

Journal du défart.enrent de I'Ourthe el \a Feuille d'An''
nonces avaicnt publié l'avis sttivant :

o Aujonrd'hrri dimanche, le Roi dc- Coca.qne , comedic
féerie en 3 actes et err vers rlu Théâtre.français. Cette pièce,
analogue-à la lôtt dtt jttur, sera précétléê, etc. r

Le jour mênte, f inspecteur clc I'imprimerie et cle la
librairie à la résidence c1e Liégc, IL clu Moulières, s'eu
plaignit au préfet :

< L'applicatiorr de cette préterrdue analogic , lui fit-il re-
marquei. < est atrssi fauss'e qu'irrtlécerrtc. Que perrt avoir
de commurr utte farce de carrrai'al avec tllle iête qtri, qrroique
non chômée, n'en est pas moins consacrée par la reli.giou
chrétienne ? r

Le préfet fut mis en demeure cl'aclopter des ntesures
( pour exiger la réparation de cette faute. D

I,E THEATRE SOTTS NAPOLEON I""

Deux à trois mois après, on jouait au théâtre de Liége,
trne 1rièce intitulée t [,a Comtesse de Walberg ou Ia

feine du Talion, fait historiquc arrivé sous le règne de
I\Iarie-Thérèse, gotlvcrllaute cles Pays-Bas rr. C'est le
ministre lui-mên.rc, le duc de Rovigno, t1tti, cette fois,
semonça le préfet de l'Otrrthc :

r Cet ouvrage >, lui obscrva-t-il, ( u'ayallt pas été soumis
à la censure cle tnon Ministère, comme doivent l'être tolrs
ceux qui se jouent sur les Théâtres de Paris et des dépar-
ternetts, je he puis m'empêcher de vous témoigner ura
surprise et mon inécontenteinent de cette infraction au dé-
cret impérial du 8 juin rEo6. Aucun motif, aucune cir-
constanôe ne peut justifier cet oubli, et je vous renouvelle
très expressément la défense de laisser jouer aucun ouvrage
sur les théâtres de votre département avant <l'etr avoir ob-
tenu de rnoi l'autorisatiorr. Je vous invite à m'adresser le
manuscrit de cette pièce dorrt vous lerez suspendre les re-
présentations jusqu'à nouvel ordre (r). r

I,es clirecteurs brevetés n'avaient donc pas la liberté
de représeuter des pièces à leur gré, choisies dans un
répertoire forcément restreint. En revanchc, ils jouis-
saient, cle par leur privilège, c.l'un nronopole atrsolu clatrs
toute l'étendne cle la circonscription leur dévolue. Le
privilège excluait 1'existence de théâtres composés uni-
quement d'amateurs et pour leur prog-rre amusement
ou celui de leur famille. Des cas rl'alrplication de cct
exclusivisme se sont présentés à Liégc. Eu I'an r8rz,
une réunion d'unc soixantaine de jcuncs gcus cle bonnes
familles bourgeoiscs sc forma en notre ville clans le but
de jouer la coméclie de société en sc conformant natu-
rellement aux lois et règlements de police. Elle avait
son local place du. Lycée, maintenant drr Vingt Aoirt. Le
maire ne découvrant rien d'illicite dans le but cle cette
société, ne lui refusa pas 1'autorisatiorr cleuraucléc.
Averti, le ministre de l'intérieur mauifcsta le 7 janvier
r8r3 son déplaisir au préfet dc l'()urthc. I1 s'exprima
elr ces termes :

< Qu'une fois par hasarcl, chez ur particrrlier riche, on
joue la coméclie, qrre l'on n'y adrnette que la famille, les
intimes seuls et enfitr un très petit rrombre de personues,
il n'y a 1à rien qui ne puisse êtrè toléré. N'Iais cpe, rlans une
ville de lno)'ell ortlrc, soixante jcuncs gens qrri entraînent
au ruoins arrtatrt <le tnaisons, se rérrrissettt portr iortner rttte
troupe en quelque sorte régulière, cela n'est plus conve-
nable... Séparez les sociétaires, les chefs cle fanrille sentiront
qrle vorls agissez clans leurs vrais intérêts et applaudiront
ei vos orclres. D'urr autre côté, r'ous détruirez pour le théâtre
prrblic une conctlrrencc qti paralysait ses ressonrces. r

Le maire Bailly avait cru pouvoir autoriser le théâtre
cle société qui s'était établi en 1a maison Bcrnimolin si-
gnalée place cle la Réputrlique française. fl n'y avait
point d'entrée à prix d'argent et les dépeuses nécessaires
étaiellt solàées sur les foncls de 1a souscription des so-
ciétaires. I,e maire, en eu informant le préfet, l'assurait
<lonc que ce théâtre d'amateurs ne pouvait porter aucun
préju<lice au directeur des spectacles publics. Le chef
clu département réponclit immédiatement au maire que,
<1uoi qu'il en pensât, l'existence cle la troupe d'amateurs
nuirait rt aux intérêts cle la troupe privilégiée que f in-
tention du gouvernement est de protéger et cl'enconra-
ger rr. I1 iutima, en conséquence, au magistrat mrlni-
cilral I'ordre d'intcrdire les représentations cle ces anra-

(tl L(ttrc du n aaril tSrr
Lé zr rtécembrc r8ro, lc préfet prévenait le maire de I.iége que le

ministre de la police générale avait donné son apprcbation au répertoire
Irri soumis du théâtre dc Liége, sâuf à td Partie de chqsse de Henri lY
ct ii lc "Ictrnc.sse Lle Richelielt, dont it défendait la représentation' (lP'
liassc,lrlr.)(1) /P, liasse ?ro/r



teurs et même leur réunion cn tant que société non
autorisée (').

La saile clcs concerts cle la nraison Bernimolin ne fut
plus témoin de déclanrations théâtrales. On y assista
seulenrcnt cle temps à autre commc auparavant (') à cles

représentations fantasmagoriques et scieutifiques, mais
elles n'avaient lieu qu'avec rr la permission cle M. le
Ilaire r. Ainsi, le 2.5 avril r8r3 et lcs jours sttivants,
rr la Fille invisible r s'y faisait enteudre en français et
en flamand depuis neuf heures clu matitr jusqu'à dix
heures du soir ("), bien que le théâtre public, privilégié,
donnât des séances scientifiques ou mystérieuses. En
mai r8r3, par exemple, c'est là quc se fit remarquer
I\I. Comte, de Genève, rt célètrrc ventriloclue et profes-
seur de physique, arrivaut des Cours cl'Allemagrte rr (n).

Le directeur du théâtre privilé.q.ié cle Liége r1e se mon-
trait pourtant pas fort accommotlalrt. A peine avait-il
été nanti de sotr brevet d'entrepreueur théâtral, qu'il
faisait itrsérer dans la G.a.zette de Liége, un avis par le-
quel, se fondant sur le décret impérial qui concernait les
théâtres en date du E juin 18o6, il revencliquait pour lui
seul le droit de <lonner les bals masqués ou d'en laisser
donner à d'autres, moyeunaut inclemnité. Les proprié-
taires de la halle des Drapiers, cu Féronstrée, or\ avaient
lieu assez fréquemment des bals et redoutes, s'élevèrent
contre les prétentions cle leur conctlrrent, mais ils
n'eurent point gain de cause, à ce moment 1à tout au
moins.

Ne s'en prit-on pas arlx simples spectacles de surio=
sité tout populaires qui se permettaient, potlr anruser
lcur petit public, de jouer l'utte ou l'autre pantomime?
Le gouvemement crut nécessairc d'intervenir pour stlp-
primer ces affreux abus. Le ministre de f intérieur trans-
mit, à cette fin, la circulaire suivante, le rn" juillet r8o8 :

< Monsieur le préfet. J'ai été informé que des entrepre-
rreurs de spectacles dits de curiosité, tels que darrses de
corde, voltiges, exercices cl'équitation, etc., se permettaient
de fairc jorier tles pantonrimes et autres ouvrages drama-
tiqrres. Cêtte infracfion à I'esprit des décrets et ièglernents
porte le plus grantl préjrrdice arrx entreprises théâtrales
que Sa Majestéâ eu pour but d'encourager. Il est urgent de
réprimer un pareil abus.

r Je vous invite clonc, Monsieur, à donrrer les ordres les
plus prornpts pour empêchcr qu'arrcuu errtreprelreur de spec-
tacles rlits tle crrriosité représente, sous quelque préte.xte
qrle ce soit, des comédies, vaudevilles, pautornimes, ballets
d'action, ou torrt autre ouvrage qui appartienne ii I'art
dramatique. r

11 n'est pas jusqu'aux pauvres ct enfantins théâtres
de marionnettes qui n'aient été rnis cn suspicion. On
s'étayait, pour ce faire, sur la circulaire ci-dessus. Une
difficulté s'éleva à ce propos à Verviers, I'an rEro, entre
le directeur des spectaclcs de la région et lc propriétaire
d'une collection de marionnettes. Fort embarrassé, le
nraire de Verviers, à qui le grave litige avait êté soumis,
en remit la solution au préfet. Les marionnettes clevaient
triompher ; elles purent continuer leurs paisibies exer-
cices, mais leur directeur avait à obtenir la permission
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clu maire de la localité. Une cle ces trorlpes, plns per-
fectionnées quc les autres, se livra mênre à ses ébats,
place Saint-Lambert à Liége en juin rErz. ()n I'annott-
çait en ces tcrmes :

< Par l>enttission de tr|. Ie nutirc, etc.,
> Le public cst averti qu'il est arrivé darrs cette ville urr

concert d'automates, ou les récréations d'Apollon, pièce
cornposée de rnusicieus automates, faisarrt toutes les fonc-
tions 11'un orchestre telles que violon, r'ioloncelle, basson,
flûte, trompette, cor cle chasse, etc. Chaque représentation
est terminée par ulr oiseau qui répète 1es airs qu'un auto-
mate joue sur une serinette et répond à toutes les ques-
tions qu'on peut lui faire. Il est déposé sur la place Saint-
Lambert, rlans une place pratiquée à cet efiet. >

L'autorisation du maire suffisait pour qu'un entrepre-
neur de théâtre de marionnettes jouât licitement un an
clurant dans la commune. Il fallait une patente spéciale
du préfet pour circuler clans tout le département, même
avec cles automates mécaniques. Encore le directeur de
ce spectacle clevait-i1, en outre, se présenter à son arri-
vée, an maire cle chaque commune âfin d'établir la régu-
larité dc sa situation.

Telle était la condition générale clu théâtre sous 1'Iim-
pire français. Elle fut soumise à une réorganisation le
zz avril r8r3 (t), mais le même esprit de centralisation,
cle ccnsure et de mouopolisation dominait la nouvelle
réglemcntation comnre la précéclente. Le régime napo-
léonicn disparut, du restc, bientôt de la scène du monde.

Avec lui a été supprimé tout privilège théâtral exclrr-
sif, comme I'annonçait le chef politique de la région,
le re juillet r8r4, à XI. Fiévez, directeur du théâtre
de Liége. Unc liberté relative était rendue à la comédie
ainsi qu'aux corps délibérants. Le Conseil municipal de
Liége, dès le E février r8r5, en profita pour réclemer de
l'autorité supérieure les moyens de sulrprimer la salle
de spectacle adjacent à l'église Saint-Jacques (').

VII. - Théâtre royal de Liége.

A. - EnrcrroN.

Depuis longtemps, la Ville s'était occupée de l'érec-
tion dfune sallc de spectacle définitive. Plusieurs projets
avaient été mtris. Nous ne nous arrêterons pas à celui
cle ce Verdun, agent chargé clu service des vivres-viandes
de l'Armée du Norcl qui, le tg lrimaire arr -\/l/ (S dé-
cembre rEo5), proposait au préfet de faire construire à
ses frais une salle de spectacle à Liége, à condition seu-
lement qu'on 1ui accorclât la permission d'y tenir des
jeux pendant quatre années. Il ne fut lras même fait
à I'auteur I'honneur d'une réponse.

C'est le r"' janvier rSo5 qu'avait péri dans les flammes
la salle du quai de la Batte. Le t4 du même mois, le
Conseil municipal était saisi d'un plan de reconstruction
par Der,vandre, inspecteur des bâtiments civils t1u tlépar-
tement. Bientôt le nombre des plans proposés s'éleva à
six ou sept.
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(t) Lctlre d,u t5 jawier 16rj. ÀP, liassc 7rolr.
(:) I-e 5 avril rSrz notamment, ri la salle Rcrnimolin, cut lieu le ( nou-

vcau spectacle des vrais Pantagoniens, ou transfornation uécaDique de
l'irvention de trI. Tournict ù. (Afriches, Atutortces, I.atour, r8r2, no 8r,
D. :.)

(x) A.fli(hcs, Attrronces, I-atour r8r3, no ror, p. 5.
(4) Quatrc ans auDaravant, le prenant sans doutc pour rrn sorcier,

dcs \illageois des cnvirons de lrril)ourg, crr Suisse, aïaicnt voulu brtler
Coulte tout vif dans un four.

(r) Dans cettc réorganisation, I-iége passa du vingtdeuxième au di-
xième arrondissement.

(:) I-cs actioDnaircs de cettc salle de strectacle curent, l)aralt-il, à se
féliciter du succès financier dc l'affairc. I-cs commissaires qrti avaient
noms F'ossoul, anciel bourgmestre, de Barré, Dul)ont-Fabry, juge au-
diteui, Desær, receveur général, ]-atalis, Iégociant, dc (;ær d'Haltinne,
annonçaient en r8rr, que deux ans après, la totalité dcs artions ne serait
pas seulcment remboursée, Eais que chaque action obtien(lrait un divi-
dende dc 20 D. c. (Feuille d'Altnetrces, r: nars r8rr.)
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Orr sait que, par la loi du 15l>Iut:iôse an IX (4 février
r8or), 1es matériaux et 1e terrain de l'ex-cathédrale
Saint-Lambert avaient été abandonnés gratuitement à

la Viile sous la condition qu'elle ne pourrait aliéner
aucune portion tle ce terrain qu'eu vertu d'ttne autori-
sation du Gouvernement.

Les auteurs des plans avaient cherché naturellement
à tirer parti de cette situation. Les frères Aclrien pro-
posèrent la construction d'un édifice au moyen d'une
taxe municipale. Ils comptaient assurer au théâtre un
revenu supplémentaire rr en pratiquant au pourtour de la
salle une belle galerie avec des boutiques et des entre-
sols, qui seraient lorrés à des marchands d'un commerce
paisible et qui tient même en quelque sorte au théâtre,
tels que lingères, tailleurs, libraires, bijoutiers, luthiers,
marchands de musique, etc.u Ils plaçaient u des deux
côtés du périst1'le un café et un restaurant r.

I,e démolisseur de la cathédrale, Léonard f)efrance,
proposait de construire la Coméclie place Verte et <le

transformer I'emplacement de la cathéclrale en plâce
publique. Le plan Douville ne se clifférenciait guère du
précédent que par quelques détâils ; il y avait un plan
aussi de Poclevin, architecte de Paris ; enfin, Dervanclre
suggérait l'établissement de la salle sur le terrairr tle
1'église Saint-Lambert.

C'est à ce clernier projet que se râllia le Corrseil muni-
cipal le 5l>lrtiôse an XIII (25 janvier rEo5). Le préfet
émit un avis favorable \e ry prairial (6 juin) et cnvoya
le lendemain plans et mémoires au Gouvernement (').
Le ministre de I'intérieur n'hésita pas non plus à re-
connaltre que le projet tr auquel la préférence a été don-
née, réunit tous les avantages désirables l, mais il n'en
réclamait pas moins des éclaircissements sur l'établisse-
ment projeté dont le coût était estimé par Dewandre à
2oo,ooo francs.

Entretemps, le préfet Desmousseaux, ayant conféré
sur ce sujet avec Deschamps, ingénieur des ponts et
chaussées, l'engagea à présenter aussi un projet. Cette
fois, le Théâtre devait être construit sur la place Verte,
au besoin eu supprimant f immeuble dit 1'Official, entre
la place aux Chevaux et la place Verte, où est présen-
tement I'Hôtel Continental, tandis que le terrain de la
cathédrale, transformé en vaste place publique, recevrait
une superbe statue en l'honneur de r< Napoléon le
Grand r. Aux côtés de la salle, il prévoyait deux rues
aboutissant place aux Chevaux clont I'une devait s'ap-
peler rue Grétry, et l'autre, rue clu Théâtre.

L'idée plut au préfet qui s'empressa de la communi-
quer au maire avec avis favorable. Convoqué de rechef
le rr avril, pour I'examen de cette affaire, le Conseil
municipal ne crut pas devoir abandonner son vceu de voir
ériger le Théâtre en face clu Palais. (( Il l'a cru d'autant
plus r, déclarait le maire au préfet, ( que le nouveall
projet c1étruit 1a place Verte, encombre ce local sans au-
cun degré d'utilité, ne donne aucun point de vue et ne
présente pas plus d'économie que le projet voté. D'ail-
leurs, le projet de f ingénieur est au foncl le même qne
ceux des sieurs Defrance et Douville rr.

Néanmoins, 1e préfet persistâ à préférer le plan Des-
champs qu'il adressa, en le recommandant chaleureu-
sement, au ministre c1e I'intérieur en avril rs06.
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Quelques jours s'étaient écoulés depuis que cette lettre
avait pris la route cle Paris, iorsque Micoucl d'Umons
vint remplacer Desmousseaux à la tête du département.
Il examina promptement les lieux choisis pour f instal-
lation cle la sal1e de spectacle et, de son examen, il tira
des conclusions opposées à celles de son prédécesseur,
mais qu'il pensait répondre à l'opinion 1a plus générale
à Liége. Contre le clessein de construire place Verte,
Micoud d'Llmons faisait surtout valoir la résolution
qu'avaient manifestée, paraît-il, les principaux proprié-
taires de vendre leurs maisons si l'on bâtissait sur cette
promenade publique.

I,e préfet se prononçait donc en faveur du premier
plan Dervandre. < Cepenclant r, ajoutait-il, rr s'il était
possible d'acheter le vieux bâtiment appelé I'Official,
errtre la place Vcrtc et le }Iarchê (sic) aux Chevaux,
toutes 1es opinions se réuniraient cn faveur cle cet em-
placemeut, préférable sous tous les rapports. Ir'ingénierrr
cles ponts et chaussées I'indique aussi, et la location des
boutiques dédommagerait la Vi1le du prix de I'acqui-
sition de ce vieux bâtiment que j'évalue à 7o,ooo fr. l

Lc ministre c1e I'intérieur estima également que la
salle de spectacle serait beaucoup plus avantageusement
située à l'emplacemcnt cle la propriété dite cle I'Official.
Toutefois, i1 signalait des rectifications à opérer clans le
projet Deschamps et trouvait évalué trop bas le clcvis
porté par cet ingénieur à r4o.ooo fr.

c Mais il sera ternps >, corrcluait le ministre, < tl'entrer
dans des c1étails circonstarrciés sur les prix c1'estimation
quand je serai instmit des movens qrre pourra avoir la
Ville de Liége pour faire 1'acquisitiorr clrr bâtirnent riit
I'attcieu Ofiicial. '

Ce manque de moyens financiers empêcha la Ville
cl'acquérir cet hôtel, à 1'emplacement duquel elle avait
fini par accepter l'érection du théâtre. En r8o9 et en
r8ro, les deux auteurs principaux cle plans du Spec-
tacle, Deschamps et Delvantlre, reçrlrent cles inclemnités
s'élevant respectivement à z,4oo fr. et à r,5oo fr. pour
l'élaboration cle projets clont la réalisation continuait de
paraltre fort éloignée.

Cependant, au mois d'avril r8rz, Ifenry rr architecte
de I'Empereur D et qui était principalement préposé au
château de Laeken, adressa à son tour des plans pour
I'installation du théâtre sur la place Verte, et la for-
rnation d'une graucle place à l'emplacement de l'église
Saint-Lambert. Après avoir reçu les explications ver-
bales de l'architecte bruxellois, le Conseil municipal
âpprotlva unanimement, le 3o septembre r8rz, l'empla-
cement choisi ('). Néanmoins, I'empire napoléonien
s'effondra avânt que la construction du théâtre de Liége
fût ccuvre décidée.

Faisant fi de tous les plans précéclcnts, le Conseil mu-
nicipal nomma le 6 février r8r.5, une Commission cliar-
gée d'examiner la question cle la création cl'une salle de
spectacle et du choix cle l'emplacement. Son rôIe fut
d'autant plus facile que 1a Ville était assurée c1e la con-
cession de l'ancien couvent des Dominicains et de ses
jardins, à conclition d'édifier 1e nouveau théâtre à I'em-
placement de ces jardins.

I,e 8 février, la Commission émettait, sttr cet empla-
cement, un avis favorable qu'elle n'eut pas de peine à
faire partager par le Conseil.

U) AP, r. D 96, f. 4r, n" 273. (f) D,tlib,rr, dt. Conseil, r, rSro-r8r6, r. r57



Iin juillct suivaut, sur I'irtitiativc du comte A. <le Lie-
dekerke-Beaufort, gouverneur dc la lirovince, la Ville
invita les l)ersonnes désireuses de participer à l'érection
du théâtre, au moyen de souscriptious, à faire con-
naître le montant de leur itrterventiou clans uu registre
ouvert à cette fin à I'Hôtel-de-vi11e. La liste fut seule-
rrrent close le 4 décernbre. Le 27,les signataires sc réu-
nissaient pour élire une Commissiou avant pour objet la
réalisation des souscriptions et la production des plans.
I,a Commission, formée de neuf membres, se composait
de n{}I. cle Spirlet cl'Obeicht, de Lonhienne, Nagelmac-
kers, Ch.-J. Desoer, Orban fils, Dukers fils, architecte,
Richard, conseiller, H.-J. Dumoulin, rrégociattt, llax.
Lesoinue.

Le contrat d'association passé le g février r8r7 ('),
fut accepté par gr souscripteurs comprenant urr total
de rro actions de z,ooo fr. Chaque action était suscep-
tible d'un intérêt annuel de 5 p.c., intérêt qui clevait
être progressif à raison du remboursenettt, tous les ans,
d'un certain nombre d'actions au moyen d'un tirage au
sort. Une caisse d'amortissement était assurée par la
Ville qui accorclait à cet effet 6.ooo fr. l'an. Les béné-
fices éventuels de I'exploitation viendraient augmenter
les fonds d'amortissement après paien.rent des intérêts.

L'emplacement du local étant choisi par la Compa-
gnie, la Commission municipale put émettre un avis fa-
vorable sur ce choix. Le théâtre allait s'élever sur le
jardin des ex-Dominicains. Le Gouvernement avait ef-
fectivement transmis le fonds et les matériaux du cou-
vent de ces ex-religieux à la Ville. Celle-ci en fit remise
lc z6 fér'rier à la Société ('). A ce terrain a été adjoint
le r9 juillet, afin d'obtenir une meilleure clisposition
topographique, une forte section de 1'ancien pré dit des
Pêcheurs. Cette pièce de terre, qui comportait l,6oo
mètres a été vendue à la mêrne Société, par I{}I. I\Iichel
et Henri Orban, père et fils, au prix de 2,857 fr., soit à
raison de 7E centimes le mètre carré. fl vaut au moins
clouze cetrts fois plus aujourd'hui.

Cependant, le 4 mars, la Commission clu théâtre avait
mis au concours la confection cles plans de la salle <1e

Comédie, en n'accordant aux concurrents qu'un délai
de trois semaines. Elle réclamait l'édification cl'un loca1
propre à recevoir rrn millier de persontres, et coûtant att
rnaximum rEo,ooo fr. Au vainqueur on promettait une
irrdemnité dc Eoo fr., s'il n'avait pas l'entreprise des
travaux d'exécutiou.

Des huit projets présentés, celui cle Dukers fils, élève
<le Percier et de l'Académie d'architecture de France,
fut accepté à l'unanimité le 4 mai. Les z et rE aott, les
lilans, devis et cahier des charges cléfinitifs étant dressés,
rcçurent I'approbation de la Commission municipale Ils
ire I'obtinrent de I'autorité supérieure que 1e r8 janvier
rEr8.

Les 6 et z4 avril, I'adjudication cles travaux échut à
Vivroux, architecte, au prix de z48,ooo fr. ('). Cette
somme dépassant celle du fonds social prévu, il fallut
augmenter celui-ci au moyen de nouvelles souscriptions
cle z,ooo fr. I1 en fut accepté pour rro,ooo fr. Enfin, le
r"" juillet de la nrêure année, le comte de Liedekerke-
Ileaufort, gouvernelrr de la province, posait la première

(,) Par dcvant II" Ant.-Jos. Ansiaux et Richard, notaircs à Liégc.
(r) I,'actc définitif de c<'ssion cst de septembre r819. (.\If, rTzo-r83o,

I r. :7.5. )

(3) vivroux. ûrchitectc de la Ville, est mort en I8.5r, ri l'âgc tle;5 ans.
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pierre, cn présencc ile l\Iademoiselle }Iars, célèbre ac-
trice de la Comédie française. Le comte cle I,iedekerke,
gouverrlcur, de Xlélotte, bourgmestre, Desoer, ancien
maire de Liége, président de la Commission du théâtre,
prononcèrent cles cliscours de circonstance. Dreppe a
gravé la plaque commémorative en l>ronze de cette so-
lennité. La plarluc a été scelléc clans une des pierres
de fondation (').

L'ceuvre de construction clura clerrx ans et quatre
mois. Elle entraîna, en réalité, avec les accessoircs, une
déperrse <le 43g,4r3 fr. zg c. L'inauguration du monlt-
ment se fit le 4 novembre r8zo.

Constatons, à ce 1,ropos, une singnlarité rles choses
tf ici-l>as. I1 ne vicrrcira à I'esltrit cle personne dc penser
que la présente salle cle Sllectacle de Liége cst sortie de
l'église comme le théâtre lui-nrême âu rnoyen âge. On
peut dire clu moius qtte trois églises ont servi à 1'édi-
fier. Lcs locaux du couveut des Dominicains, ainsi que
le vaste clôme, accordés à la Société des actionnaires,
avaient été laissés à la clisposition clc i'entrepreneur de
la bâtisse clu théâtre, moycnnant la somme dc 3o,ooo fr.
Cet eutreprettettr s'empressa de les rlémolir et cle tirer
le meilleur parti possible des débris pour l'éclifice qu'il
allait élcver. Il put égalenrent utiliscr aus mênres fins
lcs matériaux cle I'ex-églisc rles Croisiers, clc la rue de
ce rlom. Enfin, dans I'ornerncntatiotr cle la façacle clu
théâtrc, Vivroux enrploya huit des superbes colonues
en marbre avec bases et chapiteaux en fer coulé, qui
décoraient l'église des Chartreux cle Liége. L^es colonnes,
autrefois au nombre cle clouze, avaient été achetées au
XVII" sièc1e par Gilles cle Liverlo qui fut longtemps
lrrieur du couvent et mourut en 1667.

Durant les guerres qui ravagèrent le pays peu après,
les colonnes furent enterrées. Elles ont été exhumées
plus tard et posées dans le chceur cle l'église, recons-
truite au premier tiers du XVIII" siècle ("). Ce sanc-
tuaire ayant été vendu avec le reste de l'établissement
comme biens natiorraux à la Révolution française, I'ac-
quéreur, le comte Lecouteulx de Canteleu, sénatcur, fit
<lonation, au conmencement clu XIX" siècle, rle dix des
colonnes à 1a Ville de Liége, afin qu'elle en parât l'un
ou l'autre c1e ses nonuments (t).

Le théâtre qui couvrait nne superficie t1e r7 ares 39
centiares, présentait primitivement neuf arcacles vers la
ruc des Dominicains comme à son côté opposé, vers la
place de 1a République française, et quinze sur chacun
c1e ses côtés. Ces galeries à jours t.r'étaient point sans
offrir des inconvénients de tous getlres. La salle de
spectacle n'était llas inaugurée d'ur.r mois que, le tu'
décembre r8zo, lc bourgmestre clevait prendre un arrêté
pour défenrlre rt les rassemblements et courses des jeunes
gens )) dans ces porticlues (o).

Au point de vue architectural, l'ouvrage de l'archi-
tecte Dukers n'a pas échappé au crible de la critique, à

(r) Le procès-verbal dc la Dose de la prenii'rc pierrc a été écrit sur
parchenin. lHistoire tlu Thiâtre, Dar IIARTTNY, p. 116.)-- (io(liu a gravé
le plan dn théâtre peu après la pose (le la prcmière ,licrrc. (Gazette de
Liisc, t8rq, rg janvier.)

I-a vrrc rlrr Théâtre arait aussi été gravée par Godin en fiû. (Gazette
d( Liigc, r8 janvier r8r8.)

(2) RH, D. .156, - Vrr,r,E\FAG\r:, Rccirerclrc.s, t. II, D. 369.

(3) I.cs (lix colonnes <'lc marlfc avaient été transportées dans la Cour
du talais, du r.s au 3o frimaire an XIII, t)ar Jacques I'irotton, menui-
sier, au prix de 16o fr. Unc ou dcux furent l>risées, narait-il.

(a) iilt, t. I, p.93.
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cause surtout clc la uuclité cxtetlle ct dc la lonrcleur cle

1'ensenible (').
Le 13 octobre 1824, la Régeuce arrêta un règleurcnt

c<lmplet pour la lrolice intérierrre et e-xtérieure cln

théâtre ('). Nonobstant les peines sévères que cornmi-
nait l'art. 17 contre les auteurs cle rr totts actes, cris ou
interirellations qui tenclraient à troubler 1'ordre ou à

interrompre le spectacle r, dc violentes scènes de clé-

sordres se passèrcnt dans 1a soirée rlu 2 rrlars r83o. ()n
jouaiT. Robin des Bois. Lin trouvel actetlr ne sachant ni
parler ni chanter, mais gesticulant d'utre façon désor-
clonnée, et 1e refus cle Sal1ard, c.lirecteur cle la troLrpe,
de chanter I'air de Richard fureut l'occasion cle ces
troubles. Les cris et les sifflets n'ayant pu décider Sal.
lard à faire cles excuses, la foule passa aux actes. Én un
clin d'ceil pour ainsi dire, chaises, pulritres, quinquets.
bref, tout le mobilier cle I'orchestre, sont lancés sur la
scène qu'envahit presque aussitôt un public houleux.
Espérant obtenir 1e calme, un commissaire cle police
chercha à faire entendre que les billets allaient être ren-
dus. Comme une suite immécliate n'était pas donnée à
cette annonce, le vacarme et 1e sac reprirent cle plrrs
belle. Des rangs supérieurs, furent projetés <lans le par:-

terre et le lrarquet c1égarnis cles tabourets, des banquettes
et autres pièces de mobiliers ; cles portes cle loges même
furent arrachées puis jetées clans I'enccintc. Neuf
jeunes gens, prévenus cl'avoir pris part à ces clévasta-
tions furent arrêtés et enfermés clurant plusieurs se-
maines à la prison Saint-Léonarcl. Quatrc furent mis en
liberté sans jugement. I,es cinq autres, tracluits devant
le tribunal correctionnel, en sortirent indemnes cle toute
conclamnation. I,e directeur Sa11arcl, au contraire, fut
condamné à trois jours de prison et aux frais.

Depuis son érection, ni clirecteurs ni actionnaires,
n'avaient eu à se féliciter cles revenus cle l'exploitation
du tiréâtre. Aussi, cn 1635, après que le directeur se

fut cléclaré en c1éficit d'une vingtaine de milliers cle

francs, 1a Compagnie cles actionnaires n'hésita-t-e11e pas
à proposer à 1a Ville la cession de toutes les actious,
d'un import de 3ro,z5o fr., c'est-à-dire le rachat dtt
théâtre.

Ire Conseil communal, par 5 voix coutre 4, se déclara,
le r4 avril, hostile à cette proposition ; mais quatre jours
après, il décidait l'octroi cl'un subside cle tz,ooo francs
en faveur de la scène.

B. - RrlnrsE PAR I,A VrI.I,E.

Le projet c1e rep se par la Vilie disparut penclant plus
de dix ans. De nouveau saisi cle pareille demande, 1es

17 décembre 1847 et rz janvier rE49, le Conseil nomma
une Commission spéciale chargée d'examiner les ques-
tions se rattachant au théâtre. Cette Commission déposa
son rapport en 1852, et 1e rg mars, 1e Conseil, rr consi-
dérant r, disait-il, < que la situation des finances de la
Ville permet de faire l'acquisition cle 1a salle de spec-
tacle, seul moyen de relever la scène de l'état de cléca-
dence dans lequel elle se trouve à Liége r, autorisa le
Collège échevinal à traiter avec 1a société propriétaire
du théâtre, aux clauses et conditions suivântes :

(r) CRALLE, Lù Plocc tltr Thtiâtre de Liége, D. rr, - Rci'?re dc-s plo-
flt.meilts, pD. ro3-ro5.

(2) ce règlement a été abrogé par celui du 3o jrrillet 1834. DeDuis lors
d'arrtres règlemcnts de ce genre ont été pris.

<,,1 . Prix cl'achat fixé à 3ro,u5o fr., clont le rembotl'se-
merrt et 1es irrtérêts à .; ii seront serl'is air nroyelr d'une a1-
location aruruelle de r5,3o7 Tr.5o c. comprenant porlr la r'"
antrée 6,ooo Tr. clestirrés à I'arnortisserrrert et 9,3o7 fr. 5o c.
pour les intérêts à ; '',; tlu prix cl'achat. I,es intérêts des
so1nlr1es rembotrsées serorrt errsuite successivellretrt repor-
tés srrr le foncls cl'arnortissernent, a{irr rle maintcnir jus-
qrr'au rerubourselnert conrplet, le ciit foncls anrruel cle ser-
vice à r5,3o7 fr. 5o.

r B. l\Iovennant cet engagernerrt, la Ville de Lii..qe tlevien-
clra propriétaire et entreà'irnmédiaternent en posièssion cle
la salle cle spectacle dite Théâtre ro-r'al tle I,iégé, avec toutes
ses rlépcnclances, terrairrs, rnatériels, rrrobiliers, décors, etc.,
sans exception.

r C. A cornpter de la clite accluisitiorr par la Ville, les
actionuaires rerrolcent au srrbsidé de 6,ooo fr. qrri lenr est
payé annuel'lement en vertu tles conlentions 11é rSt7. n

Réunis en assemblée générale le 8 avril suivant, les
actionrraires adhérèrent au>i ltropositions ci-dessus (').
Le remboursement cl'un nombre déterminé d'actions se
fit chaque aruréc, cle manière que les dernières ont été
soldées en r8E4.

C. - TneNSFoRfrATro\s ET lrrÉLronlrroxs
SUCCESSIVES.

Non contents d'aloir fait acquérir lc théâtrc par ia
Ville, certains amateurs des s1-rectacies proclamèrent
bientôt f insuffisance de 1a salle, et cle 1'éclificc lui-
même. Au commencement de l'année rEsg, l'architecte
consultant de la Ville avait dressé un projet complet des
travaux, dont le devis s'élevait à 4oo,ooo fr. Saisi cle
ces plans, le Conseil décida en principe, le rE février,
qu'il serait procédé à I'agrandissement et à la recons-
truction ir.rtérieure clu théâtre et que cette restauration
serait mise au concours.

I,e jury couronnâ trois des nombreux projets présen-
tés, mais lle crut pouvoir décerner le premier prix, <1'une
valeur de 5,ooo fr. I1 le partâgea en parts égales, entre
le plan no 7 appartenant à J. Rémont, et celui c1e Lau-
rent Demany et Aug. Casterman, tous trois architectes
de I,iége. IJn troisième plan émanant de Félix Belle-
flamme, cle Bruxelles, obtint une récompense de r,5oo
francs.

Aucun cle ces plans ue parut assez complet. Ire Conseil
communal chargea, le 13, janr.ier 156o, I'architecte Ré-
mout cle la confection des plans définitifs. I,e r"" mai,
il adoptait ces plans. Les crédits supplémentaires, ré-
clamés pendant I'exécution de I'ceuvre, ont fait monter
le total des dépenses à plus de Too,ooo fr.

Se conformant à la volonté cle la Ville, I'architecte n'a
point rendu plus monumentale I'ancienne façade. Au-
dessns de I'entablement, règne un acrotère orné de pié-
destaux sur lesquels clevaient être placés ies Nluses ou
1es bustes des compositeurs de musique les plus illustres
de 1a Belgique. On s'est attaché surtout à gagner de la
place. De la sorte, ont été fermées, par des séries de
portes c1e service, les nombreuses arcacles, tant des côtés
latéraux que clevant et clerrière. Le bâtiment lui-même
a été prolongé vers la rue cles Dominicains. Il fallait
principalement agrandir et embellir la salle qui perlt con-
tenir maintenant plus de r,6oo persorlnes au lieu d'un
millier autrefois. Les travaux avancèrent avec assez de
rapidité pour permettre la réouverturc du théâtre 1e

r"' octobre 186r.

(r) I.'acte de æssion a été passé devant M'Renoz, notaire



Delluis lors, cet éciifice a encore occasionné dc nom-
breuses et ccnsidérables dépenses cle restauration et
d'amélioration, pour ne parler que <1e celles-là. En 1875,
on y corrsacrait une somme cle 4o,ooo flt. Le z7 nclvembre
1882, le Corrseil clécidait de placer sur les piéclestaux à
la partie supérieure de la façacle, les huit statues qu'ils
étaient destinés à recevoir. I1 s'agissait cle huit statues
en bronze de z m. .so cle hAuteur, et cottant chacune
4,ooo fr., soit pour l'ensemble 32,ooo fr. ('). Si cette
résolution n'a point été réalisée, une longue série d'amé-
liorations ont été opérées depuis lors. Dès r88o, la Ville
avait fait procéder à f installation d'échelles fixes en fer
à l'extérieur du monument pour les utiliser en cas d'in-
cenclie. Cette mesure de précaution contre semblables
périls a été suivic cl'autres travaux effectués également
dans I'intérêt de la sécurité publique en 1883, en rE87 (') ,

etc. Elles eurent surtout pour objet de faciliter la sortie
arrx spectateurs et aux artistes en cas de sinistre.
Enfin, l'an 1899, on a êtê forcé de consolider les encor-
bellements de la toiture. Les pierres qui les composaient
avaient été si fortement avariées sorls I'action des intem-
péries, clepuis qu'on les avait dérochées qu'elles mena-
çaient de s'ablmer par pièces et morceaux. On les a rem-
1rlacées par clu bois peint pour éviter le rcnouvellement
de pareille mésaventure.

fntérieurement, le théâtre a reçu clcs cmllcllissernents
artistiques, à l'aube de notre siècle. La peinture sur
toile du plafond a été confiée, en r9o3, à Iimile Berch-
mans fils. De ce chef une somme de ro,ooo fr. a été
octroyée par la Ville à l'artiste. L'année suivante fut
installée une nouvelle chaufferie centralc.

Les représentations normales ont naturcllement i.té
interrompues durant toute la période c1e la guerre rgr4-
r9r8, cl'autant que le monument, pendant la première
partie de cette triste période, a été occupé llar l'autorité
militaire allemande. Celle-ci ne se borna pas à y insta!-
ler cles mitrailleuses en divers endroits et des sirènes
sur la toiture ; elle y logea une partie <le sa cavalerie.
A cet effet, la salle du contrôle avait été changée en
écuric.

forsque, finalement, les cavaliers s'éloignèrent, notre
premièrc scène servit à héberger les troulles du Feld
Théâter qui donnèrent de temps à autrc cles représenta-
tions aux occupânts.

L'armée allemande y procédait aussi aux répétitions
des musiques militaires. Bref, elle ne s'est clécidée à

rcndre le théâtre à la Ville qu'en septernbre rg16, inrrtile
cle rlire dans quel état clésastreux.

Après l'évacuation de la ville, en suitc dc I'arnristice
de novembre rgr8, par les troupes ennemies, il fut pos-
sible cle travailler à la réparation clu ma1 commis ; il
fallut plus cl'un mois et demi d'un labenr assiclu à une
équipe de spécialistes pour restaurer notre première
scènc.

VIIL- Tableau des salles de spectacles diverses. -A moins d'un siècle de distance.

I.es autorités tant civiles que religieuses s'effrayent,
non sans raison, de la multiplicité des théâtres, cles ci-

(1) I.a dépense à résrilter de ætte décision devait etrc couvertc par les
crédits à porter chaque année au budget en exécution du testâmert du
caDitaine Marie.

(2) I.e r"' ûoût 1887, le Conseil décidâ d'introduire la lrrmière êlec.
triqrie au Théâtre royal.

(r) Il n'y a pas moins, dans l,iésc scrrlc, rlc trc$te-six théâtres et ciné-
mâtograDhcs cn cxploitatton régrrlièrc, sans comlter lcs cafés-concerts,
ctc.

(2) ÀIaintenant place Bmile Dufront.
(5) lI. RotlYeroy, écherin.
(a) C'cst le thtâtrt du Gjntflase, qui a duré là. jusqu'en 1866.

r,ES SAI,T,ES DE SI'ECTACLE IL Y A }IOINS D'TT}i SIECI,E JJ)

némas, cles cafés-concerts et autres lieux de divertis-
sements du genre. C'est à juste titre que les pouvoirs
publics cherchent à canaliser le mouvement en frappant
de taxes sensibles les exploitar.rts et 1es assistants de ces
réunions cle plaisirs trop sorrvent malsains.

Si I'on veut se faire une iclée clu développement énorme
qu'a pris le nombre des salles de divertissements pu-
blics ('), il suffit de jeter les yeux sur le tableau ci-
joint qui remonte à l'année 1834. A cette clate, le gou-
vernement réclama, aux divers gouverneurs clu royaume,
cles renseignements sur la condition cles théâtres exis-
tants, les seuls <livertissements publics connus alors,
car les cafés-concerts et encore rnoins les cinémas
n'avaient point fait leur apparition. Par les réponses
qu'il obtint, le ministre put apprenclre que, dans toute
la province <le Liége, il n'existait que cinq salles de spec-
tacles, dont deux dans le chef-lieu. Au surplus, voici
les détails qui furent foumis officiellement qrlant à notre
proviuce :

n A LrÉr;ri. - Il I' a derrx théâtres, le Théâtre des Varié-
tés ou du L)ymrrasei et lc Théâtre royal.

r I,e premier faisait partie rlu local cle l'ancienne abbar-e
Saint-Jacques ('9). On I'appropria arrx représentations tlra-
rnatiqucs crr rSo5, inrrrr(rliatemeut apri's l'irrcerrdie r'le 1a
salle sitrrée srrr la Batte, la seule qrri existât à Liége. ll
fnt utilisé jusqu'en rEeo, époque cle I'ouverture du Théâtre
royal, ensuite abandonné une dizaiue cl'années. C'est seu-
lement vers rE3r, qu'un particulier (3), après en avoir ac-
quis la propriété, y fit faire rles réparations et des embel-
lissements (a).

r Le seconcl a été construit en r8rg, sur l'ancienne lle
des Dominicains an lnovell <1'actions de mille florins Pavs-
Bas ; il est en bon état.-

r La Ville s'est errgagi'e à r'erscr tlans la caisse des ac-
tionnaires ure solnne arrnuellc' de 6,ooo fr. dans le but de
devenir propriétaire, lorsque I'intérêt tles actions, qui
s'élèr'e à 3zo,5oo fr., aurait été payé et leur remboursement
efiectué.

r I,e lover de cette salle n'est que de 6,5oo fr. Cette
somme est prélevée par les propriétaires du Théâtre sur
les recettes des cent prerrrières représentations, à raison de
65 fr. pour chacune d'elles. Réunie au subside de la Ville,
elle tre srrflit pas rnême au paiemerrt des intérêts rles actiorrs
créées à S ',, et qui rre rapportent que.i "/" environ. L'époqrre
à laqrrelle Liége deviendra 1>ropriétaire de la salle est donc
bien éloignée, et paraît même tre pouvoir se réaliser.

> Le Théâtre royal est cxploité clepuis 1e mois d'août
(1834) jusqu'an mois rle nrai (1835) par rrne troupe per-
manente.

r I,e Théâtre dcs Variétés (ou du Oyrnnase) n'a, jusqu'à
préserrt, servi clrr'à des concerts et des bals. Il est lbrré
cette année par le rlirecteur clrr Théâtre royal qui se pro-
pose tl'r- faire repr('serrter le <liutanche des varrtlevilleè et
rles clrames.

) A VERvrERs. - Ih1 seul théâtre existe en cette ville.
Il a été bâti sur la place Verte, le 8 juillet r8zo. I1 est en-
tretenu convenablerneut. I,e (louvernement, ni la Province
n'ont contribué en rien pour sa construction qui a eu lieu
aux lrais d'une société cl'actiorrnaires. Le pr-ix du lover
rre peut -être ïixé, variant chaque anrrée. Julqu'à présént,
il a à peine sufii pour son entretien. Il est explbité ^par 

une
troupe. ambrllante p-endant six mois de l'anrlée, depuis oc-
tobre jusqu'à rnars inclus.

r Le nombre cl'acterrrs est dc 19, dont les directeurs sont
Auuet et Desbordes.
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D La régence ne s'est réservée aucutt chois sur les pièces

à renréseiter sur ce théâtrc et la Ville tte Tournit auculle
espèfe de fonds conrme srrbsitle.

r A Spe. - Le théâtre est arrnexé à l'établissement tles
redoutes, et appartient, aittsi que tout l'établissernerrt à
rrrre société qui-i'a fait corrstrrtire en r762. I.a trtême société
pourvoit à sbrr entretierr. Autrelois on lonait cette salle
.;o à 4o lrancs par représelrtation, mais, depuis qttelques
années, la société a dû la céder gratuitemetrt, et mêrne
Iaire les {rais tl'éclairage et payer l'orchestre. Le théâtre
est exploité par la trohpe de Liége ou celle de Verviers.
J.es feimiers rles jeux en font pour ainsi rlire tous les frais.

r A Hur'. - Théâtre coustruit en r32r ou rcS22, dans rrne
lretite église srrpprirnée, aux frais 11'nne quarantaine r1'ac-
tiorrrrairès à qui la Ville a abanclonné la jorrissance du bâ-
tirnent jrrsqu'au rerrrborrrsernent des actions. I.es action-
rraires pourvoieut à son eutretietr.

r I,'arrtorité municipale 1l'exerce que la part d'influence
strictenrent nécessaire pour le rnaintien drr borr ordre r.

Ajoutons que l'administration générale déclarait alors
tlue tt l'expérience a suffisarnment démontré qu'une sur-
veillance à l'égard des théâtres est nécessaire dans I'in-
térêt du bon ordre et de la morale publique r.

E\SEIGNEIIIE\T INDUSTRIEI, ET PROFESSION\EI,

CHAPITRB IV
ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

ET PROFESSIONNEL

A. - Autrefois et de nos jours,

Es écoles industrielles et professionnelles ne cons-
tituent point une innovation du dernier quart
du XIX" siècle. On a compris clepuis longtemps,

à Liége, la nécessité de pareil enseignement. fl faudrait
remonter à plus de mille ans pour en retrouver lc point
cle départ. En cffet, dans le haut moyen âge, la plupart
des abbayes constituaient cie véritables écoles llon sell-
lement industrielles mais professionnelles. Là se sont
formées des légions d'artistes et d'artisans aux profes-
sions les plus variées. Aussi la plupart des spécialistes
veulerlt reconnaltre dans les monastères médiévaux les
pépinières de nos anciennes corporatiorrs profession-
nel1es.

Chr sait, d'autre part, que le fondateur rnême de la
principauté, le grand Notger, rassemblait les cnfants
d'ouvriers pour leur faire lrartager I'enseignement litté-
raire et scientifique réservé aux fils de familles aisées.
On sait encore, - ull aluralistc contemporain le con-
signe - 

qu'il avait orgallisé pour eux une illstruction
industrielle. A cette première école aura été puisé le
génie artistique qui s'est cléveloppé en notre région clans
la suite. 11 a donné naissance à des maltres émérites,
dans le travail des métaux : tels que les Renier de Huy.
les Godefroid de Claire, les lfugo d'Oignies, auteurs de
chefs-d'ænvre réputés au suprême degré.

N'est-ce pas également grâce à cette forte instnrc-
tion professionnelle, transmise clans 1es siècles ulté-
rieurs, que les artisans liégeois des inclustries métallur-
giques et autres se sont toujours placés au l)remier rang
pour leur esprit d'initiative et d'investigation? Les
étrangers savaient le reconnaître publiquernent : rr C'est
depuis bien des siècles r, écrivait 1e Français Sattmery,
en r74o, (( que le pays de Liége est consicléré comme
une école cle mécanique d'oli sont sorties et d'ortr sortent
encore tous les jours les plus rares inventions dont l'uti-
lité se fait sentir à I'Europe entière. I,'on peut dire à la

gloirc des Liégeois, sans craiuclre d'être contrerlit par
aucurle nation, qu'il n'est point de pcuple qui ait poussé
aussi loin qu'eux I'invention dans ce qui regarcle les
ouvrages mécaniques. Nés avec un goût et un génie par-
ticulier pour cc genre de travail, on les voit encore
chaque jour faire d'utiles c1écouvertes qui étaient échap-
pées à la pénétration et aux réflexions des plus habiles
artistes des autres p4ys r (') .

Si les métiers avaient des règlements étroits, tracas-
siers, err revanche ils mettaient au premier plan I'cn-
seignement technique. Pour être reçu âpprellti, il fallait
cl'ordinairc avoir atteint 1'âge de treize arrs. Encore
I'admission n'avait-elle lieu qu'après un sérieux essai
cle quinze jours cle durée. Alors seulement I'aspirant
s'engageait, par ses pareuts ou son tuteur, et pâr
acte passé devant le greffier clu métier, devant un no-
taire parfois, à demeurer, perrdant le nombre <l'années
déterminé, cinq ou six d'ordinaire, près du patron choisi.
Celui-ci avait pour obligation de f initier durant tout
ce temps aux pratiques et aux secrets rlu métier, ce dont
s'assuraient les officiers de la corporation. Ainsi I'ensei-
gnement inclivicluel, isolé, triomphait sur toute la ligne.
Ilais nul n'aurait osé s'adonner à une profession sans
avoir passé un examen sévère, sans avoir prouvé, par
I'exécution d'un rt chef-cl'cmvre r, qu'il réunissait les
capacités néccssaires pour s'y employer de façon à per-
pétuer le bon renom de l'association industrielle.

En maints endroits certes, on compta de vraies écoles
de travail mattuel, mais clans leur mode d'actiou, la mé-
thode et l'application scientifiques faisaient cléfaut.

La Républiquc française, à la fin du XVIII" siècle,
en supprimant les métiers avec I'obligation de I'appren-
tissage, a produit f indiviclualisme ouvrier et la dimi-
nution de capacité professionnelle. Ce nouvel état de
choses économiques a fait sentir plus que jamais, après
I'apaisemeut social, 1a nécessité d'un enseignement
adapté aux besoins du travail sainement entendu.

Liése fut l'une des premières villes qui s'efforcèrent
cle réaliser ce desideratutr. Dès l'année 1825, des sociétés
s'y fondèrent dans ce but louable, sans rencontrer
nraiheureusement un terrain propice. A cette époque, la
classe laborieuse, livrée à elle-même, sans guide ni sou-
tien; était dans les conditions les plus pitoyables, consé-
quence des événements de troubles et de guerres qui
s'étaient succédé pendant plusieurs lustres. Les encou-
ragements de l'autorité, comme ceux des particuliers,
aplraraissaient d'une insuffisance notoire. En ces an-
nées de misère générale, même les livres d'enseigne-
rnent atteignaient des prix inabordables. Les jeunes ar-
tisans manquaient des ressources voulues pour acquérir
les ouvrages classiques spéciatux. Ils n'osaient dès lors
affronter les difficultés d'utte instruction dont, au reste,
on ne leur faisait pas apprécier assez les bienfaits.

L'uu cles futurs foudateurs c1e la nationalité belge,
Charles Rogier, avait, lui du moins, conscience de ces
cntraves à la diffusion de l'éducation industrielle ; il
employa son talent à les écarter. Cet homme d'Etat, clans
rrn rapport assez hâtif fait au Comité de littérature de
la Société libre d'Emulation de notre ville, rapport en
date du 8 mars 1828, exposait en termes simples, nul-
lcment recherchés I'utilité de cette éclucatiort et les pré-
cicrrx avantages qui en clécouleraient :

lt) DPL, t. \', 2'Dartie, p :-sr
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Lts tnlanls qui trai,oillutt cht:1t'rrr.s forcttl-s trtt tlclt.s
un att'Iicr (trart,qt'r -sottf sottlt.i-s tlt'bttttttt'ltcurt aur l'tré-
jugés dc Ia rLtutittt:. I;ormés far tlc botts fr(ctftc.s ct r/e
ùrtrrs t',tclrf/r'.s, i/.s lrrttrirrdiutt la linrt'tttr lc rabot ai'(c l,l1ts
ti'adrc.s.sc,' i1.s col.solt.tnrroiettt nroirrs tle trilps, déltcnse-
,di(nl ntoins dt lot'tt...

I'our notts, rTrrrllrt/ lrorrs i'ol'ol-s /c.s T5cilrr'.s rTrr'orr .sr' dott.ttt',
I'argtttt qut'I'ort tlél'tt'ttsc l'tr,tur qut'Jr()lr.s .s()i'()l.s lournis dc
Itons nûtlccin.s rlli .sol.glcttt biur trotrc sdtttta, r/c borr.s rri'o-
col.s 17ni soiglr('nt bicl los itttérêts, ?lor{.s ,ror(.s étortrtotts rlc
I'itrdifiérettcc qtrt beaucouf dc gctts ruoulrcnt cncort'ltour
I' é tlu t: a t iott d t c c u x q u i, tu it' ux ius tru it s, .str j! rr crair' l l tu. i t' u x
oas-si Io constructiolt dt'uos ntttisotts, la cttnlt'ctit'ttt dc ro.s
ttr,t,ubles, dt tout. ct'. tlui strt nrrr be.soirr.s nultiflcs cl .sdlr-s
cc.s.sr: rotoi.s.sarri.s ric /o t'it' do,tc.sliryac 1 ').

La premièrc réelle école industriclle s'ouvrit en rSz6
sous lr: nonr d'Ëcole gratuite de menuiserie et de char-
penterie. Patronnée par la Société d'Iimrrlation et lrar la
Société l)our I'encouragement clc I'instruction élénren-
taire, elle était subsidiée par la Ville. Celle-ci rnit à sa
disposition un local à I'ancienne collégialc Sairrt-Pierre.
(Jn y clounait, dc hnit heures clu matin à quatre heures
de I'après-nricli, des cotlrs de frauçais, dc rnathématiques
et cle clessin. Quatrc maltres : nrcrruisicr, charlleutier,
ébéniste, mécanicien-tourneur procuraiellt dcs leçons ptt-
bliques, irour lesquelles des étâl)lis porlvaient recevoir
dc seize à vingt élèves.

Il s'agissait là d'une vraie école l)rofessiollnelle. Elle
n'eut pas la vic longue. L'institutiorr n'attcignit pas
r 83o.

Ilais l'éclipsc nc fut pas de gralldc <luréc. Lc ro
avril 1832, lc Cortseil commuual protrottçait la création
d'une nouvellc école industrielle, que le bourgmestre
Louis Jamnlc ouvrit lui-même le r r février 1833 datls
le bâtiment appelé la halle des Drapiers rue Iiéronstrée ;

bientôt les élèves se comptèrent l)ar cetrtaitrcs.

Jusqu'en r84o, l'école n'eut d'autre apptli que I'in-
tcrventiou cle la Villc. A partir de cette date, le Conseil
l)rovincial aiusi <1ue le gouvernement lui accor(lèrcnt letlr
colrcours fitratrcicr. Eu 1858, le Cortscil conlnlullal dé-
cicla lc transfert dc I'institutiou daus lcs locaux cles

écolcs prinraires de la rue cles Croisiers. Ellc se nraiutirtt
1à de longues antrées non sans de satisfaisants réstlltats.
Iin 1882, lorsqu'elle occupa son nottveau local du borr-
levard Saucl' ('), sa populatiorr sc chiffrait par sz6
élèves. Elle n'a fait que progresscr ct se perfectiotrtrcr
depuis lors.

B. - Haute utilité de cet enseignement.

Félicitons-nous de ce brillant succès. D'heurettx pen-
chants chez les enfants tte dematrdetrt qtt'à être déve-
loppés. Bien souvelrt lcs facultés tr'atteltdcttt <1tt'ttne
habile dircctiorr pour s'épanouir ct sc mauifcster parfois
sous fornre de prodige. Que de grancls honrmes sortt ainsi
partis des situations les plus infimes de la société ! Si
I'on cloit recotrnaîtrc en d'Alembert un eufatrt trouvé,
par une nuit <l'hivcr, à la porte <l'unc églisc ct recueilli
par la femnre d'un vitrier, Copernic, autre célébrité, est
le fils d'un lruml'r'le boulanger polollais, et f illustre
Kepler eut porrr père un petit cabaretier. Christophe Co-
lomb est nô cl'un carcleur de laine. [In ouvricr charpen-
ticr est le père du futur pape Grégoire VfI, comme plus
tarcl le fils cl'un l)arlvre berger portera le nom de Sixte-

(r) Pl'-SIt r: juin r8?3,

l:l \-. ccttc rubriquc.
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Quint. N'a-t-on pas ralipclé naguèrc le noblc courage <lc
cct cnfant 1>réparant scs leçons aux lumières vacillatrtes
cles porches d'églises et qui, quoiqrrc fils d'un hnmblc
canotier, nlonta aussi ultérieurenlellt sur lc trône pon-
tifical sous le nonr d'Aclrien VI?

Pourquoi llc pas ajouter que Jacquarcl, <1ui procura
à I'industrie des nrétiers à tisscr, était un l)auvrc orrvricr
coutclier, - que Stéphenson, sinrple travailleur, s'ins-
truisit seul à force dc patiencc, de volonté lrour cloter
lc monde dc la locomotivr: déjà perfcctionnée, 

- enfin,
que Robert Fulton était le fils clc misérablcs émigrés
irlan<1ais? Iin voilà assez, petlsolls-llotls, pclur établir
I'inanité de l'aphorisme qrle lançait Bernard Palissy :

tt Pauvreté cmpêche les bons esprits clc parvenir r.
La fausseté dc ce brocard a été clénrorrtrée au pa\-s

de Liége même, oir, d'ailleurs, les pouvoirs publics s'em-
lrresscnt de donner I'impulsion à I'intelligence, en tous
les rangs clc la société. Ils reconnaissent que c'est sou-
vent le rneilleur moyen d'imprimer I'essor aux plus re-
marquables clécouvertes. Par cles témoignages tout lo-
caux, la science industrielle sait qu'elle cloit ses plus
précietrx progrès à des ouvriers sortis cle conditions nré-
diocres. Les lrrincipales applications de la mécanique, cle
la machine à vaperrr, voire cle l'électricité sont I'rruvre
d'ouvriers liégeois. N'est-ce pas uu vaillant artisan mé-
canicien incligène, cet habile Renkin Sualcm, qui a in-
venté la célèbrc machine de NIarly, la nrerveille cle son
temps? N'cst-ce pas à l'école inclustrielle de Liégc qu'a
gernré le génie de cc liégeois, cle notrc époque, Zênobe
Gramme, qui d'apprenti menuisier est devenu I'auteur
d'admirables découvertes ayant immortalisé soll nom,
révolutiorrné I'industrie électriquc et, par voic de consé-
qtlellcc, I'industrie cn général (')?

Il y a 1à, à coup str, de quoi faire vibrer le crcur de
tous ceux qui se préoccupent c1u relief intellectuel des
populatiorrs ! Au reste, la Ville de Liége a toujours com-
pris que I'enseignement a, pour premier effet, de sup-
lirimer la misèrc, d'augmenter la richesse publique.

Pour mettre l'école industrielle au niveau des derniers
perfectionnements de la science, le Conseil a fait procé-
cler en rgo3, arl môme endroit, à lâ construction <le nou-
veaux locaux dcstinés au cours d'électro-technique. Cettc
amélioration a cotté plus de roo,ooo francs. D'autres ont
suivi.

La ville de Liége compte une série cl'autrcs iustitu-
tions cl'enseignenrcnt technique, au nombre d'une ving-
taine, s'appliquant aux travaux les plus usuels ('). Ellcs
clonnent leurs cours soit le jour, soit le soir. La plupari
sont incliquées séparément en notre orlvragc, avec quel-
qrres détails aux voics pnbliques or'r elles sont installées.

(r) On pourrait ajo[tcr -l()s. Jese.rH qui, né cn r8:.j à l.iégc ori il ûrourrrt
en 1899, s'occupa dès 1819 tl'étrtdes é[ectriq:es, réalisa unc série cl'inverr-
tions, cntrc autres lc r{'gulateur élcctrique, lcquel fut lc DrototyDc (lc
toutcs lcs lampes ir arc créées depuis lors. Il fut \'éritablemcnt I'un dcs
fon(latcttrs de I'industric élcctriqtte en notre Days,

(2) Cas établissements s()nt énumérés dans lc volrrme intitulé Li{:gp,
colritol. d.' ld llirll(),rif, Jlulrlié en r9:1, à l'æcasion (lrr .t3. Congrès (lc
l'Assciation françaisr.llorrr I'avancement dcs scicncts, pp.2{J et 2{q.



DIXIÈME PARTIE

La VotntE ET LE DountNE PUBLTc

AU Pavs DE LrEcr

CHAPITRE PREMIER

LA VOIRIE EN GENERAL

I. - Voies romaines. - Frères Pontifices. - Chemins
divers. - Ancienne lé€islation liégeoise.

ETRÀcER sous ses divers aspects l'historique cle la
voirie au pays de I,iége, dans les âges reculés,
serait certes une étuc1c des plus attachantes.

Aussi ce problème a-t-il été envisagé clepuis plus cl'un
dcmi-siècle. I.a vêritê force à dire que, s'il a été abordé,
il n'a nullement été approfondi ('). Pour séduisante que
soit la question, nous ne pouvons nous-même nolls y
arrêter longuement. Tout au plus nous sera-t-il clonné
d'émettre de courtes considérations comme introcluction
nécessaire aux chapitres consacrés à l'examen rétros-
pcctif de la réglementation ct cle l'organisation cle la
voirie en I'ancierrue cité de l,iége.

Lors clc la conquête romaine, les chemins, en notre
région, apparaissaient extrêmement râres, étroits et ma1
orclonnés. En face de cettc situation, Jules César rccor.l-
nut la nécessité de créer les importantes et solitles routcs
qui seraient clans 1a suite désignées sous le nom de
chaussées romaines. Diverses sections en ont été conser-
vées jusqu'à uos jours. En produisant ces voies le gé-
néral romain n'était nullement iuspiré par cles raisons
d'économie sociale. L'établisscment de ces chaussées
avait d'abord rur but politique : relier Rome, la maîtresse
clu nonde colr1lr1 avec le théâtre de ses conquêtes par cles

voies directes, rapides, confortables. Ces voics <levaient
permettre, en second 1ieu, à ses armées, à ses chariots,
à ses multiples engins de guerre, un passage facile et
prompt. Ainsi, le conquérant clominait plus aisément et
d'une manièrc assurée sur les pays ori se déployait I'aig1e
romaine. L'exécution c1e ces routes ne se concevrait
guère si l'on ne savait que les légions romaines et les
peuples asservis y ont concouru rlans une large lnesrlre,

(l) \-. notatnnlcnt la
( r8i2) .

Les Romairls ne se conteutèrent pas de ces grand'
routes militaires. Ils ouvrirent, el1 outre, cles loie.ç ditcs
secondaires ou'uicinales. Cellcs-là également procédaient
cles besoins stratégiques. Créées aussi dans cles visées po-
litiques, elles satisfaisaient en même temps aux intérêts
agricoles et industriels. Par leurs ramifications, elles re-
liaient entre eux les différents centres cle ltroduction et
cle popuiation. t\Iaints cle ces chemins traversaient le
territoire de notre province (').

Durant toute la longue période or\ I'empire jouit des
bénéfices cle l'extension de ses clomaines, les routes ou-
vertes par ltti dans nos régions purent être maintenues
en parfait état, ce qui n'offrait guère cle clifficulté, vu
le faible roulage qu'elles supportaient, de la part cle
l'élément civil tout au moins, vu encore lcur soliclité.

Il n'en fut plus de même au déclin t1e I'occupation ro-
maine. Si ces voies échappèrent à une destruction géné-
rale lors des iuvasions successives des barbares du Norr1,
elles ressentirent pourtant les effets funestes cl'une négli-
geuce trop prolongée, sans compter les graves cléprécla-
tions clont la plupart de ces routes furent I'objet.

Sous le royaume des Francs comme sous Charlemagne,
otr restaura uu nombre restreint de ces chemins, dont
quelques-utrs furent dénommés Chaussée-Brunehaut en
commémoration cle l'époque de leur réfection. Pourtarrt,
la condition des routes au VIII" siècle permettait si perr
I'usage des véhicules que saint Hubert, malade, dut être
reconduit à cheval à Tervuereu, soutenu par ses com-
pagnons (').

Pendant le règne des successeurs immédiats c1u puis-
salrt monarque cl'Occident, après avoir été négligées par
eux, les grand'routes participèrent à I'anarchie et aux
clésordres sociaux qui caractérisèrent le régime féodal.
En cle nombreuses régions, chaque seigneur, s'octroyant
les prérogatives de la souveraineté, s'attribuait la plé-
nière propriété des tronçons de routes qui traversaient
son territoire. Tout en imposant des droits de péage, --
prototypes des droits de barrière, - exorbitants à l'ex-

(l) Des énumérations dc ccs rrrics ont été fournies (lâns le travail
r-itcl dc R ]\IAr.ilER8E et dans la Coilléftflce -s?rr lcs ?,oie.s de cornnttori-
cdlio?l.s dc Id Gdltlt belgiqùc {r!rrt cf fcildaflt Ia doniilatioll romiinr.,

II.4.J.HERRfi, Ld lloirit rr!r i5d.\'.ç lt Li(gc, ]ISLD, par cRor:ssE, Rruxclles 1679.

fz) f)E SltnDT, l',t.r Sdflcli Hubtrli, D, 32.
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trême, mais très rémunératcurs pour le maître locai, il
s'arrogeait le pouvoir cle réparer les chemins à sa façon,
ou cle ne pas le faire. Ainsi, les mesurcs artritraires de-s

seigneurs, jointcs au mauvais état continu des routes,
suffisaient à paralyser 1es relations à travers le pays. I,cs
chemins abandonnés, sans entretien, devinrent presque
tous impraticables.

Très peu cle chefs d'Etat songeaient à restaurcr les
routcs romaines, cl'autant clue la situation généra1e ne
sc prêtait nrrllement à semblable travail. Encore moins
se 1rréoccupaient-ils cl'aiouter cle nouveaux chernins ou
dcs cmbranchements aux anciens avant survécu au
temps comme aux actes de violence et de <lésorgani-
sation (').

Les princes cle l'Allemagnc ct ceux <le la France, cn
l'occurrence furent aidés par une fédération de frères
hospitaliers connus sous le nom cle Pontifices ou rr fai-
seurs de ponts )). A ces temps, on vient de s'en rendre
coml)te, lcs voyages étaient clifficiles et périlleux, r.ron
sculcment en raison de la rarcté cles voies de communi-
cation ct de leur clélabrcnrent, mais encore à carrse <les

bandcs cle malfaiteurs qui lcs parcouraient impunément.
Lcs marchancls, pour suivrc ccs voics et arriver aux lieux
c1c vente, furent forcés clc s'organiser en caravânes,
comnle cela se pratique en Orient. Les hanses nc furent
autre chose qtle ces câravancs médiévales (').

Les religieux Pontificcs, assc-z répanclus alors, se tc-
naient l)ar groupes sur le bord dcs rivières, p,rès des prin-
ciiraux passages, afin cle prêtcr aide et assistance aux
\rovageurs, soit isolés, soit égarés, parfois affamés otr
attaqués. A l'occasion ils offraient clans leur modeste
hosl.ricc, nourriture et asile à ces passants. Ils faisaierrt
plus : avec lc procluit cl'aumôncs recucillies péniblcmcnt
clans leurs pérégrinations, ils érigeaient des ponts, tcls
quels, qu'ils s'engageaient à entretenir. En outre, ils
réparaient les routes clonuant accès à ces ponts. Lcur
congrégation n'a été sécularisée qu'en I'alnée r5rq.

tsien que l'on comptât chez nous, all moyelr âge, tttre
longue série d'hospices destinés à héberger et à uourrir
provisoirement les voyageurs infortunés, il uc peut être
ciit que I'association dcs frères Pontifices a étenclu son
action bienfaisante en la principauté de Liége. Cette
abstention s'explique. Leur intervention n'apparaissait
poirlt en notre région aussi irnpérieuse qu'en d'autres.

En notre pays, ell effet, jusque dans les derniers siècles
de I'ancien régime, les fortes transactiotrs commerciales
s'opérèrent plns particulièremcnt et très commodément
par la n{euse et ses gros afflucnts. $atrs cloute, clès le
haut moyen âge, en outre cles sections cle voies romaiues
lestaurées, il existait une série cl'autres chemins. X'Iais
assez resserrés en certains etrdroits, sinueux à l'extrême,
trop cl'entre eux offraient un sol rabotettx, mal empierré,
rempli de fondrières. Ce n'était point chose aisée, vrai-
ment, de suivre ces voies .qrossières avec clcs véhicules
chargés.

(l) I.es rircrains, de leur côté, furcnt loin <le resDecter les voies ro-
maines, mênrc au pays de I.iégc ct ii une époque relativement récente,
Àt.ant appris quc r des pârticuliers oscnt détériorcr ct clétruire le che-
min alrpclé la cftca.ssr'c drs Rolrcitr-s, lcs uns en Diochant, cn cnlcrant
les l)ierrcs ct le gravier, lcs autres en poùssant la témérité jttsqu'ir alié-
ner ct réunir à lerrrs tcrrcs, lcs parties srrccessives qu'ils empiètcnt strr
ic<'lui chcmin r, lc prince Charles d'oultrcmont, par un édit du 2r mars
r76i, menaça lcs contrcvcnants de peines sévères. llais il n'cn fallut
pas uroins que, Irar cles rnandcments des r" juin r77: ct 8 juin ri76, !c-

r.rinle lrelbruck, ir son tour, exigeât quc (ette route ffit rcmisc en bon
état, dans toutc sa largcrrr et son éterrdue premièrcs. (CP, liassc Char.s-
.s rrcs. )

(?) H. PTRENNI], A Probos,l( la Hails( berisit'n1rc (lr.s,rdrrldtrd.s de
l'ddr, Paris rgr3.
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N'inrporte, tellcs qu'cllcs se 1tréserrtaiellt clès le XfI"
siècle et avant peut-être, ccs voics, uombrerrses en la
principauté liégeoise, se montraicnt plus multipliées aux
cuvirots de la capitale et facilitaient consiclérablcrnent
les transactiorrs écotromiqucs. Lcs rlnes al)l)arteuaierrt à
cc c1u'on qualifie de nos iours, t'oirr'e t,icinale ('). Les
autres rcntraient dans la grande t,oirie, nommément
celles cle I,iége à Tongres, à Saitrt-Trorrcl, à Waremne,
à llaestricht, à l{ervc, etc. (').

Quoique, sur ltotre territoire, on n'eût pas c1û con-
naître clc routes royales, puisqu'elles ressortaient cl'une
principar,rté, la justicc liégeoisc, dès le XIII" siècle, eu
nratière cle saisie, appelait royal chenûn tout licu pu-
blic, en <lchors des maisons et des crrclroits clôturés (').

Inutile, à ce 1tro1ros, de renseigner longuement sur
les trois espèces de chemins quc spôcifient de I-ouvrex
et ci'autres vieux iuristes régionaux, cl'antant que ces
auteurs, en I'occurrcnce, invoquent exclusivement des
légistes français : Ils classent ces voiries etl ru gra,n.ds
ch,etrtins ott chenùns rottaur, z" chenûns d.e tt.a:oerse,
3" chemins f arliculiers (n) .

Rappclons sculement que, clans I'ancienne lépiislation
liégeoise, les clispositions concernant le rlomaine public,
notamnrent la voirie, étaient en général emprurrtées à
la jurisprudence romainc. Les chemius sc trouvaient
hors cle comlnerce, inaliénables et imprescriptibles. Donc,
orl rlc pouvait, d'aucune façon, rien crul_rrenclre du tcr-
rain public, même 1à ori les voies excédaient 1a largeur
réglementaire. Chacun avait le droit de repousser de
forcc quiconquc gâtait un chemirl et d'empêcher, lrâr
tous les ilroyens, cle comntcttre le méfait. llais I'usage
n'en lrermettait pas moins à l'autorité, en certains cas,
d'accorder à cles particuliers, moyennant conditious, cles
excédents dc voie publiquc, de même qu'ellc procédait
à cles expropriations partielles ou totalcs d'iruureublcs,
lorsque I'utilité en était reconnue. Elle aussi avâit 1e potl-
voir cle vendrc à son profit les parties de chemins sup-
primés (').

Conformônrent au droit romain de même, la propriété
des grands chemins relevait du prince, comme les fleu-
vcs, lcs rivières et tcrrains cl'allut'ion rentraient clans les

(r) A titfc d'cxcmples, uous citrrorrs quclques-uns tles elternins reu-
contrés clans <lcs actes du XIII'sit-cl(;

l-iar.\: sor lc çoic rlc Ilarstalh, sor lc roie (l'^{nich.
Houldir : sor lc voie de \l'onck.
ll'orc/r Dccha lc voi. ,lc l'rcii (lla<strieirt).
... l'aruri le voie de l-iege sor le Yiseit voic.
,Sali,-s al Fa,Thc : srrr lc loic de ïiseit. sor le voie (le lloutain, sour

le \oie de tsrul al Horrrcntal ; - so[r le loie de C;lons ; - sor lc voic
d'O/c (I{eurc); 

- 
sor le voie dc Rorlcz; - sor lc voie dc Yileir,

l-oflcrr .' sor le loic de Re-rrrt ; - r'oie de Halstailh ki vicnt de XIi-
rcmorte; - dcsouz le loie dc I,icrs ki vient.i VotcuDe.

-\urr,croal ,' sor lc voie rle Crrrrclrr' (Kenc\he ); - sor le voic tle llars-
taple.

()rtr.\ r j parmi le roie d'tipey.
l-i-\r'il : sor le voie de Fcl(,rd (Ëeneur); 

- sor le
(Dalhcro); 

- sor lc voic dc Tr.it (llacstricht); - alc

- \'ers Hermee, en le voie de Pontich.
H(r(trt : sor le voie de I.iege à llalpal.
()thttt: a grand rcnnal, sur lc r,oie t1e ,Longres. (PI, r. rr, AE.)
(r) Annécs t37t-13?2 : ( \rcrs Corneilhon joint à grdltt ch(ilrit qui tcnt

dc I-iégc vcrs le terre de l-emburg. (Cd/lel. dr-\ Cltdttreux, f. 136 v',
r3;, rjr.) - 1163 : Graltt chctrltn qui tcnt dc tiége à Saint-Tron. (lySL,
r. 1o, f . roo). - 1469 : Chemin qui tcnd dc Waremme à I,iege. (CË,SI-,
t. V, rr" ?976).

(3) { Et si aptlellons r(JJ'aul cheltLit'u partottt scrls Dlaisons et sens
clossirr, tant que porlr fairc lc commarlt ). (Pd1{,ill(rrl, dans les CPL, t, I,
D. Eo, art. 14.)

(4) RË, ?" édit., t. III, p- r15.

(5) ,\1rrri()irc, inséré r'!ans les nCC-, r. r,.68-177r, f. 6S. - V. aussi
dréscnt travail, Ir. 3i:. - ID, l. II, titre 1., D. r.to. - 1lOP, s. 3, t.
D..s67.

voie de DorelsI
voic dc Ricrnau;

le
II,
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régaux du chcf d'Etat. C'cst parce qu'il en était de la
sortc qu'à ce dernier échéait la prérogative de prentlrc
les règlements t1e police pour le bon entretien cle la voi-
ric. Et il cn usa la.rgement.

Airrsi, lcs chemins pul>lics ayant êté gravement ava-
riés, maltraités de toutes façorrs clurant les guerres du
XIV" siècle et du clébut du suivant, verra-t-ou Jean ,le
Bavière, clatrs le régiment des XIII, de I'an 1416, or-
clonner - nous citons le document - 

( que par les jus-
tichcz, manalls et sourceaus cle toutes les vilhez et haul-
teurs de nostre pays, soient refais et repareis tons les
chemiens royaux de nostrc ltays et cascutl en sa haul-
terrr, teilement queles marchalrs estrantgnes (') et atttres
prrisscnt ameneir et charier leurs denréez et marchan<lie-
sez en nostre ditte citeit et pays sans payer queilconques
deut (') r. A quoi le prince ajoute cette stipulatiort rle
droit qui s'est perpétuée dans les usages liégeois jusqu'à
l'expiration du régime princier et même sous la légis-
lation moderne ('): rr Se les clis chemiens n'astoient
point repareis suffissammetrt, que lcs clis cherotts et
autres marchans puissent cherier et passeir sour les ter-
rez à plus près, sens pour chu 1ra1'cr rtulle amencle (').tr

Des règles étaient-elles tracées, dès le moyell âge,
pour déterminer I'ampletlr quc clcvaietrt offrir les che-
mins? I,a largeur dérivait plutôt cle principes usagers'
traditionnels et non écrits. I,a cotttttme, très attcienne, a

été transcritc eu la première moitié du XVII. siècle
par lc juriste Ch. cle Méau, cotrsacrée par le prince Fcr-
dinancl de Bavière, et, ultérieurement, I'an rToo entre
autrcs, par Jos.-Clément de Bavière. Voici en quels
tcrmes de \{éan exposait la législation en la matière. Il
résrrmait, en sommc, des records délivrés par les éche-
vins tlc Liége, le z7 juirr r.56r (') et le 16 octobre
r.570 ("):

r Torrs chemins ro]'aux allant de bonne villc à attre,
doivcnt tenir partout, sans enrpêchetnelrt,- elr largeur rle-rrx
tr:rges tle voié et à torts tortrttàttts pour les charès et cha-
rettes deux verges et derni, pour avoir les aisarlces tle tour-
llef.

r Torrs autres chemins et chariant voics, allant cle ville
à autre, soit ruelles on voies hiertlalhes, tloivent tenir par-
tott rrtre vc'rge cle largettr et le toutnatrt une 't'erge et ttn
qnart.
' r Toutes voies cl'aisernetts et tle uroulilr par oir I'on doit
aller avec chevarrs, charges, six pietls cle largeur pour le
uroins.

r Les piedsentes et passcaux ('), quatre piecls. n

Nous <lcvons nous en tctrir ici aux dettx premièrcs ca-
tégorics. La verge indiquéc par cle l\{éan mesurânt
trerrtc-<leux piccls ('), il er.r résttlte que les gran<ls che-

(r) Etrrlngcrs.
(:) Aucun droit.
(3) Prrrd.rlr's bck:c.{, t. XYIII, v" Chcrtriu bublic.
(4 ) I{i.gimcnt des xIII,' ROP, s. r", l). 498.

(5) Ct.recorcl est publié dans les C'PL, t. III, D.9r.
(0) lrd,fr-sc/if rlc ,rctrt coll(ctieil ltirticltliiî, intituli' Ilccor(ls dr.t

rrclrclils dr Littg(.
(t) Scnticrs.
(s) RÉcoRD Dr.: r.A C()r'R DEs EcHDvINs DE LIÉGE:
( Nous lcs Eschevins dc la Sottt'erninc justicc dc la cité ct pays <le

I,iége, gardicns dcs loix et cottstumes du Days, (lisons et rec'ordons après
àr'oir cxaminé.1'oftice, Closquct, Mals ct Mrrlkemanne, nos geornètrcs
jurcz, qu'ancicnneruent commc encore ii présent, les arpenteurs de ce
I)âys-cy sc $nt ser\-is ct se servent cncor (l'unc chalnc ou rerge de
trcntc-dcux pieds et d'rtnc dcmy rle saize lcsquels ne sout réptltécs quc
mesurc courante.

f)onné cn nostre siègc scabinal lc t8 may t7r6.
Pt/ ordoilnanct dr rncsdits scigrc4rs
LAITBERT I'ALÂTE, Pro BoxsorrrrE, r

{('olri( dtthctttiqut de l'éfoeur dc notra coll. Pdrticul.)
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mins se cléveloppaicnt sur une largcur norrrraie de 64
piecls ou de dix-huit mètres cnviron. C'est sur url l)eu
plus cle neuf mètres quc s'otlvraient d'ordinairc les che-
mins vicinaux.

Pcrsonne, au moyen âge, n'a jamais contesté au llrince
la prérogative d'exercer sa juridiction sur les routes. Au
prince de même revenait le pouvoir d'exiger l'exécution
des travaux de réparation et d'cntretien cles chemins.
De la sorte, utr mandement de juin-juillet r.56j enjoi-
gnait-il aux baillis ct autres chefs de police cle la Hes-
baye, d'obliger, au nom du prince, les seigneurs ct les
communes à faire respecter les fossés, les voies, ponts,
ruisseaux, etc., en leur donnant la largeur réglementaire.

Ces travaux, en règle à peu près constaltte, s'effec-
tuaient aux frais des diverscs communes que ies voies
traversaient. Les communcs l)ouvaient imposer, de ce
chcf, des corvées ou cles taxes personnelles. Parfois, ce-
penclaut, Ie prince étendait I'itrtervention financière pour
la restauration cl'unc route à des quartiers entiers du
pays. Il procécla de la sortc le rz mars r5g4. Iirnest de
Bavière ordonna aux rnayeurs cle Hesbaye, cle lloha, et
cle la banlieue cle la cité, cle collecter dans leurs villages,
une sirnple taille pour en appliquer le montant à la ré-
l)aratioll de la chaussée allant du faubourg Sainte-llar-
guerite à Bicrset ('). Le prince, pour agir de cctte façon,
se fondait évidemment sur le fait que cette route facili-
tait les communications entre ces quartiers et Liégc. I,a
Cité, à son tour, se prêtait à subventionner largement des
travaux de I'espèce.

Quant aux Etats, lcur immixtion clans les rluestions
de voirie ne rcmonte guèrc au clelà du XVII" siècle. Elle
apparaît sous forme cle recès que lc prince approuvc.

A ce XVII" siècle, les transactions commerciales entre
le centre de la principauté d'rlne part, le reste du pays
et les Etats voisins d'autÏe part, prenaient un dévclop-
pement très accentué. Bon nombre de transactions ne
pouvaient s'accomplir que par voie terrestre. Il imllor-
tait donc d'améliorer les routes, de les rendre facilement
praticables. Ilalheureusement, clurant les troubles in-
térieurs et extérieurs de cette époque, les chemins, loin
d'être remis en état se trouvaient livrés à un abandon
absolu, à toutes les <léprédations. Il en était encore de
même au milieu de ce XVII" siècle.

I,cs Etats s'alarmèrent : la circulation (( en carrosses.
chars et charrettes r devenait presque impossible. Ce qui
plus est, les empiétements sur la voirie perpétrés par les
propriétaires riverains s'étaient produits si nombreux et
en cle si fortes proportions que les passants ne pouvaierrt
s'empêcher en maints endroits, cl'cmprunter les terrains
dcs particuliers, d'où des querelles et dcs rixes fré-
quentes. Pour y remédier, trIaximilien-Henri de Bavière,
corrformément aux recès des Etats, donna, par mancle-
mcnt clu 23 mars r65E, les ordres nécessaires à tous les
chefs cle clistrict pour que, chacun dans sa sphère respec-
tive, forçât <t les possesseurs des héritages voisins arrx
dits chemins et voies publiques, à la réparation et main-
tien d'icelles en bon état r. Il autorisait, en même temps,
les représentants de la police, voire les simples sujets à

renverser ou amputer soit les haies, soit les arbres qui
entraveraient la liberté de la circulation ('). Le princc
renouvelait, en outre, la permission octroyée par Jean cle

( r ) R( c', r. r.i93-r.ig,i, f. 5.; v"

(r) R()P, s. J, t. II, p.:to.
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Bavière, à tous les voyageurs ou charretiers de traver-
ser le bien d'autrui là où le chemin aurait été rendu non
praticable. D'ailleurs, les riverains qui se fussent refusés
à l'aménagement de la voirie eussent été frappés d'une
amende de cinq florins c1'or par semaine. Le produit
était destiné à faire exécuter d'office les travaux de res-
tauration.

Ce mandement, loin d'arrêter le mal, souleva, alr con-
traire, de vives réclamations de la part des propriétaires
dont les terres longeaient 1es routes. f1s trouvaient in-
justes qu'eux seuls fussent astreints à l'entretien de
celles-ci. I,eurs doléances partaient d'un principe de jus-
tice sociale. Le prince le reconnut et, par une circulaire
aux administrateurs divers du pays, il arrêta que les
autres possesseurs de terres auraient désormais à inter-
venir dans I'ceuvre de réfection des chemins (').

Nlais le prince se buttait à I'inertie cles autorités su-
balternes dans l'application des règlements. Voilà pour-
quoi la condition des chemins continua d'être des plus
mauvaises. Maximilien-Henri de Bavière se vit contraint
le 3 septembre 1683 de renouveler son mandement et ses

orclres antérieurs.
L'époque à laquelle cettc réfection devait être ache-

vée n'avait pas été précisée par le prince. C'est dire que
les réparations tralnaient en longueur quand on les en-
treprenait. Par un nouvel édit en date du 6 avriT 1686,
1e prince spécifia que ces ttavaux devaient être commen-
cés tr dès que le marsag'e sera fait et au plus tard le r5
mai, pour être le tout achevé ens le terme d'un mois et
mis en êtat >.

Par la même occasion et pour la préservation cles che-
mins, 1e prince interdit d'atteler les chevaux des cha-
riots < à la cristalle l, dans les limous ("). En r7or,
il introduisait les poteaux indicateurs (").

LIne disposition complémentaire aux précédentes fut
adoptée le 3o avril .r7r2, par le Conseil impérial qui rem-
plaçait alors à l,iége le prince Joseph-Clément de Ba-
vière. Elle portait que les commis < faisant courir la
chaine )) pour s'assurer du juste alignement des chemins

(t) En général, les travâux de grande voirie se faisaient ancienne-
mclt au moyen de corvées, par chacune des communes rivefâines' Les
travailleurs devaient avoir au moins dix-huit ans- (Cath. DO., t. t715'
r7r8, f. r47-148.)

(2) Pour cristalle, v. I{F-usT, Etyrrtologies uallonnes ct lrarlçùiscs,
p. ro8.

(3) CRÉÀ1.IoN DD PoTE1UX-INDICATEURS

Joseph-Clément de Bavière apDorta dans les chemius ule amélioration
qui, pour être dc peu de ccnséquencc au point de vue matériel, ne len-
dait pas Eoins de précieux services quant à la facilité des commrrni-
cations. I1 s'agit de la création des Doteaux indicateurs. Le prince en
exigca lc placement par un édit du z8 février r7or, ainsi conçu:

, SoN ALT. SÉR, ELEcl, voulant donner tous les moyens qui puissent
faciliter les communications dans son pays de I-iége et trouvant que
le défaut de poteaux avec escriteaux désignant spécifiquement les villes
où les chemins conduisent comme il se ptâtique dans lcs pays voisins,
donne beaucoup d'obstâcles, Son Altesse trouve à propos, par avis de sou
chapitre cathédral de I.iége, d'ordouer cpmme elle ordonne par cette,
à tous ses hauts officiers du pays de Liége et comté de Looz de faire
mettre cn quinze jours de l'affichage ou insinuation des prêsentes, cha-
cun dans son district, à chaquc chemin croisé, un poteau avec descrip-
tion comme dessus, lesquels potteau-escriteaux, Son Altesse déclarc
prcndre, comme elle prend dès maintenaût pour alors, en sa singulière
sauvegarde et protection, defiendant très sérieusement à qui que ce
soit de les asporter, rompre, gaster, ou changer en aucune manière que
ce soit, à peine d'infraction de sa dite sauvcgarde et d'estre chastié
en toute rigueur des 1oix.

) ordonnant bien expressément à ses dits hauts et autres subaltent.'s
officiers d'exécuter ponctuellement les presentes et d'y tenir la main,
l,intention de Sadite Altesse estant qu'elles soient imprimées, affichécs
et lues par chaque pasteur paroi sou dit pavs, le premier dimânche
apri's I'insinuation d'icelles.

r Fait au Conseil de Son Altesse, le a8 février r7or. r
(CP, liasse Chenins.)

S,i1 s,âgissait d'une innovation pour les envitons de I,iége,les po-
teaux inclicateurs étaient déjà en usage entre Malmedy et Jalhay au
xVI. siècle. Là ils n'étaient poitt dépourvus de caractère artistique et
de souvenirs historiques et littéraires. (Leod.iuw rqo8, p. 26.)

(( ne serorlt sujets à aucune action de foule par devant
les Vingt-Deux ni aucull autre juge r ('). Ils étaient
soustraits à toute juridiction.

II. - Grand'routes. - Création. - Entretien. - Droits
de barrière.

Des motifs très pressants incitaient l'autorité supé-
rieure à recourir à pareille mesure conservatrice de ses
clroits en la matière. C'était le moment où les Etats lié-
geois s'apercevaient enfin de la nécessité d'établir des
relations faciles entre les diverses parties de la princi-
pauté (?) et les pays environnants pour répondre au
mouvement commercial et industriel de plus en plus
intense. Ils mtrissaient le projet de création de grandes
routes ayant Liége pour point de départ et rayon-
narlt vers les principales directions du pays. Il fallut
préparer les esprits à la réalisation de pareille innovation.

Cette innovation suscita des revendicatious inatten-
dues de la part du prince. Joseph-Clément de Bavière, se
basaut sur ses régaux, fit remarquer, lorsqu'on eut ou-
vert de nouvelles routes, que les anciens chemins lui ap-
partenaient et que, devenant inutiles, il avait le droit
cl'en disposer au profit de la mense épiscopale. Il aban-
donna toutefois cette prétention quand les Etats lui
représentèrent que le terrain des routes projetées ayant
été acquis âu moyen des deniers publics, il était logique
que la population trouvât une compensation. dans la
vente du terrain des chemins désaffectés (").

En vue cl'activer les rapports avec le Brabant et les
Flandres, les Etats avaient décidé l'érection d'une im-
portante voie directe entre l,iége et Saint-Trond. Elle
aurait soixante pieds de largeur âvec fossés et accote-
merlts. Par recès du zo novembre r7r4, l'avocat Bras-
sinne fut chargé de tracer la voie. Afin de 1e mettre à
même de remplir sa mission, Joseph-Clément de Bavière,
qui venait de rentrer à Liége, déclara à nouveau, 1e zr
novembre r7r5, placer Brassinne et ses auxiliaires sous
sa sauvegarde et protection. Tous les propriétaires in-
téressés devaient les laisser pénétrer librement sur leurs
fonds où la route passerait, les Btats se montrant dispo-
sés, au reste, à payer des indemnités pour emprises, avec
le consentement du prince.

L'année suivânte, en 1716, un autre édit princier avait
trait à 1'ouverture d'une chaussée entre Liége et Ver-
viers, par le thier de la Chartreuse, destinée à relier di-
rectement fiége au duché de l,imbourg et à I'Alle-
magne ('). Ira même année, le ro novembre, les Etats
adoptaient les plans d'une troisième route qui de Sainte-
Walburge se dirigerait sur Tongres et lfasselt, pour de
là se clévelopper vers la Hol1ande. Le prince donna sa
sanction à cette résolution, le z7 octobre r7r8 (u).

(1) RE, t. III, pp. zr: et suivatrtcs.
Cette disposition continua d'être en vigueur daEs la suite du XVIrI'

sic!cle.
(2) On écrivait cflcore l'an rToo : ( Les chemins du pays sont meschants.

et peu praticables, ce qui détourne le coumerce et le passage des étrân-
gers. (Cûrh. DO, t. t6g7-a7oo, f. z6o v'.)

(3) Bourr.LE, t. III, pp. 55.5-.5.58. - v. srr pareil snjet arrêt de la Cour
d'appcl de I-iége, du 4 décembre r8-;r : l'Etat contre la Ville de I-iégt.
- v. aussi le présent travail, p..3Jo.

(4) C'est le lundi 7 septembre 1716 que les Députês des Etats expo-
sèrcnt ( à rabais, en la Chambre de l'Etat, 1a construction de la Chare-
sée à faire cle I,iége sur Verviers, depuis la Chartrerrse jusqu'au lieudit
Mosée, parmi la réception d'une tolle pour uu nombre d?nnées. , (Pra-
catd de notre coll. barticul.)

(5) RE, t. ttt, pp. 217-221.
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