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L'ART  MODERNE
R E V U E  C R I T I Q U E  H E B D O M A D A IR E

B U R E A U X  : R U E  D E  L ’IN D U S T R IE , 3 2 , B R U X E L L E S  
A B O N N E M E N T : B E LG IQ U E , 10 F R AN C S L ’A N ; U N ION  P O ST A L E , 13 F R A N C S. —  LE N UM ÉRO, 25 CENTIM ES

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à  l'e ssa i, p en d a n t un 
m ois, a u x  p erso n n es q u i n ou s en  fon t la  dem an d e ou 
q u i n ou s so n t  in d iq u ées  p a r  n os ab o n n és.

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à  l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on ne d és ire  p a s  s ’y  a b o n n er .

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en  v e n te , à. P a r is ,  à  la  l ib r a i
r ie  H. F lo u r y , 1 , b o u le v a r d  d es  C ap u cin es.

S O M M A I R E
A u  P a y s  de la critique musicale (L . d e  l a  L a u r e n c ie ). — A propos 

de » Couplées » (A l b e r t  E r l a n d e ). —  Chronique musicale (Ch. V . et O. M .). — Bibliographie. Le Tour du monde. Le Journal de lu 
jeunesse. — Petite Chronique.

Au Pays de la critique musicale.

E n  u n  m a g n ifiq u e  la n g a g e ,  M . M ith o u a rd  e x p r im a it  
r é c e m m e n t la  c o m m u n io n  d e to u t  l ’O cc id en t a u x  m ê m e s  
c h e fs -d ’œ u v r e  d e la  m u siq u e  : " I l  n ’y  a , é c r iv a it - i l ,  
e n  O cc id en t, q u ’u n e  s e u le  m u siq u e . L e  F r a n ç a is ,  en  
e n te n d a n t  la  so n a te  d e B a ch , l ’A lle m a n d , en  en te n d a n t  
la  so n a te  d e F r a n c k , o n t  le  s e n tim e n t  q u ’ils  é c o u te n t  un  
a u te u r  n a t io n a l  » (I ) .

C es g é n é r e u s e s  p a r o le s  n e  tr a d u ise n t  m a lh e u r e u se m e n t  
q u e le  r ê v e  d ’un  la r g e  e t  n o b le  e sp r it  c a r , d a n s la  r é a 
l i t é ,  l ’o c c id e n t  se m b le  s ’in g é n ie r  à s o u l ig n e r  s e s  d iv is io n s ,

(1) L'Occident, novembre 1903.

à  e x a sp é r e r  s e s  p r é ju g é s  e th n iq u e s  e t  à  m é c o n n a îtr e  la  
c o m m u n a u té  d ’id ées  e t  d e s e n tim e n ts  d o n t il  v it . S ’il  e s t  
v ra i q u e l ’a u d iteu r  fr a n ç a is  a  v o u é  au  g é n ie  du C a n tor  
s a x o n  u n e a d m ir a tio n  sa n s  c e s s e  g r a n d is sa n te , il e s t  
a u ss i c e r ta in  q u e le s  A lle m a n d s  m a n ife s te n t  à  l ’ég ard  
de C ésar F r a n c k  e t  d e  n o tr e  je u n e  é c o le  fr a n ç a ise  u n e  
o p p o s it io n  sy s té m a tiq u e  e t  qu i p e u t  p a r a îtr e  s in g u liè re ;  
L a  p r e s se  d ’o u tr e -R h in  n e  m é n a g e  p a s , en  e ffe t, se s  
c r it iq u e s  à  la  m u siq u e  qu i s ’é c r it  à  l ’o u e s t  d es V o sg e s  ; 
e l le  u se  d a n s ce  bu t d ’u n e e s th é tiq u e  e t  d ’un la n g a g e  
q u ’il n ’e s t  p e u t -ê tr e  p a s  su p er flu  d e ra p p e ler .

On sa it  q u e le s  A lle m a n d s  p r o fe s se n t , en  g é n é r a l ,  u n  
m é p r is  n o n  d é g u isé  p o u r  la  -  m u siq u e  à p r o g r a m m e  » , 
b ien  q u e le u r  c o m p o s ite u r  le  p lu s  c o n s id é r a b le  à  l ’h e u r e  
a c tu e lle ,  R ich a rd  S tr a u s s , s ’en  m o n tr e  un a d e p te  fe r v e n t . 
L e u rs  sy m p a th ie s  v o n t  p lu tô t  à  c e  q u ’i ls  o n t  a p p e lé  la  " m u s iq u e  p u re  " , la  " m u siq u e  a b s o lu e  " .

S a n s  d o u te  u n e p a r e il le  d isp o s it io n  d ’e sp r it  d é c o u le  
de la  p e r s is ta n c e  d e l ’a c t io n  e x e r c é e  en  A lle m a g n e  p a r  
le s  d o c tr in e s  de K a n t, a c t io n  q u e le s  th é o r ie s  d e ce lu i 
qu i fu t  a p p e lé  le  sa in t  P a u l du K a n tism e , S c h o p e n h a u e r , 
o n t  e n c o r e  r e n fo r c é e . P é n é tr é  d ’id é a lism e  tr a n sc e n 
d a n ta l, l ’e sp r it  a lle m a n d  ten d  n a tu r e lle m e n t  à  to u t  
r a p p o r ter  a u  m o n d e  in té r ie u r , à  s é p a r e r  le  p h é n o m è n e ,  
c ’e s t-à -d ire  c e  qu i p a r a it  ê t r e ,  d e  la  c h o s e  en  " s o i  ” , e t  à  
p la c e r  d a n s l ’h o m m e  lu i-m êm e l ’o r ig in e  d es  v é r ité s  é te r 
n e l le s  e t  n é c e s sa ir e s . L ’h o m m e  d e m e u r e  le  g é n é r a te u r  
d es fo r m e s  d o n t  il  se  s e r t  p o u r  c o n c e v o ir  un  m o n d e  
o b je c t if  (1), fo r m e s  qui a p p a r t ie n n e n t  en  p r o p r e  à(l )  S c h o p e n h a u e r , K ritik  der kantischen Philosophie.
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son entendement, et qui conditionnent tout phénomène.
Et alors, il n’est point étonnant que la musique à 

intentions, dont les efforts s’appliquent à retracer le 
phénomène, autrement dit certains aspects du monde 
extérieur, se voie reléguer à un rang inférieur à celui de 
la musique : pure puisque celle-ci correspond, au dire 
de Schopenhauer à l’expression directe et adéquate de 
sa volonté, de ce " vouloir-vivre » qui anime l’univers. 
De là vient aussi le fameux reproche « d’extériorité » si 
souvent adressé par les Allemands à la musique fran
çaise, et dans lequel transparaît clairement l’idée 
d’attribuer une supériorité” à l’expression du « vouloir- 
vivre - sur la représentation du monde extérieur. En 
vertu de cette idée, M. Hugo Riemann déclare que plus 
la musique s’attache à « objectiver », plus elle s’éloigne 
de sa fonction primordiale et essentielle (1).

Le cadre de cet article ne nous permet pas d’entre
prendre un examen détaillé de l’application du criticisme 
à l’esthétique musicale. Disons seulement que toutes ces 
spéculations e t|ces subtilités de langage, pour ingénieu
ses qu’elles soient, ont perdu beaucoup de leur intérêt 
à partir du moment où la psychologie est entrée dans 
une voie résolument scientifique. Elles n'apparais
sent plus que comme le reste des tentatives imaginées 
par 1’ancien ne philosophie pour construire au moyen 
de la seule. introspection de vastes synthèses qui 
n’aboutissaient, en dernière analyse, qu’à des métaphy
siques..

 N’est-ce; pas, du .reste, s’illusionner singulièrement 
que de croire à la réalité de l’opposition de l’expérience 
e t.de  l'a priori, lorsque tous deux ont atteint le 
suprême degré de généralité? Qui ne voit qu’ils ne s’op
posent alors l’un à l ’autre que par un jeu de l’esprit et 
qu’ils sont en réalité rigoureusement synonymes? De 
même, la . distinction qu’on a voulu établir entre les 
jugements synthétiques a  priori et les jugements ana
lytiques, repose sur une base très précaire, et M. de 
Roberty a montré que là  encore on se bornait à faire 
état d’un verbalisme philosophique tout à fait su
ranné (2).

En s’attaquant au problème de la décomposition de 
l’acte de la connaissance et en prétendant se l’appro
prier, la philosophie ne peut qu’employer des termes 
d’une complète absurdité, puisqu’au lieu de le résoudre 
par des observations nombreuses, réglées scientifique
ment, elle le déduit de distinctions verbales et de sub
tilités logiques.

L’art, quel qu’il soit, ne saurait nous renseigner sur 
la chimérique “ chose en soi » ; il nous suggère simple
ment des images auxquelles s’associent, selon le degré 
de notre culture, des idées déjà acquises. L’intensité

(1) H. R ie m a n n . W ie hören wîr Musik?
(2) E. d e  R o b e r t y . La Philosophie du siècle.

d’expression se réalise en raison directe de la netteté du 
sentiment traduit, et on découvre de la sorte l’impor
tance du concours dont le programme pourra soutenir 
celui-ci en le circonscrivant de façon certaine et en empê
chant qu’il se dissipe en nébuleuse. D’ailleurs, nous ne 
tarderons pas à voir nos doctes voisins, pris de vertige 
devant le gouffre de leur propre profondeur, en arriver à 
se débattre dans les pires contradictions. 

C’est ainsi que M. Riemann lui-même assimile les 
adagios de Beethoven, qu’il considère comme des monu
ments de musique pure, à des drames dont il décrit complaisamment

 les péripéties; il y voit des luttes d’idées, 
des déchirements intimes, tout un raccourci du Cosmos, 
et prête de la sorte à Beethoven le programme que sa 
qualité de « musicien absolu » semblait devoir proscrire. 

Admettons cependant la distinction arbitraire et arti
ficielle qu’on nous propose d’établir entre la musique 
pure et la musique à programme, entre la musique des 
« formes en soi » et la m usique qui tend à modeler ses 
formes sur des, idées poétiques. Encore conviendrait-il 
de s’y tenir et de ne pas détruire en pratique ce qu’on a 
laborieusement édifié en théorie.

Or, si nous ouvrons un des derniers numéros des 
Signale de Leipzig (1), nous y trouvons, sous la signa

 ture de M. Steuer, une verte' critique des œuvres exé
cutées à Berlin dans un concert consacré:par M . Busoni à 
l’école française contemporaine. L’auteur reproduit! à 
l’égard du Prélude du deuxième acte de l'Étranger, 
et cela presque mot pour mot. la formule menaçante 
que Fétis brandissait jadis au-dessus de la tête de Ber
lioz : « La musique de Vincent d’Indy n’est pas dé la 
musique. » A cet aphorisme réchauffé, M. Steuer ajoute 
quelques considérations qui prouvent bien ce que nous 

 avancions plus haut, à savoir la confusion que la dis
tinction entre les deux musiques entretient dans la cri
tique allemande. Écoutons-le, en effet, disserter; il com
mence par nous dire que le Prélude en question ne  se 
compose que de « bribes amorphes » et il se place  alors, 
sur le terrain de la musique absolue, car il n’est nul 
besoin de penser extra-musicalement pour apprécier la 
forme d’une mélodie ou la valeur d’un développement. 
Dire qu’une musique est « amorphe », c’est donc émettre 
un jugement qui résulte de l ’analyse de la musique en 
elle-même, abstraction faite de tout programmé sous- 
entendu. Mais aussitôt après, le critique ajoute : «'Cette 
musique doit faire penser et n’y réussit pas. » Il passe 
alors brusquement à Un autre point de vue, qui est celui 
de la musique à programme et embrouille tout, la no
tion de forme musicale en soi, et l’adaptation de celle-ci 
à une représentation objective donnée.

Si vous voulez juger de cette musique en elle-même, 
étudiez-là sans vous préoccuper du programme ; peut-

(1) Signale, 11 novembre 1903.
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ê tr e  a u r e z - v o u s  a lo r s  l e  d r o i t  d e  p r é t e n d r e  q u ’e l le  e s t  amorphe, e n   a d m e tta n t  q u ’u n e  p a r e il le  a ff ir m a tio n  a it 
u n  se n s  q u e lc o n que . Q u e  s i ,  a p r è s  d e se m b la b le s  p ré 
m isse s , v o u s  lu i  r e p r o c h e z  de m a n q u er  à  se s  e n g a g e 
m e n ts  de r e p r é se n ta t io n  o b je c t iv e , v o u s  a b o u tis se z  
lo g iq u e m en t  à  c e tte  n ia is e r ie  :1° C ette  m u siq u e  e s t  a m o r p h e ;  

2°  E l le  n ’a  p a s  l a  fo r m e  qu'e l l e  d e v r a it  a v o ir .
D e  d eu x  c h o se s  l ’u n e  : o u  b ien  le  fa it  d ’a p p a r ten ir  à  la  

c a té g o r ie  d i t e  " à  p r o g r a m m e " e n ta c h e  u n e  m u siq u e  q u e l
c o n q u e  d ’u n e  tare  in d é lé b ile . D a n s c e  c a s  il e s t  in u tile  
d ’e m p lo y e r  c o n tr e  e l le  d es a r g u m e n ts  qu i r e lè v e n t  de  
c o n s id é r a t io n s  a r c h ite c tu r a le s . Ou b ien  e l le  e s t  m a u 
v a is e  « e n  so i »; a lo r s  il  n e  fa u t  p a s  lu i r e p r o c h e r  de  
fa ir e  fa i l l i t e  à  u n  p la n  p r ém éd ité .

L ’u n e  o u  l ’a u tr e  h y p o th è s e , p o u r  ê tr e  é lu c id é e , e x ig e 
r a it  la  p r é se n ta t io n  d e q u e lq u e s  e x e m p le s  th é m a tiq u e s  
qui p e r m e ttr a ie n t  d e  s e  p r o n o n c e r  o b je c t iv e m e n t , en  c o n 
n a is sa n c e  d e c a u se . N o u s  n ’a v o n s  q u e fa ir e  d e v a g u e s  
d é c la m a tio n s  de jo u rn a lis te ...

Ce n ’e s t  p a s  to u t . U n  q u o tid ie n  d e B e r lin , le  Tag , p a r  
la  p lu m e  d e M . K reb s, d o n t  le  n o m  se m b lé  d ’un s y m b o 
l i s m e ,  a u ss i c r u e l  qu e r é jo u is sa n t , v ie n t  e n c o r e  a jo u te r  
à  la  c o n fu s io n  e t  la  r e n d r e  in e x tr ic a b le . N e  s ’a v ise - t - il  
p a s  de  d éc la r e r  q u e d a n s c e  m ê m e  P r é lu d e  de l 'Étranger 
“ d es  p e n sé e s  w a g n é r ie n n e s  s o n t  p e n sé e s  u n e  d e u x iè m e  
fo is?  « M M . S te u e r  e t  K r e b s  s e r a ie n t  v r a im e n t  b ien  
a im a b le s  d e  se  m e ttr e  d ’a c co rd .Si la  d ia lec t iq u e  du c r it iq u e  d e s  Signale la is s e , o n  en  
c o n v ie n d r a  v r a im e n t, tr o p  à  d é s ir e r , so n  s t y le ,  en  r e v a n 
c h e , e s t  f e r t i le  en  sa v o u r e u s e s  tr o u v a il le s .  G o û tez , en  
e ffe t,, c e t t e  p h r a se  la p id a ir e  q u ’o n  c r o ir a it  d u e  à  la  c o l la 
b o r a tio n  d e  M . d e la  P a lis s e  e t  d e G r ib o u ille  e t  qu e  
M . S te u e r j e t te  s é v è r e m e n t  à  la  fa c e  d e M . B u so n i : 
“ A u ta n t  la  fid é lité  a u x  p r in c ip e s  e s t  b e lle ,  a u ta n t  e s t  
d é sa g r é a b le  l ’im p r e ss io n  q u e p r o d u it  l ’o b s t in a tio n  d ’u n e  
t ê te  à l ’e n v e r s , e t  c e c i d ’a u ta n t  p lu s , q u ’o n  en e s t  à se  
d e m a n d er  si à  la  b o n n e  v o lo n té  s ’a ll ie  u n  sa in  ju g e m e n t  
e s th é t iq u e  " (1). T u p a r le s !  —  d ir a it  W il ly .  P lu s  lo in , le  
m ê m e  s t y l is te  d é c la r e  q u e D e b u ssy , d a n s so n  Prélude à 
l’après-midi d'un Faune,  u se  d ’e ffe ts  d ’in s tr u m e n ta 
t io n  e t  d e g r im a c e s  d ’o r c h e s tr e  qu i fo n t  s e u le m e n t  a p p el 
à  n o tr e  o r e il le  e x te r n e  (Die n ur an unserer aüs- 
seres Ohr appelliren). Q u’e s t - c e  q u e M . S te u e r  p eu t  
bien  e n te n d r e  p a r  là?  L e  p r e m ie r  tr a ité  d ’a c o u stiq u e  ou  
d e p h y s io lo g ie  ven u  lu i a p p re n d r a  q u e , d a n s la  p e r c e p 
t io n  du s o n , le  r ô le  le  m o in s  im p o r ta n t  e s t  d é v o lu  à 
l ’o r e il le  e x te r n e , e t  q u e c e t te  p e r c e p t io n  e x ig e  la  m ise  
en  a c t io n  d e l ’a p p a re il a u d it if  to u t e n tie r . Q ue s i, p o u r  
in te r p r é te r  ce  p a s s a g e , n o u s  n o u s  r a p p o r to n s  à l ’a u d a 
c ie u s e  tr a d u c tio n  q u ’en  a d o n n é e  la  Fédération artis-

(1) Nous empruntons cette élégante traduction à la Fédération 
artistique, n° du 29, novembre 1903.

tique, n o tr e  s tu p eu r  n e  fa it  q u e  c r o îtr e , ca r  le s  g r im a c e s  
d ’o r c h e s tr e  d e C lau d e D eb u ssy  s ’y  e n te n d e n t  a c c u se r  de  
n ’e n g en d re r  « q u e  d e s s e n s a t io n s  e x té r ie u r e s ». D es: s e n 
sa t io n s  e x té r ie u r e s !  M y stèr e  e t  p s y c h o lo g ie .

L a is so n s  là  c e s  im p r o p r ié té s  d e la n g a g e  qui' p a r a is se n t  
v o u lo ir  c h a r ita b le m e n t  d é to u r n e r  l 'a t te n t io n  du  le c te u r  
d e la  p e n sé e  q u ’e l le s  r e c o u v r e n t . P e u t-ê tre M . S te u e r  a-t il 
eu  s im p le m e n t  l ' in te n t io n  d e  s ’é le v e r c o n tr e  le s  a u d a c es  
in s tr u m e n ta le s  du m a îtr e  fr a n ç a is  ré éd ita n t  a in s i u n  
d es  p lu s  a n tiq u e s  c l ic h é s  d e la  cr itiq u e  r é a c t io n n a ir e . 
O u tre q u ’il e s t  a s se z  p la isa n t  d’e n te n d re  r e p r o c h e r  à  
un  a r t  qu i se  fo n d e  su r  l ’e m p lo i du so n  de  se  liv r er  à 
d e s  e ffe ts  d é  s o n o r ité ,  o n  rem a rq u era  q u e  dep u is  H a y d n  
ju sq u ’à  W a g n e r , e n p a ssa n t  p a r  B e e th o v e n  e t  W e b e r, 
le s  m u s ic ie n s  a lle m a n d s  eu x -m ê m e s  o n t  tr a v a il lé ,  en  
p e r f e c t io n n a n t  l'in s tr u m e n ta t io n  e t  l e  je u des  tim b res , 
à  é la r g ir  le  p o u v o ir  e x p r e s s if  d e  l ’a r t .

L o r sq u e , d a n s un a r t ic le  b ie n v e il la n t , du re s t e ,  l e 
D r G e o r g e s  M ün z e r  (1 ) b lâ m e B e r lio z  d e s ’ê tr e  l i v ré  à 
d e s  « e x p é r ie n c e s  d ’in s tr u m e n ta tio n  il d éca lq u e  
p u r e m e n t e t  s im p le m e n t S cu d o  qui p a r la it , lu i, » d ’e x p é 
r ie n c e s  d ’a c o u stiq u e  » . C’e s t  ju s te m e n t  u n  d es p r in c i
p a u x  t itr e s  de g lo ir e  d e l ’a u te u r  d e la Symphonie fa n 
tastique, d ’a v o ir , en  d ép it d e M . R iem a n n  qu i p réten d  
so n  in sp ir a tio n  fille  d e c e lle  d e  l ’o b sc u r  K a stn e r , r é v o 
lu t io n n é  l ’o r c h e s tr a t io n  d e so n te m p s .

L e  m ê m e  R ie m a n n , n o n  c o n te n t  de tro n q u e r  le  th èm e  
de l ’a lto  s o lo  d ’Harold en Italie,  e t  c e la  p o u r  p o u v o ir  
s e  d o n n e r  la  sa t is fa c t io n  d e le  q u a lif ier  d e " m iséra b le  " , 
a c c u se  B e r lio z  d e r a p ié ç a g e . I l n e cr a in t p o in t , m a lg r é  
s a  g r a v ité  d e P r iv a t -d o c e n t , d e  s e  liv r e r  de tem p s  en  
te m p s  à d ’a m u sa n te s  fa n ta is ie s . O u b lieu x  de s o n  p ro p re  
Dictionnaire, il c o m m e n c e , d a n s so n  Histoire de la 
musique depuis Beethoven, p a r  tr a ite r  E . d e C o u sse
m a k e r  d e " ju r is te  b e lg e  " (p. 2 3 4 ), p u is  le  r é ta b lit  d a n s  
sa  n a t io n a lité  a  la  p a g e  7 9 0 . Il n o u s  a p p ren d  que  
M . D eb u ssy  n e  s ’a p p e lle  p o in t  C lau d e, m a is  b ien  C h arles, 
à  l ’in s ta r  d e G ou n o d , e t  d o n n e  à la  Schola cantorurn 
le  t itr e  h a r d im e n t sy n th é t iq u e  d e Schola cantorum 
de Saint-Gervais, a p p e lla t io n  d o n t n o u s  r e c o m m a n 
d o n s l ’e u p h o n ie  e t  le  b ilin g u ism e  à  l ’a tte n tio n  d e C h arles  
B o r d es .

T ro p  so u v e n t la  cr itiq u e  a lle m a n d e , sa tu r é e  de K a n 
t is m e , s e  la is s e  e n tr a în e r  à  d es ju g e m e n ts  su b jec tifs .  
L ’e sp r it , a d it S c h o p e n h a u e r , s e  re fu se  d’a d m e ttr e  ce  
qu i r é p u g n e  au  c œ u r . C’e s t  q u e ch e z  le s  A lle m a n d s , 
a in s i q u e  l ’a  si ju s te m e n t  re m a r q u é  M . Qu in to n  (2), là  
se n s ib il it é  e t  l ’in te ll ig e n c e  n e  s e  sé p a r e n t  p o in t , n e  
s ’is o le n t  p o in t  l ’u n e de l ’a u tre , m a is  fo r m e n t  b ien  p lu tô t  
un  b lo c  h o m o g è n e , un  o r g a n ism e  in d iffé ren c ié . L ’in te lli
g e n c e  n e  p eu t s ’e x e r c e r  sa n s  sa  c o m p a g n e , e t  el l e  d e m e u r e

(1) Signale, 9  d é c e m b r e  1 9 0 3 .
(2) J. M o r l a n d . Enquête sur l'influence allemande.
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« to u jo u r s  v ic ié e  d a n s s a  fo n c t io n  p a r  sa  se n s ib il it é  ». 
C elle -c i in tr o d u it  d a n s le s  ju g e m e n ts  to u t  ce  qu i é m a n e  
d e l'ê tr e  in s t in c t if , p a s s io n n e l,  a ta v iq u e , r e lig ie u x ,  
sy té m a t iq u e  e t  n a t io n a l ; e l le  le s  tr o u b le  p a r  le  d é b o r 
d e m e n t  d e La p e r so n n a lité  d e l ’a u teu r  e t  p a r  l' im m ix tio n  
d e  q u e s t io n s  q u i le u r  s o n t  c o m p lè te m e n t  é tr a n g è r e s .

S i l 'o n  v o u la i t  r e le v e r  l ’a b se n c e  d e fa c u lté  cr itiq u e  
q u ’e n tr a în e  u n  p a r e il é ta t  d ’e sp r it , q u e lle  a m p le  e t  
c o m iq u e  m o isso n  n e  r é c o lte r a it-o n  p a s  p a r m i le s  a r r ê ts  
q u e d e  d o c te s  p é d a g o g u e s  o n t  re n d u s su r  le s  m u s ic ie n s  
a lle m a n d s  e u x -m ê m e s  ! Q uel in c o m p a r a b le  s o t t is ie r  o n  
p o u r r a it  e x h u m e r  d es  tr a v a u x  de c e t te  c r itiq u e  a l le 
m a n d e  to u jo u r s  s i  s û re d ’e lle -m ê m e , s i  p é r e m p to ir e  e t  
s i  in c o n s id é r é m e n t  d é fin it iv e  ! G la n o n s  q u e lq u e s  e x e m 
p le s . C’e s t  W e b e r  s o u te n a n t  q u e  B e e th o v e n  é ta it  m û r  
p o u r  le s  P e t ite s -M a is o n s  ; c ’e s t  E h le r t  d é c la r a n t  q u e  
S c h u m a n n  e n ta s s e  é n ig m e s  su r  é n ig m e s . C’e s t  S c h u 
m a n n  é c r iv a n t  en  18 5 3  : “ W a g n e r  n ’e s t  p a s  u n  
b o n  m u s ic ie n  ; s a  m u siq u e  e s t  u n e  m u siq u e  d ’a m a teu r  
v id e  et d é p la isa n te . » C’e s t  W a s ie le w s k i  tr o u v e n t  b o u r
so u flé e  e t  d é sa g r é a b le  l ’e x p r e s s io n  d e  S c h u m a n n  e t  l ’a c 
c u s a n t  d ’ig n o r e r  la  th é o r ie . C’e s t  H a u p tm a n n  ju g e a n t  
l'o u v e r tu r e  d u  tr è s  g e r m a n iq u e  T a n n c häuser  t o u t  à  
fa it  a tr o c e , lo n g u e , g a u c h e  e t  fa s t id ie u se ;  c ’e s t  S p o h r  
é c r iv a n t  q u ’il s ’y  r e n c o n tr e  b e a u c o u p  d e p a ss a g e s  
fâ c h e u x  p o u r  l ’o r e i l le .  C’e s t ,  en fin , S c h o p e n h a u e r , 
l ’a p ô tr e  du c é lè b r e  “ v o u lo ir  v iv r e  » , qu i p r é fèr e  R o ss in i  
à  B e e th o v e n  : « Q u an d  o n  a  b e a u c o u p  en te n d u  R o ss in i,  
a s s u r e - t - i l ,  t o u t  le  r e s te  p a r a ît  lo u rd  (1) », qu i t r o u v e  
qu e Freischütz  n ’e s t  q u ’u n  “ to u t p e t it  o p é r a  » e t  qu i 
su r  l ’a r t  d e  G lu ck  é m e t  d e b ien  s in g u liè r e s  o p in io n s  : 
« G lu ck  m ’a  to u jo u r s  e n n u y é . . .  la  m u siq u e  d o it  a g ir  p a r  
e l le -m ê m e  ; le s  p a r o le s  s o n t  c h o se  a c c e s s o ir e . . .  L e  s u je t  
d a n s u n  o p é r a  e s t  in d ifféren t ; il n ’e s t  là  q u e  p o u r  a m u 
ser  l ’e s p r it . . .  R o ss in i a  p o u ssé  ju sq u ’à  l ’e x tr ê m e  le  
d é d a in  d e s  p a r o le s  R o s s in i  s e  tr o u v a it  c o n s id é r é  de  
la  s o r t e  p a r  le  p h ilo s o p h e  f lû t is te  c o m m e  un  c o m p o 
s ite u r  d e  " m u siq u e  p u re  " .

T e ls  s o n t  p o u r ta n t  le s  m a îtr e s  d o n t  la  s u p é r io r ité  
s ’affi rm e urbi et orbi à  g ra n d  fr a c a s . T o u t  c e  qui to m b e  
d e  le u r s  lè v r e s  e s t  r e c u e illi  a v id e m e n t c o m m e  p a r o le  
d’É v a n g ile ,  e t  un  é c h o  qui n o u s  p a r v ie n t  d e l ’A m ér iq u e  
du S u d  p r o u v e  q u e c e  p a n u r g ism e  fleu r it  so u s  to u te s  le s  
la t itu d e s . V o ic i, en  e ffe t , q u e M . C ésar T h o m so n , en  
d é p la c e m e n t à  M o n te v id e o , se  la is s e  in te r v ie w e r , e t  
p r o c la m e , p a r  l ’in te r m é d ia ir e  du Musical Courrier de  
N e w - Y o r k ,  l ’e x c e l le n c e  de l ’a rt d e P u c c in i (2) e t  la  
p a u v r e té  d ’in sp ir a t io n  d e  l ’é c o le  fr a n ç a ise  c o n te m p o 
r a in e . L e  v io lo n is te  b e lg e  se  c r o it  a u to r is é , à  c e t  é g a r d , 
à  s e  l iv r e r , e n  b a d in a n t, à  d ’in té r e s sa n te s  c o m p a r a iso n s  
c u lin a ir e s , e t  tr o u v e  n o tr e  m u siq u e  a le r te , sp ir itu e lle ,

(1) Souvenirs de M. de Hornstein. Nette Freie Presse, 1883.
(2) Musical Courrier, 20 novembre 1903.

in g é n ie u s e , m a is  p e s s im is te !  (sic). R e to u r n e z  à  v o tr e  
v io lo n , M o n sieu r  T h o m so n , r e p r en e z  v o tr e  a r c h e t  e t  
v o tr e  c o lo p h a n e , e t  la is s e z - là  la  lit té r a tu r e  ; t o u t  le  
m o n d e  n ’a  p a s  l ’é to ffe  qu i c o n v ie n t  à  u n  a u teu r  g a i.

I l e s t  à  re m a r q u e  q u e l'A lle m a n d , s i  so u p le  e t  s i  
c o m p r é h e n s if  lo r s q u ’il s ’a g it  d e  c o m m e r c e  o u  d ’in d u str ie , 
s ’em m u r e  d a n s  s o n  " m o i " d è s  q u ’il  s e  t r o u v e  e n  fa c e  
d ’un  a r t  qu i n ’e s t  p a s  le  s ie n . L a  v ie i l le  n a t io n  id é a lis te  
e s t  to u te  au  m ilita r ism e  d e fa ç a d e , à  la  m é ta llu r g ie  e t  
a u x  p r o d u its  c h im iq u e s , e t  sa n s  d o u te  s e r a it - c e  tro p  
e x ig e r  q u e  d e d e m a n d er  à s e s  c r it iq u e s  d ’a v o ir  l ’â m e  de  
se s  c o m m is -v o y a g e u r s .

L .  DE LA LAURENCIE

A P R O P O S  D E  " C O U P L É E S  "
p a r  M a r c e l  B o u l e n g e r .

M. Marcel Boulenger me pardonnera de ne parler aujourd’hui 
de son livre. J’ai voulu, avant de le faire, lire les jugements des 
critiques à qui ce romancier vient de jouer un tour assez plaisant 
en déroutant, je crois, leurs esprits.

Certes, disent-ils. c’est là une œuvre charmante, savoureuse, 
et dont l'esprit est de bon aloi. Ces épithètes commencent à nous 
obséder, elles ne compromettent en rien les dispositions malveil
lantes qu’il est bienséant d’apporter pour juger sainement l’œuvre 
d’un homme « sur lequel on est en droit de compter ».

Près de la critique écrite, il en existe une autre : —  « Que 
pensez-vous de Couplées? —  C’est charmant. Evidemment, 
mais... » Et ici commencent mille petites restrictions auxquelles 
il convient de répandre.

Tout le monde est d’accord sur un point : M. Marcel Boulen
ger écrit en français, et même en un très beau français. Il est 
impossible de trouver dans Couplées une phrase qui ne soit 
claire, précise, nécessaire. Puis M. Boulenger a des trouvailles : 
« Le beau cerf dédaigneux » sur lequel se referme la « forêt 
jalouse », etc... En outre, ce roman est d’un art parfait. La com
position m’en parait experte, d’une tenue rare, d’une élégance 
perpétuelle; l’intrigue est d’un intérêt croissant.

Style, technique, tout cela est sans reproche. Il restait donc à 
combattre, sournoisement, les intentions de M. Marcel Boulenger : 
je crois les avoir comprises. N’imaginez pas que je m'en flatte. 
M. Boulenger les a nettement indiquées. Je ne raconterai pas 
l'aventure du roman, je ne m’adresse qu’à ceux qui l’ont lu.

On n’admet généralement pas qu'un athlète puisse servir de 
héros à un romancier. Et pourquoi, je vous prie? Il eût été naturel 
de célébrer les amours d’un homme de lettres, d'un médecin et 
surtout d’un attaché d’embassade. Ces gens sont représentatifs, 
ils ont un état, autour d'eux peuvent s'agencer les décors admis 
pour des passions conventionelles. Mais un athlète... fi donc! 
Rappelez-vous Couplées. Ce n’est pas par fantaisie que M. Marcel 
Boulenger a fait de Marc Thierry un lutteur, un boxeur. . Il avait besoin d’un être sans aucune volonté personnelle, d’un être 
à qui l’on pût dire : Va, agis comme ceci, ou comme cela, —  et il 
fallait aussi que cet être pût réussir. Pour cela, n’était il pas 
nécessaire qu’il eût dans les mains tous les atouts : la force, la 
beauté, une certaine gloire, une gloire publique? Et pourquoi? 
Marc Thierry n’a-t-il pas à être compris et admiré par une femme 
ayant appartenu elle-même au public, par une actrice ? « Ce Marc 
Thierry lui plaisait déjà ; avant que de savoir seulement s’il était 
blond ou brun, elle ressentait une sympathie légère pour ce gar
çon qui avait vaincu en public, sur une scène rudimentaire sans 
doute, sur une estrade, et qu’on allait « lancer » comme une 
grande étoile, et qui goûterait cette semaine l’ivresse inoubliable 
de la gloire... Sylvie se rappelait toujours avec une tendresse
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infinie le bruit des applaudissements... Marc l ’avait fait songera 
tous ces souvenirs... »

Puis pourquoi ne pas élever un être humain comme on entraîne 
un cheval?

Marc Thierry doit faire un mariage : il brisera sans conscience 
tous les obstacles qu’il rencontrera. Il incendie tout naturellement 
un château... puis il se casse les jambes et se tue... et toutes ces 
actions ne pouvaient être accomplies que par un Marc Thierry.

Je passe sur l'analyse délicate du sentiment qui enchaîne Pau
line et Sylvie l'une à l’autre. On n’avait rien écrit sur l’Envie 
« ... qu’un beau jeune homme paraisse, que notre aimable 
baronne (Sylvie) s’en éprenne, et je renonce à l’histoire pour toute 
ma vie si votre filleule (Pauline) n’en tombe pas amoureuse sur 
le champ... Mlle Pauline ne s’occupe que de Sylvie, et s’habille 
comme elle, l’imite passionnément, la regarde sans cesse, la 
surveille, se mêle de toutes ses causeries, survient en tiers quand 
on lui parle... Prendrons-nous cela pour de la tendresse? Ce 
serait trop beau. Pour de la haine? Ce serait absurde... Je l’ai vue 
récemment, moins hautaine, se plaire quinze jours durant à la 
conversation du séduisant dramaturge italien Guiseppe Sartori. 
Mais ce jeune homme était attentif envers Sylvie... »

Et Pauline sera amoureuse de Marc Thierry, deviendra sa 
maîtresse lorsqu’elle le saura aimé par Sylvie. Cet homme les 
sépare et, après l’accident qui le rend invalide, après sa mort, 
Sylvie rentre au théâtre et Pauline « suffoque d'admiration et de 
douleur du triomphe public de sa rivale », Aux bords du lac de 
Côme, où naît l’enfant de l’athlète, elle n’a rien oublié, et un 
matin, en embrassant Sylvie, elle murmure : «Je veux entrer... 
moi aussi... au théâtre... »

C’est en nuances aussi fines, aussi délicates, qu’est étudiée 
l’Envie. Et vraiment il faut féliciter M. Marcel Boulenger de s'être 
joué avec autant d’aisance de mille difficultés.

Al b er t Erlande

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E
La semaine musicale —  on pourrait mieux dire l'année musi

cale — a bien commencé. Le Lieder-Abend de Mme Arctowska, 
qui a eu lieu le 4 janvier, a été un pur régal. D'aucuns diront que 
lorsqu’on a un accent anglo-saxon aussi prononcé que celui de 
l’exquise cantatrice, on ne doit pas s’aventurer à chanter en fran
çais et même en allemand. Cette opinion serait pure cuistrerie en 
présence du charme parfait des interprétations de Mme Arctowska 
et de sa compréhension absolue du Lied. C’est surtout dans les 
mélodies où la diction juste et simple est de rigueur qu'elle a 
montré toute son intelligence d’interprète raffinée, en même temps 
que la perfection de ses moyens vocaux. Le Sorcier de Mozart a 
été détaillé par elle avec une grâce candide délicieuse. Elle a 
donné aux quatre Zigeunerlieder de Brahms une vie intense, un 
caractère chatoyant et pittoresque qui dépassent tout ce que l’on 
peut imaginer. Le Kinder-Lied de Taubert, charmante chose 
conçue dans le style populaire, lui a valu un succès très grand. 
Enfin, les six Lieder de Richard Strauss, qui clôturaient le pro
gramme, ont mis le comble à l’enthousiasme de ceux —  mal
heureusement trop rares —  qui étaient à même d'apprécier la 
haute valeur des compositions du maître allemand et l’interpréta
tion irréprochable que Mme Arctowska en adonnée. Muttertändelsi, 
notamment, a été supérieurement chantée.

—  Le premier concert Barat nous avait laissé un peu froid Il n’en 
a pas été de même du deuxième, dont le point culminant a été 
l’exécution de la Sonate (op. 6) de Richard Strauss pour violoncelle 
et piano. On peut difficilement imaginer une oeuvre plus catégori
quement moderne. Quoique parfaitement équilibrée dans ses 
diverses parties comme dans son ensemble, elle sort violemment 
du moule classique pour se jeter, d’un élan vigoureux, dans ces 
salutaires audaces contemporaines, qu’on ne saurait trop encou
rager parce que, même excessives, elles sont nécessaires. De 
la très belle interprétation que le violoncelliste J. Jacob et M. Ba
rat en ont donnée, on peut conclure que les deux artistes étaient

véritablement imprégnés de cet « amour de l’œuvre » indispen
sable pour la faire vibrer.

Les six Heures claires de Verhaeren mises en musique par 
M. Louis de Serres paraissent avoir été profondément senties par 
le compositeur. Mais s’il en a rendu le dessin avec vigueur, il n’en 
est pas de même de la couleur, toujours si harmonieuse et si 
nuancée chez Verhaeren, malgré ses violences et ses âpretés. L’in
terprétation des Heures claires par M Debusschër semble avoir 
accentué la dureté de coloris de l’œuvre musicale par des éclats, 
de voix et des chevotrements inutiles, contrastant avec de trop 
jolies demi-teintes.

Le programme du concert comportait l'exécution d’un charmant 
trio de Mozart et de la Sonate op. 120 de Brahms pour piano et 
violon. MM. Barat, Chiafitelli et Van Ackeren ont joué ces deux 
œuvres avec correction et pureté

—  Un récital organisé par Mme Clotilde Kleeberg-Samuel pouvait-il 
ne pas être intéressant? La si personnelle artiste a une fois de 
plus démontré, à la séance de jeudi, qu’elle a tout ce qu’il faut 
pour donner à chaque œuvre interprétée une physionomie 
conforme à ce qu’ont senti les compositeurs. Cependant, une 
indiscutable féminité domine son jeu et lui fait exprimer beau
coup mieux les compositions dans lesquelles le côté gracieux, 
sensitif ou impressionniste a le pas sur le sentiment grave et 
l’austérité puissante et profonde. C’est ainsi qu’on peut lui reprocher

 de n’avoir pas donné au Prélude, Choral et Fugue de César 
Franck toute l’ampleur désirable, tandis que la jolie sonate op. 14 
de Beethoven, et surtout la Sonate en si mineur de Chopin, ont 
trouvé en elle une interprète d’élite, profondément consciente du 
sens de ces œuvres.

Il y avait au programme quelques productions intéressantes de 
l’école française moderne, depuis Bidet jusqu’à Debussy : c’est 
assurément la Danse de l’auteur de Pelléas qui a fait le plus 
l’impression. Mme Kleeberg en a rendu d’une façon parfaite la 

délicieuse atmosphère « corotique » (avec quelque chose de plus 
que chez Corot : de la vie, peut-être? Ce magicien de Debussy 
saurait faire vivre ce qui est mort !)

. Ch V,

L’affluence des auditeurs est telle aux séances Engel-Bathori 
que les deux excellents artistes ont été obligés de quitter la salle Gaveau, trop exiguë, pour s’installer à la Grande Harmonie.

S’il faut féliciter de l’empressement du public les organisateurs de ces charmantes matinées musicales, on peut regretter, d’autre 
part, l ’intimité du local qu’ils viennent d’abandonner. Dans 
le vaste vaisseau de la Grande-Harmonie, l’acoustique est déplo
rable. Toutes les finesses de l’art délicat, nuancé, précieux de 
Mme Bathori et de son partenaire s’effacent. La voix porte mal, 
résonne en échos. Le texte des mélodies devient insaisissable 
quand le débit se précipite. Mais qu’y faire? —  A moins d’utiliser 
la salle du Conservatoire, qui, en dehors des quatre concerts de 
la saison et des concours du mois de juin, ne sert jamais à rien?

La séance de mercredi passé, septième en date, fut consacrée 
à Emmanuel Chabrier, dont M. Engel et Mme Bathori firent 
revivre, par un choix judicieux d’œuvres vocales et pianistiques, 
la personnalité ardente, à la fois si joyeuse, si bouffonne et si 
profondément artiste.

Le Credo d'amour, l'Ile heureuse, la Bourrée fantasque pour 
piano, des fragments du Roi malgré lui et de Briséis furent 
particulièrement applaudis et valurent aux interprètes un succès 
chaleureux.

A l’entrée de la salle, un dessin .de M. José Engel rappelait 
avec fidélité la figure réjouie et ironique du grand et modeste artiste 
dont la renommée est désormais solidement établie.

Mercredi prochain, huitième matinée : La Chanson française. 
Trente chansons et chants populaires empruntes aux recueils de 
Catulle Mendès, Bourgault-Ducoudray et Périlhou. Le mercredi 
suivant (20 janvier), œuvres de Pierre de Bréville. Le 27, séance 
consacrée à Bach et Beethoven, avec le concours d’Eugène Ysaye. 
Ce jour-là, ce n’est plus la Grande-Harmonie, mais le théâtre de 
l’Alhambra que les artistes devront louer ! O. M.
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C o n c e r t s  a n n o n c é s  :
Pour rappel, aujourd'hui dimanche, à 2 heures, au théâtre de 

la Monnaie, deuxième concert populaire sous la direction de 
M. S. Dupuis avec le concours de M. Kreisler, violoniste.

Le lundi 18 janvier, à 8 h 1/2, concert de Mlle Gaëtane Britt, 
harpiste, et de M. H. Britt, violoncelliste, avec le concours de 
MM. Sadler, violoniste, L. Van Dam, professeur au Conservatoire, 
et E. Britt, pianiste (Salle Erard.)

Mme Marguerite Bonheur, pianiste, donnera par invitation un 
concert avec orchestre à la Grande-Harmonie le jeudi 21 janvier, 
à 8 h. 1/2, avec te concours de Mlle Carlhant et de M. Henri Seguin 
Chef d'orchestre : M. François Rasse, du théâtre royal de la Mon
naie. Les demandes d’invitations peuvent être adressées par écrit à 
M. René Devleeschouwer, 126, rue des Deux Eglises, jusqu’au 18 janvier.

Le samedi 23 janvier, à 8 h. 1/2, aura lieu à la salle Erard un 
concert donné, par Mlle Louise Desmaisons, pianiste, avec le 
concours de  M. Georges. Sadler, violoniste. Au programme : 
Grieg, Chopin, Boccherini, Veracini, Scarlatti. Zarzicki, T. Dubois.

M. Eugène Ysaye annonce pour le 24 janvier son deuxième 
concert symphonique,  avec le concours de Mme Maria Gay. Parmi 
les nouveautés orchestrales qu'il fera entendre figurent les Trois Nocturnes, dont l'un avec seize voix de femmes, de Claude 
Debussy, une œuvre de M. Duisens et Catalogna d’I. Albeniz. Nous apprenons que M. Vincent d’Indy viendra diriger au concert 
du 13 mars sa nouvelle symphonie.

Mme Emma Birner donnera le jeudi 28 janvier, à 8 h. 1/2, à 
la salle Leroy, 6, rue du Grand-Cerf (porte Louise), une soirée de lieder modernes. Au programme t Brahms, Rimski-Korsakow, 
Glazounow, Sokolow, Weingartner, Chausson, Duparc, Busset, 
Debussy, De Greef, Lekeu, Fauré, Saint-Requier, etc., dont une 
grande partie en première exécution.

A cause d’une circonstance indépendante de la volonté du 
directeur, le deuxième des Concerts Nouveaux, annoncé pour 
dimanche prochain, est remis au lundi 1er  février, à 8 h. 1/2, 
salle Gaveau, 27, rue Fossé-aux Loups. Il aura lieu avec le con
cours du trio de la La Haye.

M. Crickboom, directeur des Concerts philharmoniques de Bar
celone. se propose de donner à Bruxelles quatre concerts dont le 
premier sera consacré à J.-S Bach (avec le concours du pianiste 
Jean du Chastain et de Mme M. Gay). le deuxième à Beethoven 
(M. Risler), le troisième à Schumann (M. A. Degreef), le quatrième 
à César Franck et à Vincent d'Indy (M. Théo Ysaye). Ces concerts 
auront lieu de mois eh mois à la Grande Harmonie Le premier 
est fixé au 12 février. Une séance extraordinaire sera consacrée, 
hors de l’abonnement, le 19 du même mois, à l’œuvre d’Er
nest Chausson.

B I B L I O G R A P H I E
L e  T ou r du m o n d e  Journal des voyages et des voyageurs.

Nouvelle série, 9e année, 1903. Hachette & Ce.Un e  e x t r ê m e  v a r i é t é  d a n s  l e s  r é c i t s  d ’e x p l o r a t i o n s  e t  d e  d é c o u 
v e r t e s ,  c i n é m a t o g r a p h i é s  p a r  l e  d e s s i n  e t  la  p h o t o g r a p h i e .

A signaler le voyage du capitaine Lenfant aux rapides, du 
Niger, l’instructif voyage de M. Guerlac à Cuba, le pathétique 
récit de l’expédition au pôle Nord, sous la conduite du duc des 
Abruzzes, le journal d’un officier au corps expéditionnaire de 
Chine, une étude de M. du Boscq de Blanmont sur l'irrigation de 
l’Egypte, la pittoresque odyssée d’un voyage de M. de Beaumont 
au Maroc, la reconstitution de l'antique cité de Tamgad, récem
ment exhumée des sables Plus particulièrement pour les lecteurs 
de ce journal là belle étude du marquis degli Albazzi sur Assise, 
une agréable promenade de M. Émile Deschamps à l’île de Poulo- 
Sinang, les pages vivantes que M Gustave Geffroy consacre à la 
Bretagne du Centre, à ses sites, a ses monuments, à ses cambuses.

! L e J o u rn a l de la  jeu n esse , Année 1 9 0 3  vol. Hachette &,,Ce .

De dramatiques, pittoresques, amusants récits de Pierre Mael, 
G. Toudouze, de Jeanroy, Jacquier , etc., d’abondantes et intéres
santes actualités scientifiques, ethniques, artistiques;  géogra
phiques, industrielles, sportives, accompagnés d’une illustration 
signée des talents les plus adroits, — tel ce recueil célèbre.

___________

P E T I T E  C H R O N I Q U E
Deux expositions intéressantes s’ouvriront à Bruxelles samedi’ 

prochain : Au Musée moderne, le XIIe Salon annuel du Cercle, Pour l’A r t ; dans l’ancienne galerie Somzée, ‘256, rue Royale,, 
l’exposition de l’A rt au X V I I I e siècle, organisée par là Société 
française de bienfaisance.

Les ouvrages des six concurrents au Prix de Rome (sculpture) 
sont exposés au Musée moderne, ou le public est admis a 
les visiter de 10 à 3 heures.

Le sujet était Cain errant après la mort d'Abel, « thème neuf 
et vraiment inédit, qui témoigne heureusement de l’imagination 
féconde des commissions officielles », ainsi que le fait remarquer 
un de nos confrères. Le premier prix a été, on le sait, décerné à 
M. Ghysen, le second à MM. J Marin et Collard.Il y quinze jours l’éditeur Hegner, de Leipzig, publiait sous le1 
titre : Die Lieben im Menschen, une très littéraire traduction, par
le Dr Paul Adler, du célèbre roman de Camille Lemonnier, L'homme en amour, avec une remarquable préface du poète 
Stefan Zweig. La censure allemande vient de faire saisir le livre 
dans toute l’Allemagne.

Comme le dit le Petit Bleu, ces absurdes poursuites ne feront 
qu’ajouter au succès que toute l’intellectualité allemande a fait 
aux œuvres puissantes et saines de notre grand écrivain.

Ajoutons que l’éditeur s’est aussitôt pourvu en appel.  
Sous le titre Le Jardinier de la Pompadour, notre collaborateur 

Eugène Demolder publie dans le Mercure de France un roman 
qui unit au charme d’une écriture élégante et d’un récit piquant 
l’attrait d’une fidèle reconstitution des mœurs, des coutumes, des 
habitations, des parcs, de toute la vie du XVIIIe siècle étudiée 
d’après les documents de l’époque et minutieusement évoquée dans 
ses plus petits détails. C’est une œuvre dont l’exactitude histo
rique double l’intérêt littéraire.

L'existence dès virtuoses.
De plus en plus se précipite la vie. Celle des virtuoses, dont 

jadis quelques rares voyages à l’étranger constituaient l’evéne
ment, est devenue une industrie terrifiante qui exige plus de res
sort et d’endurance physique que les travaux des mines. L’exem
ple de M. Eugène Ysave. qui promène tout l’hiver son merveilleux 
archet du midi au nord, de l'est à l’ouest, sans interruption, 
ayant à peine le temps de dormir en chemin de fer ou en bateau, 
n’est-il pas caractéristique? Dernièrement il revint enfin à Bruxel
les. Il y resta... six minutes, le temps d'embrasser à la gare sa 
femme et ses enfants entre l’express qui le ramenait de Glasgow 
et le rapide qui l’emmenait à Saint-Pétersbourg!

Les membres du Quatuor Schörg emboîtent le pas à Eugène 
Ysaye. Mais du moins ont-ils l’avantage sur lui de ne pas voyager 
seuls. Ils peuvent faire un whist en chemin de fer! Après trois 
mois de courses vagabondes et un repos de trois semaines à. 
Bruxelles les voici repartis, les fervents , quartettistes. Berlin,' 
Hambourg. Munich, Prague, Vienne, la Hongrie, le Danemark, la 
Suède, la Norvège, la Russie les applaudiront tour à tour. Et ce 
n'est qu’en avril qu’ils viendront prendre langue parmi nous.

La neuvième représentation du Roi Arthus, dont le succès a 
été si éclatant, sera donnée vendredi prochain à bureaux fermés 
pour les membres de la Grande-Harmonie, qui ont demandé ce 
spectacle. ’ 



L'ART MODERNE

Mme Chausson assistait mardi dernier à la représentation de 
l’œuvre de son mari, en compagnie de M. et Mme Henry Lerolle 
et de M. et Mme Jean Lerolle. Elle a été heureuse de constater que 
depuis le premier soir l’exécution avait gagné encore en cohé
sion, en expression et en nuances.

Après le deuxième acte, elle est allée féliciter chaleureusement 
les excellents interprètes ainsi que M. Sylvain Dupuis, qui conduit 
toujours son orchestre avec la probité, le respect et la ferveur 
artistiques qui le guidèrent au cours des études de celte impor
tante partition.

Deux rappels ont, à l’issue de chaque acte, affirmé le succès 
persistant de l’œuvre. Parmi les nombreux, artistes présents, 
citons les statuaires A, Charpentier et Ch. Samuel, Mme Kleeherg- 
Samuel, les compositeurs P. Coindreau et G. Hüberti. M. et Mme Théo Ysaye, M. et Mme M. Crickboom, Mme Eugène Ysaye, le 
peintre A. Bastien, lé violoncelliste Gaillard, etc.

Le théâtre du Parc, qui vient de faire une excellente reprise du Monde où L'on s'ennuie avec Mmes de Villers, Malvau, MM. Joffre, 
Rover et Preynère dans les rôles principaux, annonce pour 
mardi prochain la première représentation de l'Article 266, 
comédie inédite de M. Ernest Hallo, précédée de la Huche, un 
acte de M. Chantemerle (répétition générale demain lundi, réservée 
aux membres de la conférence du Jeune Barreau et à leurs invi
tés). Jeudi, représentation de M. Lugné-Poe et de la troupe de 
l’OEuvre : Maison de. poupée , d’Ibsen. Vendredi. Salomé, d’Oscar 
Wilde, par la troupe du .théâtre des Arts, de Berlin, avec confé
rence explicative par M. G. Vanor. Les 18 et 19, représentations 
de Mounet-Sullv : Hame t  et Œdipe-Roi.Il y a quinze ans, Maison de poupée fut par excellence la pièce 
de polémique des ibsénistes. C’est par cette œuvre que le maître 
S c a n d i n a v e  s’imposa à l’admiration de l'Europe latine, parce 
qu’elle est la plus accessible aux esprits méridionaux encore in
suffisamment préparés à recevoir le fort enseignement d’Ibsen.

Tout avait été dit sur Maison de poupée depuis la préface de 
M. Edouard Rod dans la première édition française des Revenants 
jusqu’à la conférence ;de M,. Pie: re Nozière qui prologua les soi
rées de Maison de poupée à l’OEuvre en octobre dernier, mais ce 
qui n’avait pas encore été révélé dans son harmonieuse intégrité, 
c’était la Nora ibsénienne telle qu’elle avait été conçue par le 
maître, telle qu’elle fut réalisée par Mme Su/.anne Desprès.La critique parisienne tout entière a consacré à la création de

l’originale et puissante artiste des éloges sans restrictions. Et ce 
sera pour Bruxelles une rare bonne fortune que de pouvoir 
l’applaudir jeudi dans ce rôle admirable.

Le gouvernement français a enfin levé l’interdiction qui pesait 
sur Ces Messieurs, dont le théâtre Molière poursuit avec un succès 
persistant les représentations.

Les contrats passés avec divers auteurs obligent M. Munié à 
arrêter la brillante carrière de l’œuvre de G. Ancey, qui sera 
jouée pour la dernière fois le jeudi 21 courant. Cette date sera celle de la soixante-et-unième représentation. 

L’auteur termine en ce moment une pièce en cinq actes intitulée Prêtre laïque. [Le prêtre laïque,. c’est le médecin qui,' par les 
secrets qu’il en tire forcément; par l'aveu, souvent, de s’es vices ou 
de ses faiblesses, sait prendre sur la femme un empire compa
rable à celui du prêtre.

Une soirée littéraire, musicale et théâtrale consacrée aux poètes 
belges et français sera donnée demain lundi, à 8 heures, à la 
Grande-Harmonie, par M. Sainvictor, avec le concours de 
Mmes Nancya, Sainvictor, de Montalois, Lavarerine, de MM. Coulon, Lavarenne et Désirant. Cette séance offrira un intérêt peu 
banal s'il faut en croire le programme, d’où nous extrayons cette 
annonce alléchante :

« M. Sainvictor ne déclame pas les poésies; il les joue. Ce genre nouveau et le caractère éminemment national et patriotique 
du programme, joints au talent des artistes et à l’originalité de 
cette fête, seront, nous n’en doutons pas, d'un grand attrait pour 
MM. les sociétaires et leurs dames. Le programme se compo
sera d’un mélange de morceaux sérieux et gais, et d’une comédie.»

Les peintres Gaston de Biemme, Armand Laureys et Paul Ster- 
pin exposeront au Cercle Artistique du 11 au 20 janvier. Ouver
ture de l’exposition demain lundi, à 2 heures.

A la liste des exposants belges de l’Exposition d'Helsingfors 
il faut ajouter M. Jacob Smits, ainsi que celui-ci veut bien nous le 
faire remarquer.

Une nouvelle revue mensuelle, de littérature, En A rt, parait à 
Bruxelles depuis le 1 r janvier sous la direction de M. Ch. Dulait;

Rédaction et administration : 57, rue Potagère. Abonnements : 
Belgique, 6 francs; Etranger, fr. 7-50. !
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L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à. l'essa i, p en d a n t un 
m ois, a u x  p erso n n es qu i n ou s en fon t la  dem ande ou 
qu i n ou s so n t in d iq u ées  p a r  nos ab on n és.

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à  l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on ne d és ire  p a s  s ’y  abonner.

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v e n te , à, P a r is ,  à. la  l ib r a i
r ie  R . F lo u ry , 1, b o u le v a r d  d es C apucines.

S O M M A I R E
Heures romaines. S. Maria di Loreto. La " Sainte-Suzanne " deF. Duquesnoy ( F i e r e n s - G e v a e r t ) .  — Chronique littéraire ( G e o r g e s  

R e n c y ) .  — Le Deuxième Concert populaire (O. M.). — Nouveaux 
Concerts d’Anvers (E. Y ) . — La Musique à Paris. Concert 
de la Société nationale (M .-D. C ). — Cercle artistique de Gand. M mes c. Voortman; A. De W eert; Mlle Robyns; M M . P irenne et De Saegher (F . V. E ). - Publications d’art. Sur quelques peintres de Sienne (O. M.) — Chronique judiciaire des Arts. Les Marchands 
de billets de théâtre. — Petite Chronique.

HEURES ROMAINES
S. M a r ia  di L oreto . L a  « S a in te -S u za n n e » 

de F . D u q u esn oy.
S . M a ria  di L o r e to  fu t  c o m m e n c é e  p a r  A n to n io  le  

J e u n e , le  p lu s  i l lu s tr e  d es S a n  G a llo . Il v e n a it  de F lo 
r e n c e  e t  s ’in t itu la i t  " a r c h ite c te  e t m e n u is ie r  " . B r a 
m a n te  le  p r o té g e a , le  n o m m a  su r v e il la n t  d e s  tr a v a u x  de  
S a in t -P ie r r e . T r è s  in é g a l d a n s s e s  p a la is ,  é g l i s e s ,  f o r t i 
f ic a t io n s , i l  s ’é le v a  un  jo u r  a u  n iv e a u  d es p lu s  in sp ir é s . 
I l e s t  l ’a u teu r  du p a la is  F a r n è se  p o u r  le q u e l i l  c o n ç u t  le s  
fa m e u se s  fe n ê tr e s  à  ta b e r n a c le s . Il a d o p ta  a v ec  e n th o u 

sia sm e  le  s ty le  de B r a m a n te . L e T e m p ie tto  v e n a it  à  
p e in e  d ’ê tr e  c o n s tr u it  ; le s  d e ss in s  de S a in t -P ie r r e  du 
V a tic a n  é ta ie n t  à p e in e  a c h e v é s  q u ’A n to n io  d a  S a n  
G a llo  c o m m e n ç a  la  c o n s tr u c t io n  d e S . M a ria  di L o r e to  
en  1 5 0 7 . E x té r ie u r e m e n t la  p e tite  é g lis e  a  la  s im p lic ité  
e t  la  r o b u ste sse  d es œ u v r e s  a p p a r ten a n t à  la  p h a se  
p r im itiv e  d ’un s ty le .  Q ue l ’o n  c o n s id è r e  l ’é g lis e  v o is in e  
du S a in t-N o m -d e -M a r ie  e t  l ’o n  m e su r e r a  la  d éca d en ce  
de l ’a r c h ite c tu r e  à  c o u p o le s  du XVIe a u  XVIIIe s iè c le .

P a r  u n e  d isg r â c e  s in g u liè r e , A n to n io  n ’eu t p o in t  la  
jo ie  d e c o u r o n n e r  s e s  œ u v r e s  m a îtr e s se s . M ais la  la n 
te r n e  d é ch iq u e tée  q u e  G io v . d e l D u ca  h is s a  su r  l ’é g lis e  
d e S . M aria  d i L o r e to  a c c e n tu a  la  g r â c e  p u issa n te  du  
d ô m e , e t de m ê m e  l ’o r ig in a le  h a r m o n ie  du P a la is  F a r 
n è se  n e  fu t p o in t  d é n a tu r é e  p a r  la  c o r n ic h e  de M ic h e l-  
A n g e .

L ’in té r ie u r  d e  S . M a ria  di L o r e to  s ’e n la id it  so m p tu e u 
se m e n t  de s tu c s  e t  d e d o r u r e s . S ix  s ta tu e s  d e  m a rb re  
o r n e n t  le  c h œ u r . C inq d ’e n tr e  d ’e l le s  p a r tic ip e n t  d e la  
m é d io c r ité  du  ca d re . L a  s ix iè m e  e s t  l ’e x q u ise  Sainte- Suzanne du F la m a n d  F r a n ç o is  D u q u esn o y .

« F r a n c e sc o  il F ia m m in g o  » é ta it  d é jà  l ’a m i du P o u s 
sin  e t  d e l ’A lg a r d i, le  p r o té g é  du c o n n é ta b le  P h ilip p e  Co lo n n a , l ’a u te u r  du c é n o ta p h e  d 'H u g u es v a n  U fflen  
à  S . M aria  d e l l ’A n im a  e t  l'o r n e m a n is te  g é n ia l  du  
b a ld a q u in  d e S a in t -P ie r r e , lo r sq u e  le s  b o u la n g e r s  de  
R o m e  lu i c o m m a n d è r e n t  c e t te  Sainte-Suzanne  p o u r  la  
c h a p e lle  de le u r  c o r p o r a t io n . L e s  su c c è s  d e F r a n c e sc o  
D u q u e sn o y  so u le v a ie n t  l ’e n v ie . « Il n e  m a n ie  qu e la  
g la is e ,  la  c ir e  e t l ’iv o ir e , d isa ien t  s e s  b o n s a m is , e t no  
ré u ss it  qu,e, le s  a m o u rs  e t  le s  a n g e s . » L e  F ia m m in g o
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répondit par la Sainte-Suzanne de marbre. Il y travailla 
pendant trois ans. Tout en s’inspirant de l’Uranie capi
toline, il multiplia pour sa statue les études d’après 
nature. Casta Suzanna  dit-on parfois, tant elle a 
d’exquise réserve dans le geste qui tend la palme et 
désigne la Sainte Table au peuple. Jamais l’expression 
chrétienne n’a plus tendrement sanctifié le rythme anti
que. Comment dire l’harmonie de ces formes saintes ? 
La tète est petite, de dimensions grecques ; le dessin des 
bras, le contour infléchi du corps, les plis du vêtement 
sont d’une séduction souveraine. Le maître délicieux des 
angelots et des bambini s’est révélé ici le plus grand 
interprète de la beauté féminine qu’ait connu lé XVIIe siè
cle. « C’est une des plus belles statues qu’on puisse 
voir », déclarent Bellori et Cicognaro. « La meilleure 
statue peut-être du XVIIe siècle, dit Burckhardt. Sans 
être l ’égale de la sculpture antique, une telle œuvre 
aurait dû suffire pour faire honte à tous les artistes 
contemporains de leurs erreurs. «

La Sainte-Suzanne n’est point flamande. Les artistes 
ne s'observaient point alors pour exprimer leur race. 
La théorie du milieu et la « note flamande » sont des 
abstractions modernes. Duquesnoy n’écoutait que la 
nature et l’enseignement des chefs-d’œuvre antiques. 
Comme Van Dyck il répugnait d’instinct à la vulgarité. 
Plut au ciel que beaucoup de Flamands d’aujourd’hui, 
leur ressemblassent ! La Sainte-Suzanne d’ailleurs n’est 
pas plus romaine ou italienne que flamande. On dirait 
une statue française. Elle est plus voisine de Jean 
Goujon que du Bernin. A. la voir on comprend l ’admi
ration fraternelle du Poussin pour Duquesnoy. Un même 
idéal abritait les deux maîtres contre les licences du ba
roque. Ils partagèrent les mêmes joies sévères et hautes. 
Ils rencontrèrent les mêmes haines.

Ils s’étaient connus jeunes. Poussin avait commu
niqué à Francesco sa religion du dessin; Francesco 
avait appris au Poussin l ’art de modeler. Jamais leur 
affection ne faillit. Le sublime artiste français voyait 
dans Duquesnoy le seul sculpteur capable de perpétuer 
la grande tradition de J. Goujon. Devenu peintre de 
Louis XIII, le Poussin décida Richelieu à attirer en 
France l’auteur de la Casta Suzanna. Un brevet de 
sculpteur royal fut signé; traitement, indemnité, loge
ment, tout se régla sans retard, avec largesse. Douze 
élèves devaient être confiés à Francesco.

Le grand artiste flamand était malade à Rome quand 
lui parvinrent ces bonnes nouvelles. Elles lui rendirent 
quelque force. L’accalmie fut courte. Les préparatifs de 
départ achevés, le mal reparut. On mettait alors la 
Sainte-Suzanne  en place. Soit accident, soit malveil
lance, la statue tomba et faillit se briser. Les souffrances 
de Duquesnoy augmentèrent. Il dut quitter Rome pour 
changer, d’air et de milieu. Son frère Jérôme, accouru 
d’Espagne, l’accompagnait. Tous deux parvinrent à

Livourne. La faiblesse de Francesco était extrême. En 
quelques semaines la fièvre l’emporta. Il avait quarante- 
huit ans.

On a prétendu à to rt qu’il fut empoisonné Les uns 
ont chargé de ce crime un orfèvre bruxellois, André 
Ghysels, qui assista le Fiammingo à ses derniers 
moments ; d’autres ont désigné comme le meurtrier de 
François son frère le sculpteur Jérôme, pitoyable héros 
d’un scandale tragique. Jérôme, artiste souvent exquis 
et parfois confondu en Belgique avec François, fut brûlé 
à Gand pour crime de sodomie. Sa mémoire s’en trouve 
suffisamment noircie; il n’est point nécessaire d'y 
ajouter l’odieux d’un fratricide. François mourut affaibli 
par ses travaux et peut-être empoisonné par l’envie. Il fut 
enterré dans l’église des Frères mineurs de Livourne, où 
nulle épitaphe ne commémore son génie.

F ie r e n s -G e v a e r t

BIBLIOGRAPHIE. — B u r c k h a r d t , L e Cicérone. M e l a n i, Architt. 
italiana. De B u s s c h e r , Biog. nationale (art. Duquesnoy). F é t i s , 
Artistes belges à l'étranger . M a r c h a l , Sculpture et orfèv. bel
ges, etc.

C H R O N IQ U E  L IT T É R A IR E

Il y  a quelque tem ps, à propos d ’u n e  m éprise su r leur natio 
nalité, les R osny (1) furen t am enés à s ’expliquer publiquem ent 
su r leur naissance et leurs origines. J ’ai, pour m a p art, reçu 
d ’eux une le ttre  où ils établissent leu r parenté avec une foule de 
peuples et de sangs différents. Pu isqu’ils le  d isent, je  les crois 
volontiers. Mais ne trouvez-vous pas q u ’une façon de trancher la 
question serait de les faire tout bonnem ent citoyens du m onde 
prim itif, de cette vague E uropide parcourue d ’anthropopithèques 
m i-conscients et d ’une faune étrange et m onstrueuse, q u ’ils évo
quent avec tant d ’a rt dans leurs beaux récits? S’ils y situent fran
chem ent les aventures q u ’ils racontent ou si, p lutôt, ils consen
tent à entourer celles-ci du décor m oderne, toujours ils tém oignent 
d 'u n  sens m iraculeux de ces époques disparues où l ’hom m e, e n 
core à moitié plongé dans la bête, goûtait la vie avec une acuité 
que nous n ’avons plus. Ce qui constitue leur originalité puissante, 
c’est qu ’ils sont parvenus à m ontrer, sous les m anifestations les 
plus banales de l ’existence m oderne, l ’instinct du fauve prim itif 
qui survit en nous m algré tan t de siècles de civilisation.

L 'un de leurs dern iers livres de contes, L 'E pave, est caracté
ristique à cet égard. Il renferm e des histoires variées où l’am our, 
la haine, la peur, la  jalousie jouent leur éternel rôle hum ain. 
Mais tous ces sentim ents y sont renouvelés, recréés en quelque 
sorte, par les circonstances bizarres, par un  je  ne sais quoi d ’in é
d it e t de troublan t que leur ont conféré leurs auteurs. Si l’am our 
s’em pare d ’un personnage, il sem ble que ce soit le p rem ier hom m e 
qui ait aimé su r te rre. Toutes les femmes sont des Éves m y sté
rieuses, venant, à travers m ille obstacles, du prem ier m atin du 
m onde. Un anachronism e audacieux conduit des explorateurs dans 
une contrée inconnue où les éléphants se sont asservi les hom m es

(1) L ’Épave, par J.-H. R o s n y . Paris, librairie Plon.
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Les amants conquièrent leurs maîtresses avec des âmes prêtes au 
meurtre. Toujours, sous les vêtements modernes, c’est l ’huma
nité ardente, sensuelle et passionnée des âges primitifs. Et il faut 
dire bien haut que les Rosny,qui nous l’ont ainsi révélée, doivent 
être placés parmi les meilleurs, les plus artistes et les plus 
probes écrivains de ce temps.

★¥ *

Au surplus, qu’est-ce qui est intéressant dans l’art? Ce qui 
confesse l ’homme. Malgré tout, c’est moi-même que je cher
che, partout. Nous avons en nous, au moins en puissance, tou
tes les sensations, tous les sentiments. Dans l’œuvre d’art, nous 
voulons trouver un moyen de les éveiller et de compléter ainsi 
notre vie. Les grands artistes sont ceux qui, dans des décors nou
veaux, à travers des aventures nouvelles, savent nous peindre, 
avec un relief nouveau, la figure humaine.

Qu’est-ce qui nous charme si délicieusement dans les Vacan
ces d'un jeune homme sage (\) de M. Henri de Régnier? Le style 
sûr et discret du livre ? L’évocation d’un milieu provincial savou
reux? Quelques types amusants des manies d’une petite ville? 
Sans doute, tout cela est ravissant. Mais cela ne suffirait pas à 
expliquer l ’attrait tout particulier de ce roman.Il provient,cet attrait, 
d’une peinture exacte et suggestive d’un homme adolescent. Au 
moyen de quelques traits qui restent, choisis avec un goût qui 
n’appartient qu’à lui, l ’auteur a fixé définitivement celle figure 
Georges Dolonne, tout en demeurant un personnage parfaitement 
caractérisé, prend la valeur d’un type et chacun de nous s’est 
reconnu en lui. 0 cet âge qui attend l’amour î II semble que 
l ’univers entier ne soit occupé que de cette pensée. Toutes les 
femmes sont désirables. Toutes incarnent le mystère adorable; 
autour de ces adolescents flotte on ne sait quelle atmosphère de 
volupté que Baudelaire a chantée et qui attire le baiser de celles 
qui ont déjà appris à aimer. C’est ainsi que Georges Dolonne, 
un beau soir, prit entre ses lèvres les lèvres de M“ e d’Esclaragues 
et qu’il termina ses vacances dans le grand frisson de l’amour.

★* *

J’imagine que Laforgue (2) eût bien aimé le roman de M. de 
Régnier et s’y fût reconnu tout entier. Lui aussi aima l’amour, lui 
aussi le souhaita passionnément à toutes les pages de sa vie. 
Quand il le trouva enfin, il l ’avait trop longtemps cherché : il 
mourut de sa trouvaille. Mais aussi, quel amour il rêvait ! Et 
quelle femme impossible, chair parfaite, âme sublime, esprit sans 
défaut, il prétendait aimer! Laforgue fut, toute sa vie, un « diffi
cile ». On peut entendre par là ce que les ménagères entendent 
familièrement : un monsieur qui fait le dégoûté et qui n’est jamais 
content. Laforgue n’était content ni des autres ni de lui-même. 
Deux êtres luttaient sans cesse en lui : un étonnant orgueilleux 
qui se donnait à soi-même du génie à travers la figure et un cri
tique sagace qui ne se leurrait pas sur ses propres défauts. Le 
premier lui a inspiré un tas de pièces de vers et quelques contes 
d’une fantaisie prétentieuse, intéressante peut être, mais qui 
manque essentiellement de logique et de vraie beauté. Le second,

(1) H e n r i d e  R é g n ie r . Les Vacances d’un jeune homme sage. 
Paris, Mercure de France.

(2) Œ uvres complètes de J u l e s  L a f o r g u e  : Mélanges posthumes.
. Paris, Mercure de France.

qui apparaît çà et là, triomphe dans une strophe, dans un poème, 
dans une page de prose et surtout dans ces Mélanges posthu
mes où gît à mon sens le meilleur Laforgue et où l’on peut voir 
ce qu’il aurait réalisé si la vie lui avait permis de s’arracher à ce 
rôle de Pierrot fumiste qu’il avait trop longtemps assumé.

★* *

A toute chose, en art, il faut préférer la simplicité, la sincérité. 
Parfois, des esprits qui en sont très éloignés par nature, les trou
vent au contact de certains sujets empruntés à la vie des humbles. Il s’en est fallu de peu, par exemple, que William Ritter, cet 
étrange écrivain dont l ’œuvre est mi-allemande et mi-française, 
ne réalisât, dans sa Fillette slovaque (1), une épopée familière de 
premier ordre. L’histoire d’Anicka, la petite fille slovaque, quisYu 
va servante au loin, c’est l’éternel exil des races humiliées et qui 
ne trouvent plus, chez elles, le pain quotidien. Elle demeure fidèle 
à son ami, à son pays. Et, s’il n’v avait rien d’autre dans le 
roman, elle resterait peut-être, comme Mignon, le symbole sim
ple de la nostalgie patriale. Mais il est dangereux, quand on est 
William Ritter, c’est-à-dire un esprit trop nourri d’esthétique, 
trop épris d’art moderne, il est dangereux de s’attaquer à de 
pareils sujets. On veut les grandir en y introduisant des idées 
philosophiques. On les alourdit en les parant d’un style trop 
savant. Et l ’on écrit, comme il l ’a fait, un livre très méritant, 
rempli d'excellentes choses, mais qui se lit avec peine juqu’au 
bout.

A M. Paul Mussche, l’auteur des Jardins clos (2), il faudrait 
adresser un reproche tout différent. Il est trop simple, lui. Il 
n’est ni assez philosophique ni assez savant. Un poète, sans 
doute, n’a pas besoin, pour me charmer, de me raconter en vers 
la découverte du radium. Mais enfin, on souhaiterait que, sous le 
titre charmant de ses rimes, se devinât une pensée, un senti
ment fort, ce quelque chose de personnel qui donne aux confi
dences poétiques une valeur d’éternité. M. Mussche n’a pas de 
prétentions si hautes. Il est séduit par un beau clair de lune et il 
le dit familièrement, au moyen d’images qu’il n’a pas inventées, 
dont tout le monde se sert et que toutlemonde comprend. Comme 
il a lu beaucoup les romantiques, il ne dédaigne pas d’utiliser 
leur attirail qu’on a, juge-t-il, mis trop tôt au rancart. Les che
valiers, les coursiers, les guerriers, les casques, les cuirasses, 
les glaives, les coupes, le vaisseau pavoisé, l ’abîme profond de la 
mer, la barque d’amour, tout cela défile en un cortège où nous 
saluons mille connaissances au passage. Au loin, on entend tinter 
la cloche du monastère...

Et c’est dommage, vraiment, qu’un poète dont l’âme vibre avec 
une sincérité et une profondeur qui apparaissent cà et là dans 
l’œuvre, ne se montre pas plus difficile pour lui-même. C’est 
dommage qu’il ne se contraigne pas à serrer de plus près son 
idée, à la rendre au moyen de formules plus neuves et à varier 
davantage son inspiration. Il faudrait d’abord qu’il pût se laver 
complètement de ses lectures et se condamner à ne plus lire un 
vers de sa vie. La route de l’originalité est ardue et solitaire. 
Mais on y trouve, au bout, l’accueil divin de la Beauté.

(1) W il l ia m  R i t t e r , Fillette slovaque. Paris, Mercure de France.
(2 ) Les Jardin clos, poèmes, par P a u l  M u s s c h e . Paris, Société 

française d ’im primerie et de librairie.
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On y trouve aussi la joie d ’être jugé et com pris par des criti
ques dignes des auteurs q u ’ils analysen t. Quand on est arrivé, 
comme Camille I.em onnier, au  som m et de la vie et de la gloire, 
n ’est ce pas un p laisir suprêm e que de lire , sur soi-même, une 
étude aussi juste , aussi com préhensive, aussi im partiale que celle 
que vient de publir M. Léon Bazalgette (1) ?. J ’ai dit l ’autre jour, 
ici-même, l’estime particulière que je  professais pour M. Bazal
gette. C’est l ’un des esprits les plus clairs de no tre génération. 
Quand il p rend  un sujet, il ne le lâche q u ’après l ’avoir disséqué 
à fond. Je ne pense pas qu 'il ait jam ais avancé une e rreu r ou 
seulem ent une idée qui ne fût pas scientifiquem ent prouvée. 
Son étude su r I.em onnier est peut-être ce qu ’il a écrit de plus 
ram assé, de plus vivant, de plus définitif. La sym pathie pour 
l’homme et pour l ’œ uvre s ’unit ici à la critique. Cette union 
féconde éclaire d ’une lum ière précise tout le labeur de notre 
grand compatriote. Désormais, pour qui voudra se rendre  compte 
de sa ligne de vie, il faudra consulter le livre de M. Bazalgette. 
A l’aide de ce guide, on se retrouvera sûrem ent au milieu de la 
puissante forêt que Lem onnier a plantée pour l'é tern ité  su r notre 
sol ingrat. Des docum ents précieux, des portraits com plètent 
l ’opuscule e t le rendent encore plus ind ispensab le... j ’allais d ire : 
aux lettrés ; il vaut m ieux dire : à tout le m onde !

G e o r g e s  R u n c y

Le Deuxième Concert populaire.

M. Sylvain Dupuis nous offrit, dim anche dern ier, un choix 
in téressant d ’oeuvres sym phoniques diverses, parm i lesquelles la 
m usique à program m e alternait avec la m usique pure.

Musique à program m e le poème sym phonique Slenka R azine  
de Glazounow, bâti su r le célèbre et adm irable chant des bateliers 
du Volga que révélèrent jadis à Bruxelles les chœ urs petit-rus 
siens de Slavianski d’Agréneff. Ah ! la belle et pénétrante m élo
die! Et comme l'au teu r en  a habilem ent tiré parti par des contre
points qui la ram ènent de toutes m anières, avec une variété de 
rythm es infinie. Pour exprim er l’anim ation du fleuve à l ’arrivée 
du pirate su r sa barque pavoisée et fleurie, le thème se précipite, 
bondit, en traîne à sa suite toute la sym phonie, tandis q u ’au début 
il évoquait des masses d ’eau solitaires et m ajestueuses... L’œ uvre, 
instrum entée par un m aître sym phoniste, est brillante, pittoresque 
et chatoyante.

Elle n ’a pas, en revanche, la profondeur de la com position 
nouvelle de Vincent d’Indy qui la suivait au program m e. Celle-ci 
nous ram ène à la m usique pure , dépouillée de toute intention 
descriptive. Un thèm e austère de choral exposé par le saxophone, 
repris ensuite, dans un  rythm e différent, par l ’orchestre, lui sert 
de base. Et c ’est m erveille de voir avec quelle variété d ’invention 
et quelle ingéniosité l ’au teur développe ce motif, en modifie le 
rythm e et la sonorité, sans s ’écarter du plan im posé. Ce Choral 
varié (qui fut très bien joué par M. Kuhn) est classique comme 
une page de J.-S . Bach, avec l ’accent et la couleur de la littéra
tu re d ’au jourd ’hui.

Commencé par l ’ouverture de la Fiancée vendue de Sm etana, ce 
beau program m e sym phonique fut clôturé par le « Voyage au 
Rhin » et la « Mort de Siegfried », qui valurent à M. Rasse, rem -

(1) Les Célébrités d'aujourd'hui : Camille Lemonnier, par L é o n  
B a z a l g e t t e . Paris. Bibliothèque internationale d’édition.

pinçant au pied levé M. Dupuis indisposé, d ’enthousiastes applau
dissem ents. Mais le héros de la journée fut le violoniste Kreisler, 
virtuose im peccable dont la justesse, la netteté d ’attaque et de 
rythm e ainsi que la  pureté de son donnèrent au Concerto de 
Mendelssohn une sorte de virginité nouvelle. A part Ysaye, 
aucun violoniste ne l ’a jam ais joué à Bruxelles avec une pareille 
m aîtrise. Ce fut étincelant, prodigieux ! D’acrobatiques Variations 
de Paganini, que M. Kreisler exécuta ensuite, m irent le comble 
à l’em ballem ent du public. Ceci n ’est, hélas ! ni de la m usique 
à program m e, ni de la m usique p u re ; est-ce même de la m usi
que?

O. M.
____________  t,

Nouveaux Concerts d’Anvers.
(Correspondance particulière de l 'A r t  m o d e r n e .)

Grand et très m érité a été le succès du  deuxièm e concert o rg a
nisé le 4 janvier par la Société des nouveaux concerts au théâtre 
Royal d ’Anvers.

M. Chevillard, d irecteur des Concerts Lam oureux de Paris, était 
au pupitre et a fait m erveille; c’est un  chef de tout prem ier 
o rdre, digne rival des Mottl e t des R ichter. Sous sa direction 
claire, nerveuse, arden te l ’ouverture d ’Egm ont de Beethoven, la 
sym phonie en ré m ineur n° 4  de R. Schum ann, divers fragm ents 
de Roméo et Juliette  de Berlioz et YEspana  de Chabrier ont été 
rem arquablem ent in terprétés. Le jeune orchestre est fort en p ro 
grès. M. Chevillard laissera aux Anversois le souvenir d ’un chef 
aux qualités transcendantes.

M. E rnest Van Dyck a chanté le récit de Logue de l 'O r du 
R hin, le chant de la Forge de Siegfried, e t le chant d ’am our de 
Siegm und de la Valkyrie et y a apporté toutes les qualités de 
déclam ation im pressionnante et de diction im peccable q u ’on lui 
connaît. Enfin on a beaucoup goûté le m écanism e délié, le tou
cher délicat et le charm e de M. Louis Diémer, qui a joué en m aître 
le concerto en ul m ineur n° 4 de Saint-Saëns, la Gavotte polir 
les heures et Zéphirs, de Ram eau, les Coucous de Daquin et la 
Dixième Rhapsodie hongroise de Liszt.

Le public, enthousiasm é, a chaleureusem ent acclamé MM. Van 
Dyck, Diémer et Chevillard, ainsi que les artistes de l ’orchestre 
qui ont fait preuve d ’une attention soutenue et d ’une rare vail
lance.

M. Mortelmans dirigera le février le troisièm e concert. Il fera 
exécuter une sym phonie de Borodine, le prélude de Tristan et 
Yseult. Mme Kaszowska chantera la ballade du Vaisseau-Fantôme 
ei Isoldes Liebeslod et le concert se term inera par la Consdencc- 
Cantate de Benoit. Le quatrièm e concert, sous la direction de 
Richter, qui conduira la Neuvième Sym phonie, reste fixé au mois 
d ’avril.

E. V.

L A  M U S IQ U E  A PARIS

C oncert de la  S o c ié té  N a tio n a le .
Trois nouvelles pièces de piano de M. Debussy, jouées par 

M. Vinès, figuraient au program m e de cette séance d ’ouverture ; 
aussi la salle E rard était-elle absolum ent bondée. Le public a una-
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nim eraent applaudi les Estampes et leur in terprète . Ces trois 
pièces sont tout à fait charm antes ; la prem ière, Pagodes, m anque 
peut être u n  peu de cohérence, mais chaque détail en est si joli ! 
La Soirée dans Grenade est pleine de sonorités variées, curieuse
m ent obtenues, et de colorations séduisantes. La troisième pièce, 
léger badinage su r deux thèm es de chansons enfantines, s’intitule 
Jardins sous la pluie-, autant ce titre qu ’un autre. Elle est super
ficielle et exquise; il y faut signaler surtout d ’am usantes défor
m ations rythm iques de l’air « Les Lauriers sont coupés ».

M. Vinès joua ces Estampes, comme bien on le pense, en 
m aître, avec infinim ent de m oelleux, d ’aisance et de diversité. Il 
nous fit en tendre encore de très jolies Danses espagnoles de 
M. Granados. J ’ai particulièrem ent goûté le charm e de deux 
d ’entre elles, les num éros 2 et 6 de la série.

Les Veilles de départ de M. Ropartz sont une série de cinq 
m élodies sur des sonnets de Charles G uérin. La tonalité en  est u n i
form ém ent m élancolique et som bre, très pénétrante, et la décla
mation d ’une justesse expressive absolue. M, Daraux les in te r
préta excellem m ent.

Un Poème pour violon principal, cor, quatuor à cordes et piano 
de M. Delaurens me parut honorablem ent écrit, mais sans intérêt 
bien particulier. Le Quatuor de César Franck, exécuté un peu 
trop en dehors et comme avec une certaine indifférence, com plé
tait le program m e.

M.-D. C.

Cercle Artistique de Gand.

M 01ts C. V oortm an, A . D e W e e r t ;  M lle R o b y n s;
M M. P iren n e  e t  D e  S a egh er .

Parm i les toiles exposées en  ce m om ent à la cimaise du Cercle 
artistique, il y en a de si m édiocres et de si bonnes qu’on éprouve 
quelque gêne à en parler. Le pastel dom ine. La peinture à 
l ’huile y prend  cependant avantageusem ent place avec Mme A. De 
W eert, qui nous offre au jourd’hui de jolis coins de nature, pleins 
de fraîcheur et de vie. Son Pluviôse affirme des qualités de 
coloriste ingénieux ; M alin  au bord de l'eau fait preuve d ’observa
tion et de goût.

Le pastel est un  genre dangereux et délicat; il exige des apti
tudes spéciales : une vision subtile et du dessin . Les œ uvres de 
Mlle M. Robyns accusent un louable effort, de la finesse et de la 
discrétion. Il faut citer entre p lusieurs Brouillard sur la ville 
et les Toits rouges, qui ne m anquent pas de poésie. Il y a ut:e 
certaine vigueur dans le crayon de Mme C. Voortman ; ses paysa
ges cam pinois sont exactem ent notés et dégagent une im pression 
de tristesse sauvage. Un effet de brouillard, L ’A rbre, est une des 
bonnes pages de l ’exposition ; le reste ne laisse pas d ’être un peu 
inconsistant. Très en progrès, le talent de M. Pirenne se plaît 
dans la m élancolie. Il est d ’excellentes choses parmi ses 
œ uvres : Hiver, Soir de mars, Chemin des peupliers et Petite 
Maison au clair de lune, d ’une saveur tout à fait exquise. Mais 
c ’est surtou t dans ses portraits que M. P irenne déploie de pré
cieuses qualités. Le dessin est nerveux, co rrect; les physiono
mies graves, réfléchies, d ’une expression parfois étrange, ani
mées d ’une vie in térieure intense. Quant à ses tableaux à l’huile, 
ils n’offrent guère d ’in térêt spécial. Enfin M. De Saegher manie le 
pastel en virtuose : il a de l ’originalité et du charm e. Ses paysa

ges sont agréables, très lum ineux ; mais il y a dans la facture 
trop de fantaisie, trop peu de vérité dans l’im pression: c’est 
pourquoi ces œ uvrettes ne constituent que de superficiels et. 
mièvres essais.

F. V. E.

Publications d’art.

S u r q u elq u es P e in tr e s  de S ien ne, p a r  J u l e s  D e s t r é e .
Bruxelles, Dietrich & Cie. Florence, A linari frères.

Epris de la beauté expressive des maîtres italiens des xiv8 et 
xve siècles, II. Jules Destrée a successivem ent étudié les plus purs 
de ceux d ’entre eux qui illustrèrent la Toscane, les Marches et 
l’Ombrie. Et voici qu’un nouveau volume, consacré à quelques 
peintres de Sienne, nous apporte, en un style élégant, les im pres
sions, notations et observations qu ’a suggérées au  critique une 
fréquentation assidue chez ces illustres artistes.

M. Destrée nous donne des renseignem ents sur leur vie et une 
analyse détaillée de leurs principaux travaux. Pour chacun d 'eux 
il reconstitue aussi exactement que possible leur œ uvre dissé
m iné. Des notes bibliographiques m inutieusem ent établies com
plètent le volume, qui est ïi la fois d ’un érudit et d ’un artiste.

Taddeo di Barbolo, Il Sassetta, Sano di Pietro, Vecchietta, 
M. et B. Giovanni, F. di Giorgio Martini, Necroccio di Bartolo- 
meo, Landi et Sodoma occupent, cette fois, le som ptueux écrin de 
M. Destrée. De superbes eaux-fortes de Mm0 Destrée et de M. Danse 
illustrent, avec p lusieurs reproductions photographiques, ce 
magnifique ouvrage, l ’une des plus artistiques publications de 
l ’année écoulée, et à laquelle les éditeurs d ’art Dietrich ont donné 
tous leurs soins.

0.  M.

Chronique judiciaire des Arts.

L es  M arch an d s de l. i l le ts  de th éâ tre .
Le juge de paix du deuxième arrondissem ent de Paris vient de 

m ettre fin au conflit qui avait éclaté entre l ’Opéra-Comique et ses 
m archands de billets.

Il a condamné M. Albert Carré, directeur de l’Opéra-Comique, 
à rem bourser à M. Guéner la somme de 8 francs pour prix  des 
quatre places prises par celui-ci et qu ’on a refusé de recevoir, sur 
son ordre, au contrôle.

Le juge de paix explique l ’im possibilité où il se trouve de 
réprim er le commerce des m archands de billets en  boutique et 
rappelle que les racoleurs sur la voie publique sont seuls pas
sibles de la sim ple police.

Après avoir rendu hommage au motif qui a poussé M. Albert 
Carré à poursuivre le m archand de billets, qui prive le public des 
m eilleures places, il a débouté M. Guéner de la dem ande recon
ventionnelle que celui-ci avait formée de ISO francs de dom- 
mages-inlérêts pour le préjudice qu ’il prétendait avoir éprouvé 
par le fait q u ’on avait refusé l ’entrée à ses clients.
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P E T I T E  C H R O N I Q U E
Les prochaines conférences du Cours d’art et d’archéologie 

(3, impasse du Parc, le samedi, à 8 h. 1/2 du soir), sont fixées 
comme suit :

Le 16 janvier, M. Ed. Joly, critique d’art : La Cathédrale (pro
jections lumineuses).

Le 23 janvier. M. Gustave Benedite, conservateur aux Musées 
du Louvre : L ’A rt dans la vie privée chez les anciens Egyptiens 
(projections lumineuses).

Le 30 janvier, M. Alphonse Roersch, professeur à l ’Université 
de Gand : Les Humanistes belges à l’époque de la Renaissance.

Le 6 février, M Edmond de Bruyn : L ’A rt folklorique (pro
jections lumineuses).

Le 13 février, M. Paul Vitrv, conservateur aux Musées du Lou
vre : Les Primitifs français (projections lumineuses).

Le 20 février, M. Joseph Casier : L 'A rt du vitrail (projections 
lumineuses).

Le 27 février, M. Maurice Emmanuel, critique d’art à Paris : Lulli, musicien du Roy (audition musicale).
Le S mars, M. Alexandre Halot, consul général du Japon : L ’A r t japonais (projections lumineuses).
Le 12 mars, M. Vincent d’Indy : L ’Ancien opéra français 

(audition musicale).
Le 19 mars, M. Ernest Verlant, directeur des beaux-arts : Sienne (projections lumineuses).
Le 26 mars, M. Charles Michel, professeur à l ’Université de 

Liège : La Sculpture funéraire à A thènes (projections lumineuses).
Les auditeurs libres et les aspirants candidats ayant acquitté la 

cotisation de 20 francs ont la faculté d’assister à ces conférences 
avec les membres de leur famille habitant le même toit.

l es autres personnes peuvent obtenir, au prix de 15 francs, des 
cartes individuelles donnant droit à l’assistance à toutes les con
férences de l’année scolaire.

Le droit d’entrée pour une conférence est fixé à 2 francs.

La « Copley Society », à Boston, organise une exposition des 
œuvres de Whistler qui s’ouvrira le 23 février prochain. A cette 
occasion, elle invite les collectionneurs possédant des tableaux 
du maître à les lui envoyer, afin que la manifestation qu’elle 
prépare soit vraiment « représentative » et digne de la renommée 
du grand artiste.

Le 21 courant, à 2 heures, s’ouvrira au Cercle artistique une 
exposition d’œuvres et de projets décoratifs de M. Paul Cauchie.

Nous avons cité dernièrement l’intéressante notice consacrée 
dans la Revue bibliographique belge par M. René Bertaut à André 
Van Hasselt. Nombre d'articles du même genre, signés du même 
nom, sillonnent la collection de la revue. La plupart des hommes 
de lettres en vue y sont analysés d’une façon complète par un 
écrivain impartial épris d’art et étranger aux rivalités d’écoles. 
Parmi les plus attrayantes, citons les études consacrées à Maeter
linck, à Gilkin, à Vernaeren, au R. P. VanTricht, à J. Le- 
clercq, etc.

Demain lundi 18, au théâtre du Parc, première représentation 
de Mounet Sully : Œdipe Roi; mardi 19, Hamlet.

Au théâtre Molière, aujourd'hui dimanche, dernière matinée de Ces Messieurs L’œuvre si retentissante d’Ancey sera jouée pour 
la soixante-et-unième et dernière fois le jeudi 21. La direction 
annonce, après une courte reprise du Maître des forges,les deux 
grands succès de cet hiver à Paris : Antoinette Sabrier, de Coo- 
lus, et Maternité, de Brieux.

Demain lundi 18, à 8 h. 1/2, à la Salle blanche de la Maison 
du Peuple, l’avocat Emile Rover donnera une conférence sur 
Alfred de Musset;

Tandis que le directeur du Conservatoire de Bruxelles se pro
pose, nous assure-t-on, de supprimer du Songe d'une nuit d’été 
la « Marche nuptiale », qu’il juge un peu coco, pour la remplacer

par la Trompeten-Ouverture, le directeur du Conservatoire de 
Mons a courageusement inscrit la dite « Marche nuptiale » à son 
dernier concert. Ce qui nous a valu, tout au moins, cette jolie 
phrase d’un journal montois :

« Nous l’avions déjà entendue, jouée dans un mouvement plus 
rapide par les musiques des environs et d’ailleurs qui emplissent 
annuellement nos rues de leurs cuivreries cacophoniques lors du 
Combat du Lumeçon : leurs échos cependant antaniques étaient 
restés somnolents dans les oreilles des fidèles habitués de festi
vités et réjouissances kermestiques. » (Textuel l).

Le deuxième concert Ysaye aura lieu dimanche prochain au 
théâtre de l ’Alhambra sous la direction d’Eugène Ysaye et avec 
le concours de Mlne Maria Gay, cantatrice, et d’un chœur de 
seize voix de femmes.

Le programme orchestral comprend trois nouveautés : Catalonia, 
rapsodie du pianiste-compositeur espagnol Albeniz, un Poème 
de notre compatriote Duvssens et les Trois nocturnes pour 
orchestre et voix de femmes de C.-A. Debussy. La partie clas
sique comprend la Symphonie en mi bémol de Mozart, des airs 
de Gluck et de Hændel chantés par Mme Gay, etc.

Répétition générale, samedi 23

Le troisième concert populaire aura lieu les 6-7 février sous 
la direction de M. S. Dupuis et avec le concours de M. A. De 
Greef, pianiste.

Programme : Variations sur un thème de Haydn, de Brahms 
(première audition); Concerto en mi bémol de Mozart (M. A. De 
Greef); Mort et Transfiguration, poème symphonique de 
R. Strauss; Cinquième concerto pour piano (op. 103), de C. Saint- 
Saëns (M. A. De Greef); Rapsodie hongroise n° 1, de F. Lizst.

Demain lundi 18 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, à la Salle Erard, 
concert de Mlle Gaëtane Britt, la charmante harpiste, et de M. Ho
race Britt, le violoncelliste bien connu, avec le concours de 
M. Sadler, violoniste, M. L. Van Dam, professeur au Conserva
toire Royal de Bruxelles, et M. Ernest Britt, pianiste.

Mercredi prochain 20 janvier, à 4 heures, à la Grande-Harmo
nie, neuvième matinée musicale Engel-Bathori, consacrée aux 
œuvres de Pierre de Brévillo, avec le concours de l’auteur.

La dixième séance aura lieu le mercredi 27 janvier et sera con
sacrée aux œuvres de Bach et Beethoven avec le concours de 
M. Eugène Ysaye.

Abonnements et entrées à la Grande-Harmonie; chez M. Engel, 
18, rue Fourmois (Ma Campagne) et chez les principaux éditeurs 
de musique.

Pour rappel, jeudi prochain, à 8 h. 1/2 à la Grande-Harmonie, 
concert avec orchestre par invitation, donné par Mm,! Marguerite 
Bonheur, pianiste, avec le concours de Mlle Carlhant, cantatrice, 
et de M. Henri Seguin.

Vendredi prochain, à 8 h. 1/2, à la salle Erard, deuxième 
séance de sonates modernes belges et françaises, donnée par 
MM. Emile Bosquet et Émile Chaumont. Au programme : Sonate 
de A. de Castillon, Sonate de Jongen (première exécution) et Sonate 
de V. Vreuls.

Lundi 23 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, le pianiste M. Marck 
Hambourg donnera à la Grande-Harmonie un concert avec orches
tre, sous la direction de M. Eugène Ysaye.

L’éminent virtuose, qui revient d’une tournée triomphale en 
Australie et en Amérique, exécutera le Concerto en ut mineur de 
Beethoven, le Concerto en mi mineur de Chopin et le Concerto en si bémol mineur de Tschaïkowskv.

Mardi 26 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, à la salle Ravenstein, 
Mme C. Bernard donnera un récital de piano. Au programme : Sonate appasionnata de Beethoven, pièces de clavecin de Ra
meau, valses de Chopin, etc.

MM. Eugène Ysaye et Raoul Pugno interpréteront le 6 février, 
au Cercle artistique, les sonates de Franck, do Lekeu et la Kreutzer-Sonate de Beethoven.
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Les autres séances prochaines annoncées sont : Le 20 janvier, 
une conférence de M. Dubled sur L a  Cour de Napoléon I er; le 
22, u n  concert donné par M. et Mlle Vandooren.

Suzanne Desprès, l ’in terprète de Nora dans M aison de poupée, 
appréciée par Emile Zola (14 mai 1901) :

« Son grand talent est fait de vérité et de tendresses. Elle donne 
la vie elle-m êm e, par l ’adm irable sim plicité de son jeu, par la 
façon dont elle recrée totalem ent le personnage, en  le faisant sien, 
en  étant lui-même. Et la douceur dont elle enveloppe la triste 
destinée hum aine, n ’exclut pas chez elle la netteté n i la force. 
C’est certainem ent l ’artiste, dans ces dernières années, qui m ’a 
ém u le plus profondém ent par tout ce q u ’elle a évoqué en moi de 
vrai, de douloureux et de bon. »

Le T hyrse du  1er janvier (48 pages) publie la rem arqua
ble conférence faite par Albert Giraud sur Max W allér, des vers 
de Liebrecht, Lauzon, Devuvst, Collin, llilly , Ram aekers, Varlet 
e t des chroniques appréciant le mouvem ent artistique, littéraire, 
m usical, théâtral du mois dernier.

Les souscriptions pour le m onum ent à Max W aller sont reçues 
au  siège de la revue, rue de la F ilature. 14, Bruxelles e t aux 
bureaux de l 'Éventail, rue de l ’Industrie , 32, Bruxelles. La p re
m ière réunion du Comité aura lieu au jourd’hui dim anche, à
10 h. -1/2 du m atin, à la taverne de la Régence, place Royale.

Plusieurs journaux  ont annoncé que l ’Allemagne ne participe
rait pas officiellement à l'Exposition universelle de Liège en 1905.
Il ne faudrait pas voir dans ce fait un  refus de l ’A llemagne d ’ac
corder son concours à l ’Exposition de Liège.

En effet, nos inform ations nous perm ettent de dire que nos 
voisins d ’outre-R hin, pas plus que les Anglais, n 'o n t jam ais par
ticipé officiellement aux précédentes expositions belges. Ce fut le 
cas pour les expositions universelles de Bruxelles et d ’Anvers. 
C’est semi-officiellement que l’Allemagne et l’Angleterre ont 
adhéré aux précédentes expositions organisées en Belgique, et 
nous avons de bonnes raisons de croire que ces deux pays feront 
pour Liège ce qu’ils ont fait pour Anvers et Bruxelles.

Nous pouvons aussi ajouter que l’Allemagne et l’A ngleterre 
auront un con tingen t im portant d ’exposants à  l ’Exposition de Liège.

Poursuivant ses intéressantes études su r l ’Art étranger, dans 
lesquelles il consacre aux artistes belges une large part, M. Vitto
rio Pica passe en revue, dans la dernière livraison de l 'Empo
rium , les œ uvres de nos m eilleurs dessinateurs et graveurs : Van

Rysselberghe, H. Meunier, F. Maréchal, F. Khnopff, Ch. Doudelet,
G. Minne, A. Baertsoen, R. W ytsman, H. Cassiers, L. Lenain, 
A. Danse, Biot, J.-B. Meunier, A. Donnay, E. Berchm ans, A. Ras
senfosse, H. De Groux, sans oublier deux artistes enlevés prém a
turém ent à l ’art : Karl Meunier et Henri Evenepoel.

De nom breuses reproductions illustrent le texte.
Angers a donné le 17 décembre la prem ière de l 'Etranger. 

Le dram e de M. Vincent d ’Indy, bien m onté et superbem ent 
interprété par l ’orchestre du théâtre renforcé des musiciens de 
l’Association artistique, a produit un  effet considérable.

M. Grimaud, un artiste de talent, chantait le rôle créé par 
M. Albers et Mlle d ’Heilsonn s’est fait applaudir dans le rôle d e  Vita.

M. d ’Indy a été l ’objet d ’ovations enthousiastes. Le lendemain 
de la prem ière, la commission des Concerts populaires a offert 
un banquet au com positeur.

L'Etranger  est à l ’étude au Grand Théâtre de Lyon et sera 
m onté ensuite à Bordeaux.

Nous nous en  voudrions de ne pas m ettre sous les yeux de nos 
lecteurs les lignes qui suivent, et que nous extrayons du compte 
rendu de l 'E tranger  par M. A rthur Pougin, le m usicographe bien 
connu :

« Il n ’y a pas dans ces deux cents pages de m usique huit 
m esures, que dis-je? il n ’y a pas quatre m esures de suite qui 
soient dans le même ton. Quand on sort de là, on donnerait un  
billet de la Banque centrale de Monaco pour entendre le com m en
cement de la cavatine de Figaro dans le Barbier de Séville. Son
gez donc! quarante m esures en ut, sans même l ’om bre d ’un accord 
dim inué! C’est ça une joie! (Sic.)

« Quant à l ’inspiration , il y en a dans l 'Etranger  comme dans 
le creux de ma m ain. (Sic.) Des dièses, des bém ols, des doubles 
dièses, des doubles bémols, des accords fantasques, des agréga
tions étranges, des cadences évitées, des enharm onies, tout ce que 
vous voudrez; mais pour le reste, bernique! (Sic.) Je m e suis 
pourtant laissé dire qu’il y  avait dans la partition des leitmotive. 
Je n ’en crois pas un mot, car pour ça il faudrait q u ’il y ait au 
m oins des m otifs, et dam e »

Aucun com m entaire ne serait digne de ce texte.
De Paris :
Mme W anda Landowska donnera le 3 février, salle Erard, 

à 9 heures du soir, un  récital consacré aux œ uvres de J.-S. Bach. 
L’excellente artiste exécutera notam m ent une Suite inachevée, 
presque inconnue, du vieux m aître.
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M. Vincent d’Indy et l’Opinion.
.4 m o n  a m i  M i c h e l  A g é l a s t o .

Les nalions n’ont de grands hommes 
que malgré elles. Elles font tous leurs 
efforts pour n’en pas avoir. Et ainsi, 
le prend homme a besoin, pour 
exister, de posséder une i‘ rre d ’at
taque plus grande que la force de 
résistance développée par des mil
lions d’ individus.

Ch B a u d e l a ir e .

S itô t  q u ’un a r t is te  m e t  a u  jo u r  u n e œ u v r e  qui so it  
v é r ita b le m e n t  u n e  c r é a t io n , qu i s o r te  d e  l ’h a b itu e lle  
r o u tin e , c e t  é v é n e m e n t  e s t  le  p o in t  d e  d é p a r t d ’u n e  
s é r ie  de d is c u s s io n s  a c h a r n é e s . C ar il  e s t  d ’o rd in a ir e

u n e m in o r ité  qui sa it  d ès  l ’a b o rd  s ’é le v e r  ju sq u ’à la  c o m 
p r é h e n s io n  de l ’œ u v r e  n o u v e lle  e t , d ’a u tr e  p a r t, il y  a  
to u jo u r s  u n e  fo u le  q u i, n o n  c o n te n te  d e d isc u te r , r a il le  
d e p a r ti p r is  ce  q u ’e l le  n e  p e u t  n i n e  v eu t  co m p ren d re . 
On p e u t  m ê m e  d ire  q u e c e r ta in s  d é n ig r e m e n ts  s o n t  la  
m e ille u r e  p r e u v e  d e la  v a leu r  d e to u te  te n ta tiv e  a r t is 
t iq u e n o u v e lle .

C eci é ta n t  u n e  lo i  g é n é r a le , a b so lu e , il n ’y  a u r a it  p a s, 
d a n s le s  d is c u s s io n s  s i v io le n te s  q u e s o u lè v e  to u te  p r o 
d u c tio n  n o u v e lle  d e M . V in c e n t  d ’In d y , m a tiè r e  à  un  
a r t ic le , s i , d a n s l ’e n se m b le  d es o p in io n s  é m ise s , l ’o n  en  
tro u v a it , n o n  s e u le m e n t  d e d iv e r se s , m a is  e n c o r e  
d ’é tr a n g e m e n t  c o n tr a d ic to ir e s , e t  b ien  p ro p res  à  d é c o n 
c e r te r  un  p u b lic  n o n  p r év e n u .

P a r  e x e m p le , en  v o ic i  u n e  : “ L a  p r in c ip a le  in n o v a 
t io n , d it u n  c r itiq u e , a u to r is é  d ’a il le u r s , en  p a r la n t  de  l'Étranger, m e  se m b le  le  so in  a v e c  le q u e l M . d ’In d y  
é te in t  so n  o r c h e s tr e  q u a n d  p a r le  u n  d e s e s  p e r so n n a g e s . » 
O r, d a n s u n  a u tr e  jo u r n a l,  j e  v o is  q u ’il e s t  q u est io n  
d ’o r c h e s tr a t io n  « à  fr a c a s , e n  m a ss e s  c o m p a c te s , en  
d is so n a n c e s  h u r la n te s  " qu i o b lig e  le s  in te r p r è te s  à  " lu t te r  d e to u s  le u rs  p o u m o n s  c o n tr e  le  b ru it in str u m en 
ta l ,  a u  d é tr im e n t d es o r e il le s  b ien  p o r ta n te s  ».

B ie n  d es c r it iq u e s , d e  c e u x  qu i s ’é lè v e n t  c o n tr e  le  
p r é ten d u  " w a g n é r is m e  " de Fervaal, o n t  c o n s ta té  
co m b ie n  d a n s l ’Étranger  la  p e r s o n n a lité  de M . d ’In d y  
s ’e s t  a ffirm ée , c o m b ie n  le  c o m p o s ite u r  a p p a ra ît  lib ér é  
d e to u te  in flu e n c e  M a is, p o u r  d ’a u tr e s , M . d ’In d y  r e ste  
« le  re fle t, l ’o m b r e , le  p r iso n n ie r  d e W a g n e r  » . D 'au
c u n s  p r é c is e n t , e t  o n t  v u  d a n s l'Étranger  d es  ra p p e ls  
« d e Lohengrin,  d e  Tristan,  d e  l 'Anneau du Nibe-
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lung, s u r to u t  du Vaisseau Fantôme, e t  m ê m e  de  
P arsifa l  d a n s  le  g r a v e  p r é lu d e  du  p r e m ie r  a c te  » . —  
On re m a r q u e r a  d a n s  c e t t e  l is t e  l ’o m is s io n  in e x p lic a b le  
d e Rienzi,  d e  Tannhäuser  e t  d es  Maîtres Chanteurs. 
—  L e p r é lu d e  in c r im in é  s e  c o m p o se  : 1° d ’une! s o r te  de  
fo n d  d e ta b le a u  o r c h e s tr a l ( tr io le ts  a r p é g é s  p a r  le  q u a 
tu o r) d o n t  la  s im p lic ité  e x c lu t  é v id e m m e n t  to u te  
h y p o th è s e  d e r é m in is c e n c e ;  2° d ’u n  m o t if  c o n s tr u it  su r  
tr o is  n o te s  e t  r e la t if  à  l ’ém e r a u d e ;  3° d ’un m o tif  em 
p ru n té  à  la  l itu r g ie  du  J e u d i-S a in t;  c h a c u n  de c e s  d eu x  
m o tifs  e s t  e x p o s é  d e u x  f o i s .  E t  c ’e s t  to u t . O r, le  t r o i
s iè m e  é lé m e n t  n e  sa u r a it  ê t r e  u n e  r é m in isc e n c e  w a g n é 
r ie m ie , p u isq u e  la  p r o v e n a n c e  e n  e s t  c o n n u e . P a r  é lim i
n a t io n , n o u s  e n  a r r iv o n s  d o n c  à  c o n c lu r e  q u e  le  
d e u x iè m e  é lé m e n t  e s t  le  se u l qu i a it  p u  ê tr e  em p r u n té  à 
Parsifal.  I l n e  r e s te  p lu s  q u ’à  s e  p r o c u r e r  u n e  p a r tit io n  
d e c e t te  d e r n iè r e  œ u v r e , e t  à  c h e r c h e r . On o c c u p e r a  
a in s i, a g r é a b le m e n t, q u e lq u e s -u n e s  d e s  lo n g u e s  s o ir é e s  
d ’h iv e r .

M a is, p o u r  p a r ler  sé r ie u se m e n t, l ’a c c u s a t io n  d e  p la 
g ia t ,  ou  s im p le m e n t  d e  « w a g n é r is m e  » s e r a it  g r a v e  si 
e l le  é ta it  fo n d é e . I l  im p o r te r a it  d o n c , n o n  p a s  d e  la  
la n c e r  au  h a sa r d , d e  l'a ffirm e r  s a n s  p r e u v e s , m a is  b ien  
d e  l ’é ta b lir , d e  la  d isc u te r , d e là  ren d re  ir r é fu ta b le m e n t  
é v id e n te . I l  fa u d r a it  p o u r  c e la  e x a m in e r  t o u r  à tou r  
c h a c u n  d es  é lé m e n ts  c o n s t itu t if s  du d r a m e m u s ic a l : 
d ’a b o r d , le  d r a m e . E t  l ’o n  s e r a it  fo r c é  d e  r e c o n n a îtr e  
q u e  n i la  c o n d u ite  d e l ’a c t io n , n i  le s  c a r a c tè r e s  d és  
p e r so n n a g e s , n i la  fa ç o n  d e  t r a ite r  ch a q u e  s c è n e , 
c h a q u e  é v é n e m e n t , n i  la  p h ilo so p h ie  qu i s e  d é g a g e  de  
l ’e n se m b le  (o u , s i l ’o n  v e u t , c e l le  q u e  l'a u te u r  a  v o u lu  
y  m e ttre ) n e  p e u v e n t  ê tr e  sé r ie u se m e n t  r a p p r o c h é e s .  
O n é tu d ie r a  e n su ite  là  m u siq u e , e t  l ’o n  v e r r a  q u e  n i la  
d é c la m a tio n , n i  l ’o r c h e s tr a t io n , n i la  p o ly p h o n ie , n i la  
fa ç o n  d e  d é v e lo p p e r  le s  th è m e s  n e  s o n t  co m p a r a b le s .  
C o m m e j e  n ’a i p a s  l ’in te n t io n  d 'in flig er  à  m e s  le c te u r s  
v in g t  p a g e s  d e d is c u s s io n s  te c h n iq u e s , j e  n ’e n tr ep ren d r a i 
p o in t  ic i U ne t e l le  é tu d e ;  il m e  s e r a it  d ’a u tre p a r t  d iffi

 c i le  d é la  c o n d e n se r  en  u n e  p h r a se  du g e nre  de c e l le -c i ,  
q u e  j e  n 'in v e n te  p a s  : « O n  v o it  le  lie n  co m m u n  e n tr e  
1' é m er a u d e  e t  l ’ép é e  d e  W o ta n , le  b û c h e r  de là  W a lk y r ie  
e t  la  la n c e  d e P a r s ifa l .  »

L e se u l ra p p r o c h e m e n t  fo n d é  q u e  l ’o n  p u is se  é ta b lir  
e n tr e  le s  d r a m e s  d e W a g n e r  e t  c e u x  d e  M . d ’In d y , c ’est  
q u e  lé s  u n s  c o m m e  le s  a u tr e s  s o n t  c o m p le ts ,  o ffren t au  
sp e c ta te u r  u n e  r é a l is a t io n  p a r fa ite  à to u s  le s  é g a r d s  : 

" p o é s ie , m u siq u e  e t  p la s t iq u e , s e n s ib il ité  e t  p e n sé e , art  
th é â tr a l e t  a r t  sy m p h o n iq u e  c o n c o u r e n t  s im u lta n é m e n t , avec d e s  d r o its  é g a u x , à  l ’e n se m b le , e t  de la  v a r ié té  dés  moyens n a is s e n t  l ’h o m o g é n é it é ,  la  p lé n itu d e  d e l ’e ffe t. 
P e u  de  c o m p o s ite u r s  s o n t  p a r v e n u s  à  ce  d e g r é  d e  p e r 
fe c t io n . M a is, s i  M . d ’In d y , a p r è s  W a g n e r , l ’ai a tte in t ,  
fa u t- i l  c o n c lu r e  à  l'im ita t io n  ?

R ien  d e  p lu s d a n g e r e u x  q u e  le s  p a r a llè le s . C erta in s ,

p a r  e x e m p le , tr o u v a n t  q u e Fervaal m a n q u a it  d e la  
« c la r té  fr a n ç a ise  » , s e  s o n t  p lu s  à  o p p o se r  à  c e tte  
œ u v r e  L o u ise, d o n t  le s  p e r so n n a g e s  le u r  s e m b le n t  
p lu s  v iv a n ts  e t  l ’a c t io n  plus, h u m a in e .

Or, é tu d io n s  d e p r è s  Fervaal e t  Louise, en  d é g a 
g e a n t  ce  q u e c h a c u n e  d e s  d e u x  a c t io n s  c o n t ie n t  d ’e s s e n 
t ie l  : n o u s  v e r r o n s  b ie n tô t  q u e l ’a n a lo g ie  d e s  d e u x  d r a m e s ,  
a v e c , p a r  c o n sé q u e n t, le  sy m b o lism e  qu i s ’en  d é g a g e ,  
e s t  é v id e n te  p r esq u e  ju s q u ’a u  p a r a d o x e . C o m m e F e r 
v a a l  p a r  A r fa g a r d , L o u ise  e s t  é le v é e  p a r  s e s  p a r e n ts ,  
s e lo n  le s  p r é ju g é s  s o c ia u x , d a n s l ’id ée  du d e v o ir  c o n 
v e n t io n n e l .  C o m m e F e r v a a l v e r s  G u ilh e n , L o u ise  e s t  
a tt ir é e  v e r s  J u l i e n ;  v e r s  l ’a m o u r  l ib r e  e t  v a in q u e u r .  
C o m m e F e r v a a l t u e  A r fa g a r d , L o u is e  d é c h ir e  le  c œ u r  
d e s e s  p a r e n ts , p o u r  n e  s o n g e r  q u ’à  l ’ê tr e  qu 'e l le  a im e ,  
e t  en fin , c o m m e  F e r v a a l m o n ta n t  a u x  s o m m e ts  i l lu 
m in é s  d e  l ’a u r o r e  n o u v e l le ,  L o u ise  s ’é v a d e  v e r s  P a r is  
é c la ir é  d e  m ille  la m p e s  é le c tr iq u e s . I l  n ’e s t  p a s  ju sq u ’au  
c h œ u r  “ O j o l i e ! . . .  » q u i n e  v ie n n e  in te r v e n ir , d a n s la  
sc è n e  f in a le  d e  Louise, à  p eu  p r è s  d e la  m ê m e  fa ç o n  
q u e , to u te s  p r o p o r tio n s  g a r d é e s , le  Pange lingua  da n s  
Fervaal.

E n  so m m e , p o u r  o p p o se r  c e s  d e u x  œ u v r e s  l ’u n e  à  
l ’a u tr e , o n  n e  p e u t  a r g u e r  n i d es  é v é n e m e n ts  q u i s ’y  
d é r o u le n t , n i du s c h è m e  g é n é r a l d e l ’a c t io n . E t  il  n e  
r e ste  q u ’u n e  i l lu s io n  c a u s é e  p a r  la  d iffére n c e  d e s  é p o q u e s ,  
p a r  le  M o n tm a r tr e  su b s t itu é  a u x  n o b le s  p a y s a g e s  o ù  v it  
F e r v a a l,  en  u n  m o t , p a r  d e s  c o n s id é r a t io n s  to u te s  
se c o n d a ir e s  a u -d e s su s  d e sq u e lle s  o n  d e v r a it  p o u v o ir  
s ’é le v e r  a v a n t  q u e d e p r é ten d re  p o r te r  un  ju g e m e n t  
e s th é t iq u e . E t  j e  s u is  sû r  p o u r ta n t , q u e  s i Fervaal  eu t  
é té  p o s té r ie u r  à  Louise, i l  s e  s e r a it  tro u v é  d e s  g e n s  
p o u r  r e p r o c h e r  à  M . d ’In d y  d ’a v o ir , en  le  tr a n sp o sa n t ,  
e n d e u illé  d e  « b r u m es  g e r m a n iq u e s . « un  p la n  d ’a c t io n 
b ien  lu c id e m e n t  fr a n ç a is .

C’e s t  to u jo u r s  su r  la  q u e s t io n  du r é a lism e  e t  du s y m 
b o lism e  q u e se  c o n c e n tr e , p o u r  l'Étranger  c o m m e  p o u r  
Fervaal,  le  d éb a t. A in s i, p o u r  d e f o r t  b o n s e s p r its ,  
d a n s la  d e r n iè r e  œ u v r e  d e M . d’In d y  le  r é a lism e  a c c e n 
tu é  d e  c e r ta in e s  s c è n e s  d é to n n e r a it  a v e c  l ’a tm o sp h è r e  
s u r n a tu r e lle  d e c e r ta in e s  a u tr e s , e t  le  h é r o s ,  tro p  s y m b o 
liq u e , s e  v e r r a it  m a l  à c ô té  d ’un  trè s  m o d e r n e  d o u a n ie r .  
L a  c r itiq u e  e s t  g r a v e  : le s  d e u x  term es  r é a lism e  (ou , si 
l ’o n  v e u t  ic i ,  n a tu r a lism e )  e t su r n a tu r e l s e m b le n t  to u t  
d ’ab o rd  s i  c o n tr a d ic to ir e s , q u e l ’o n  e s t  t e n té  d e l ’a c c e p te r  
sa n s  p lu s  d e  d is c u s s io n . M ais, à  r é f lé c h ir  un p e u , on  
s ’a p e r ç o i t  q u ’a u c u n e  r a is o n  v a la b le  n e ju s t if ie  la  p ré
te n d u e  in c o m p a tib ité  d e s  d e u x  é lé m e n ts .

N o u s  a v o n s , en  m a t iè r e  d ’a r t , d e s  h a b itu d e s  a c q u ise s , et su r to u t  u n e  te n d a n c e  à  to u t  c la s s e r , à  ré p a r tir  en  
c a té g o r ie s  d is t in c te s , en  c o m p a r tim e n ts  é ta n c h e s  n o s  
é m o tio n s  e t  le s  fa c te u r s  d e n o s  é m o tio n s .. E t  n o u s  a c c e p 
to n s  m a la is é m e n t  c e  qu i n ’e s t  p o in t  c o n fo r m e  à  la  c o u 
t u m e  q u e  n o u s  a v o n s  a c q u is e  a u c o n ta c t  d e s  œ u v r e s
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qui n o u s  s o n t  fa m iliè r e s . D ès  q u ’il  s ’a g i t  de th é â tr e  su r 
to u t ,  la  t r a d it io n , la  convention 'scén iq u e p r en d  p o u r  
n o u s  u n e  im p o r ta n c e  tr è s  g r a n d e . C ette  c o n v e n tio n  
v a r ie  s e lo n  le s  é p o q u e s  : A u XVIIe s iè c le ,  o n  n ’a d m e tta it  
p o in t , d a n s la  tr a g é d ie , l e  r é a lism e . R a c in e , d a n s la  
s e c o n d e  p r é fa c e  d e  Bajazel, é c r it  qu e, « le s  p e r so n n a g e s  
tr a g iq u e s  d o iv e n t  ê tr e  r e g a r d é s  d ’u n  a u tr e  œ il  q u e  n o u s  
n e  r e g a r d o n s  d ’o r d in a ir e  le s  p e r s o n n a g e s  q u e n o u s a v o n s  
v u s  d e s i  p r è s  » e t ,  p o u r  s e  ju s t if ie r  d ’a v o ir  pris, c o m m e  
su je t  d e  sa  p iè c e  u n e  a c t io n  m o d e r n e , a l lè g u e  q u e le s  
h é r o s  v iv e n t  e n  u n  p a y s  é lo ig n é ,  e t  q u e le s  p e r s o n n a 
g e s  tu r c s , q u e lq u e  m o d e r n e s  q u ’i ls  s o ie n t , o n t  d e  la  
d ig n ité  su r  un t h é â tr e  ».

M a is  o n  n ’a d m e tta it  p a s  d a v a n ta g e  le  su r  n a tu r e l. D a n s  
l a  p r é fa c e  d'Iphigénie  p a r  e x e m p le , le  m ê m e  p o è te  
s ’é c r ie  ; « E t q u e lle  a p p a r e n c e  e n c o r e  d e d é n o u er  m a  
tr a g é d ie  pa,r le  s e c o u r s  d ’u n e  d é e s se  » , e tc .

A u jo u rd ’h u i,  n o s  h a b itu d e s  se  so n t  m o d if ié e s  : n o u s  
a d m e tto n s  le  r é a lism e , e t  n o u s  a d m e tto n s  le  su r n a tu r e l.  
M a is, c o m m e  a u tr e fo is  e t  c o m m e  t o u jo u r s , n o u s  a v o n s  
u n e  r o u tin e  au  n o m  d e la q u e lle  n o u s  c o n d a m n o n s  v o lo n 
t ie r s  to u te  c h o s e  in u s ité e . E t  s i d a n s u n e  œ u v r e  d ’a rt  
n o u v e lle  d eu x  é lé m e n ts  p a r a is se n t  in c o m p a tib le s , ce  
n ’e s t  p o in t  n é c e s s a ir e m e n t  p a r c e  q u e l ’un e x c lu t  l ’a u tre ,  
m a is  t o u t  u n im e n t p a r c e  q u e , d e n ’a v o ir  ja m a is  é té  en  
p r é se n c e  de c e s  é lé m e n ts  r é u n is , l ’e sp r it  s ’é to n n e  d e le u r  
ré u n io n . N o u s  n ’a v o n s  p o in t  c o u tu m e  d e  v o ir  c ô te  à 
c ô te  u n  ê tr e  q u a s i-m ir a c u le u x  e t  u n ! c i to y e n  du XXe s iè 
c le ,  .so it . M a is a v o n s -n o u s  le  d r o it  (le ni,er q u ’u n e  p a 
r e i l le  ju x a p o s it io n  p u is s e  ê tr e  v a la b le  ? C e s e r a it  s in g u 
liè r e m e n t  h a r d i.

É le v o n s  un  p eu  le  d é b a t, ca r  n o u s  to u c h o n s  à  u n e  
q u est io n  d ’o rd re  g é n é r a l  e t  d o n t la  so lu t io n  e s t  g r o s s e  
d e c o n sé q u e n c e s . Q u’e s t - c e  q u e la  lé g e n d e , s in o n  la  " tr a d it io n  " , a u  s e n s  é ty m o lo g iq u e  du m o t , d ’u n e  
v é r ité  s o u s  u n e  fo r m e  s im p lif ié e?  Q u 'est-c e  q u e  le  s y m 
b o le , s in o n  u n e  m a n ife s ta t io n  d e ce  qu’il y  a  to u jo u r s ,  
d a n s la  r é a lité  m ê m e , de m y s té r ie u x , —  u n e  e x p lic a t io n  
d e c e  q u e  la  v ie  c o n t ie n t , m a lg r é  to u t , d ’in e x p lic a b le  ? 
L é g e n d e  e t  sy m b o le  s o n t  p a r to u t  ou  n e  s o n t  n u lle  p a r t. 
A  v o u lo ir  e x c lu r e  le  su r h u m a in  d e l ’h u m a n ité , o n  r e n 
c o n tr e r a  to u jo u r s  u n  p o in t  o ù  la  d is t in c t io n  s ’e ffa c e , e t  
o ù  la  r a is o n  d o it , p o u r  p a s s e r  o u tr e , fa ir e  u s a g e  d ’un  
p o s tu la t . O n a b o u tir a it  e n  o u tr e  à  la  n é g a t io n  a b so lu e  
de to u te  œ u v r e  d ’a r t  où  in te r v ie n d r a it  u n  é lé m e n t  su r 
h u m a in  : l ’a r t  e s t  h u m a in  a v a n t  to u t;  e t  s i ,  a v e c  c e tte  
r a iso n  d ’ê tr e  d e  l ’a r t  m ê m e , le  su r h u m a in  e s t  in c o m p a 
t ib le , i l  e s t  in c o m p a tib le  a v e c  l ’a r t . M a is  m il le  c h e fs -  
d 'œ u v r e  s o n t  là , qu i p r o u v e n t  le  c o n tr a ir e .

O r, si l ’a r t is te  a  le  d r o it  d e  fa ir e  in te r v e n ir  l 'é lé m e n t  
su r h u m a in , p o u rq u o i lu i c o n te s te r  la  l ib e r té  d e le  fa ir e  
au  m o m e n t  e t  d e la  fa ç o n  q u ’il  lu i p la ît ,  e t  p o u r q u o i, 
en  fa c e  d ’u n e  œ u v r e  n o v a tr ic e , a r g u e r  d e  c e  q u i n ’e st  
q u ’u n e  h a b itu d e  p r ise  au c o n ta c t   d es œ u v r e s  a n té r ie u 

res:, u n e  r o u tin e  q u i, p r é c isé m e n t  g r â c e  à  la  su c c e ss io n  
de m a n ife s ta t io n s  d ’a r t  n o u v e l le s ,  v a  s e  m o d ifia n t sa n s  
c e s s e ?  N o u s  a v o n s  v u  q u e  le  r é a lism e  c o m m e  le  su rn a 
tu r e l  o n t  pu  se m b le r  ja d is  in c o m p a tib le s  a v e c  le  s e n ti
m e n t  tr a g iq u e . A u jo u r d ’h u i n o u s  a d m e tto n s  l ’u n  co m m e  
l ’a u tre , m a is  il  n o u s  p a r a ît  é tr a n g e  d e le s  v o ir  in te r m ê 
lé s ,  s im p le m e n t p a r ce  q u e c e la  n ’e s t  p o in t  u s u e l. On 
s e r a it  b ien  en  p e in e  de tr o u v e r  u n e  a u tr e  ra ison , q u e  
c e l le - là .  

N ’a v o n s -n o u s  d o n c  ja m a is  .v u  de, p a re il m é la n g e ? 
S o m m e s-n o u s  c h o q u é s , d a n s le  Songe d’une nuit d'été, 
de v o ir  é v o lu e r  O b éron  e t  T ita n ia , p r in c e s  d e s  f é e s ,  e n  
m ê m e te m p s  q u e  B o t to m , Q u in ce o u  S n u g ?  D a n s  la  
Tempête, P r o sp e r o  e s t - i l  m o in s  h u m a in  p o u r  ê tr e , à  la  
fo is ,  m a îtr e  d es p u is sa n c e s  in v is ib le s  e t  du c d é p o ssé d é , 
s a n s  l ’in te r v e n t io n  d ’a u cu n e  fo r c e  su r n a tu r e lle , d ’un  
d u ch é  tr è s  p eu  ir r é e l?  E t  l'A lceste d ’E u r ip id e , o ù  v o is i
n e n t  le  d e m i-d ieu  H e r c u le  et u n  P h é r è s  su ra b o n d a m 
m e n t  te r r e -à -te r r e !  T o u t c e la , e t  b ien  d 'a u tres e x e m p le s  
q u e  j e  p o u rr a i c ite r , e s t  en  v er tu  d ’u n e  c o n v e n tio n  th é â 
tr a le , m e  d ir a -t -o n . E t  l ’o n  d ira  v r a i. M a is , p u isq u e  
c o n v e n tio n  il  y  a  e t  p o in t  a u tre  c h o s e , l ’er re u r  e s t  ju s 
te m e n t  de v o u lo ir  é r ig e r  c e t te  c o n v e n t io n  en  lo i  e s th é t i
q u e , e t  d e  c o n d a m n e r  au  n o m  d e la  c o n v e n tio n  d ’a u 
jo u r d ’h u i ce  qui se r a  p eu t ê tr e  la  c o n v e n tio n  a d m ise  
d em a in .

M e v o i là  fo r t  lo in  d e  M . d ’In d y . L a  m o r a le  d e to u te s  
c e s  r é f le x io n s , c ’e s t ,  t r è s  ch e r  M a ître , qu e v o u s  e û te s  
c e n t  fo is  r a is o n  d e c o n c lu r e , en  un r é c e n t  a r t ic le ,  
à  l ’im p u issa n c e  d e la  c r it iq u e  en  fa c e  de l ’œ u v r e  d ’a rt  
n o u v e lle . T o u te  c r é a t io n  d ig n e  d e  c e  n o m  p o r te  en  e l le -  
m ê m e  le s  lo is  e s th é t iq u e s  qu i la  ju s t if ie n t , e t c e  n ’e s t  
q u ’u n e  fo is  c e s  lo is  m a n ife s té e s  d a n s u n e  œ u v r e  q u e la  
c r it iq u e  s ’en  em p a r e . M a is  c e u x  à  qui l ’œ u v r e  d ’a r t  
s ’a d r e sse  fe r o n t  b ien  d e n e  v o u lo ir  c o n n a îtr e  c e lle -c i  
q u ’au m o y e n  d e le u r  p r o p r e  s e n s ib il it é , d ’a lle r  à e l le  
a v e c  in g é n u ité , s a n s  su b ir  l ’in flu e n c e  n i d e  l ’o p in io n  
d ’a u tru i, n i d e s  id é e s  d é jà  a c q u ise s , e t  a v e c  la  se u le  
v o lo n té  de s ’o u v r ir  à la  p e n sé e  qui fu t c e l le  d e  l ’a r t is te  
c r é a te u r .

M.-D . Calv o c o r e ss i

L a  Littérature belge  
jugée  par Gaston Boissier.

Un certain Gustave Herwig, de Berne,, vient de publier .en alle
mand une espèce d’anthologie des auteurs de la §uisse;ro..Tiande, 
qui a pour titre: E rinnerungen von Dr Châtelain. La préface 
contient une interview de Gaston Boissier, que M. E. Platzhoff- 
Lejeune, le distingué critique du Litterarisches Echo et de la 
Rundschau, s’est amusé à traduire pour la Tribune libre de LaChaux-de-Fonds. La voici : .. : ...

« Votre littérature romande a une base bonne et solide, Vous 
y avez deux hommes distingués: le Dr Châtelain et Philippe Godet
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(Neuchâtelois); Philippe M onnier n ’est pas aussi b rillan t que son 
père  Marc, mais il a quelque chose de solide. Gaston Paris en est 
tém oin. C’est chez lui que je  l’ai vu. Sa perte est irréparable. Le 
dim anche après-m idi tous les étrangers de passage se réun is
saient chez lu i, m êm e les Scandinaves, Norwégiens et Suédois. 
Paris est m ort jeun e . Il nous faut au jourd 'hu i de véritables 
le ttré s ; la Suisse rom ande nous les envoie. Rostand, m alheureu
sem ent, est u n  hom m e m alade et ne com pte plus beaucoup. Il a 
beaucoup de finesse, d ’intelligence et d ’esp rit. C’est u n  m alheur 
q u ’il soit m alade. Il souffre de neurasthénie et il doit vivre à la 
cam pagne. Il a eu  du succès. Lors de sa réception à l’Académie, 
il a fait un  discours b rillan t tel que jam ais hom m e n ’a fait.
Il faut que la France se rec ru te ; c’est par vous qu’elle y  arrivera. 
Je vous félicite que vous désiriez faire connaître à l ’Allemagne 
celte littérature. Châtelain a fait u n  ouvrage m éritoire pour la 
m ém oire de R ousseau; Philippe Godet le ressuscite (!). Je vous 
parlerai m aintenant des cendres de Voltaire et de R ousseau ... (?).

« L’Académie a couronné l ’im portant ouvrage de votre Ph. Mon
nier su r le  Quattrocento. J ’ai vu son père, Marc Monnier, chez Taine 
et dans la Revue des Deux-Mondes (sic!). Il avait u n  très grand 
talent ; je vous prie de souligner cela. Quelques contes, quelques 
nouvelles ne seron t pas oubliés, ils sont acquis à  la littérature 
universelle. Je connais surtou t les Genevois. Henry W arnery , le 
très estim é, m ais très peu connu m alheureusem ent...

« Chez nous, en France, Lamartine s’est beaucoup distingué. Il a 
comm encé après Chateaubriand, après 1820 donc, époque à 
laquelle débute (sic) M. Max Dessoulavy, l ’excellent critique. Et 
au jou rd ’hui les esprits distingués nous ont quittés. Ils vivent en 
Suisse, m ais pas en  Belgique. Les Belges font des vers qui n ’en 
son t pas, dans un  français qui n ’en  est pas un . Il y a bien quel
ques nom s, mais leu r portée n ’est pas considérable. Il y a  natu
rellem ent quelques talents comme Maeterlinck et Rothan (?) ; nous 
en  couronnâm es quelques-uns. Mais cela ne m e dit rien .

« Vous avez en Suisse des journalistes parfaits : le directeur du 
Journal de Genève en  est le tout prem ier. Il a joué u n  grand  rôle 
 sous l ’Em pire e t il fut un  de m es élèves quand j ’étais professeur 
à  l ’École norm ale. De son quotidien il a fait un  grand jo u rn a l; j ’ai 
fait sa connaissance chez M. Thiers, u n  homm e distingué. Je sais 
g ré à la Suisse d ’éviter toute excentricité, on ne peut d ire autant 
dé la Belgique. La littérature suisse est saine e t vigoureuse, ainsi 
celle (sic) de votre g rand  m aître Philippe Godet qui dans son ouvrage 
un ique su r votre littérature s’est acquis un  im m ortel m érite. Chez 
les B elles, la littérature est sauvage, chez vous elle est calme, 
douce) in telligente, m oderne, b ref une littérature de l ’histoire. 
(Der Geschichte, de la  postérité?) Vous avez d ’ém inents h is to 
riens dans la Suisse française, tels A. Piaget, Ph. Godet, Mottaz à 
Yverdon, beaucoup d ’autres encore.

« Veuillez dire, M onsieur, au public allem and com bien j ’apprécie 
son grand  philosophe, votre grand-oncle Edouard Zeller. Je me 
suis servi de ses ouvrages avec un  grand  plaisir et nous avons 
souvent parlé  de lu i chez M. Thiers et chez Taine. Edouard Zeller 
est u n  hom m e m erveilleux. »

Les points d ’interrogation, les points d ’exclamation et les sic 
son t de M. Platzhoff-Lejeune, qui se dem ande com m ent on peut 
im prim er de pareilles âneries. Le phénom ène ne comporte évi
dem m ent que deux explications. Ou M. Herw ig s’est fichu de Gas. 
to n  Boissier. ou , com me Rostand, Gaston Boissier « est un 
hom m e m alade qui ne compte plus beaucoup ».

H. K.

N O T E S D E  M U S IQ U E

U n e a u d itio n  d u  q u a tu o r  v o c a l d e  la  S c o la  C antorum .
M. Valère Mabille, dont les m atinées m usicales font événem ents 

par l ’im prévu des régals d ’art q u ’elles réservent, avait convié 
dim anche d ern ier le quatuor de la Scola à venir exécuter, aux 
" Hayettes " , quelques-uns de ces chants profonds e t charm ants 
que Charles Bordes et ses collaborateurs vont rechercher dans les 
siècles défunts. Bordes lui-m êm e, retenu  par la m aladie, avait confié 
à M. de Castera la conduite de l ’artistique quatuor. M. de Castera 
s ’en  est acquitté avec sûreté et science, soutenant l ’exécution au 
piano par de sobres indications de m ouvem ents, entrées et 
nuances expressives. Mais quelle que soit la réserve qu’il y ait 
apportée, on pourrait souhaiter en tendre  certains m orceaux, tels 
ceux de Charpentier e t de Schütz, sous la form e a capella pure, 
qui parait ê tre  l ’originale.

La qualité des exécutants perm ettra it sans crainte la suppres
sion d ’u n  accom pagnem ent. Les voix de Mlle de la Rouvière : 
vivante, a i lé e , — M. Legrand : grave et du style le  plus beau , — 
de M. David : u n  com patriote, à reconnaître son tim bre frais de 
ténor verviétois, — M Gibelin : adm irable d ’égalité et de richesse, 
on t fait m erveille.

De Marc-Antoine Charpentier, élève de Carissim i, ennem i de 
Lully, fut bissée une extraord inaire Elévation  à trois voix, d ’un 
génie p u r, s’achevant en  une gradation de force, d’expression et 
de foi inouïe d ’intensité. —  Heinrich Schütz (prem ière moitié du 
XVIIe siècle) est trop ignoré. Nos tim ides études du passé hésitent 
à rem onter, dans la m usique allem ande, au  delà du  tout-puissant 
Bach. Et pourtant celui-ci eu t aussi des pères intellectuels : Schütz 
est parm i eux. Dès le début du XVIIe siècle, il en tra à l’école des 
m aîtres vénitiens; il participa aux essais de transform ation de la 
form e m usicale que popularisait M onteverde, et rapporta en Alle
m agne ces considérables réform es. Il conserva tou te  sa vie, par 
de fréquents voyages, un  contact fécond avec les centres d ’a r t de 
l ’Italie.

Si sa biographie ne nous l’apprenait pas, le beau dialogue P er  
la Pasena, exécuté par la Scola, le prouverait assez. Sa clarté, 
sa sim plicité, son équilibre expressif e t sonore sont du génie 
la tin , comme parait l ’être aussi le souriant Duetto de l ’une des 
deux cent quatre-vingt-dix-huit cantates de Bach, qui contiennent 
tant et tant de perles sans prix  !

A ce program m e de choix s ’ajoutaient des exécutions de violon
celle et de piano solo, les prem ières confiées à une ancienne (et 
des m eilleures) élève du  Conservatoire de Bruxelles, à laquelle 
les doux soucis d ’un  foyer charm ant n ’ont pas enlevé le culte 
ém u de la haute m usique, et paraissent avoir donné plus 
de sérénité à son expression si pure . Enfin, Mlle Devos, jeune 
pianiste don t on  parlera, a abordé le scabreux et génial Prélude, 
choral et fugue de César Franck, et les indications de son in ter
prétation tém oignent d ’une com préhension très in téressante. 
Qu’elle craigne la force, pourtan t. Comme d it De Greef, recher
chez l’accent expressif, fuyez l ’accent dynam ique. Le doux père 
Franck avait prom ené, dans sa carrière illusionnée, de trop p ro 
fondes e t sublim es rêveries, pour q u ’on veuille bousculer son 
œ uvre d ’un  poignet trop strict. Si vous voulez in te rp réter le P ré 
lude, ainsi que les détenteurs de la tradition  franckiste l ’enseignent, 
il est un  m oyen un  peu baroque, mais certain : écoutez com m ent 
Busoni le joue, e t faites tou t le contraire.

H e n r y  L e s b r o u s s a r t

P ie r r e  de B rév ille .
Petite séance délicieusem ent intim e, m ercredi passé, à la trop 

grande et trop  froide Harmonie. M. Engel et Mme Bathori y firent 
vivre une vingtaine d ’œ uvres de Pierre de Bréville. Le com posi
teur lui-même était là e t accom pagna de façon parfaite les m or
ceaux chantés par les incom parables artistes.

La m usique de P ierre de Bréville a  donné l ’im pression du plus 
pur raffinem ent : Des riens qui disent quelque chose, parfois
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mêm e beaucoup, parce que le m usicien les a grandis, haussés, 
quintessenciés. Et puis, quels jolis poèmes ! Certes, l ’une des 
m eilleures inspirations de la jeune école française, c’est d ’avoir 
com pris que la beauté du poème im porte beaucoup. Si seulem ent 
le père Franck avait pu se rendre compte de cela! Mais il était 
tout de mêm e si grand, qu’il rendait m usicalem ent belles les 
pires platitudes littéraires.

P ierre de Bréville possède une très rem arquable qualité : chez 
lu i, la m usique dom ine le poème sans l 'écraser. Ce n ’est pas un 
com positeur « purem ent homme de lettres ». Il est le m aître de sa 
ligne m élodique et la manie avec souplesse et sans effort, non 
sans puissance parfois. Son duo Aimons-nous, q u ’il était curieux 
d e  com parer avec un lied  d e  Raway qui em prun te  les mêm es paroles, 
est d ’une grande beauté de lignes et d ’une belle intensité d ’expres
sion. Je n ’aime pas autant le duo : H ym ne à Vénus ; il est moins 
original, trop franckiste.

La More des Lys, su r un  poème de Jean Lorrain, est peut-être 
la chose la plus intéressante que nous ayons entendue au cours de 
cette m atinée musicale : c’est assurém ent l ’œ uvre de de Bréville 
qui est le plus de lui.

Bernadette et Petites Litanies, deux esquisses m ystiques, artifi
cielles mais délicieuses, m ontrent les ressources infinies de ce 
m usicien qui sait si facilement se m ettre dans une atm osphère 
déterm inée, et qui a le don d’assim ilation à un  si haut degré. Il 
est étonnant, à ce point de vue, qu ’il ne soit pas parvenu à rendre 
avec plus de relief ses P ortraits de musiciens (Fauré, d ’Indy, 
Chausson, Franck), que Mme Bathori a  exécutés au piano : à p re
m ière audition il était bien difficile de d iscerner d ’une façon 
claire, dans ces quatre m orceaux qui s ’enchaînent pour ainsi dire 
sans in terruption , les traits caractéristiques des m usiciens q u ’ils 
veulent représenter. On avait une im pression générale de « jeune 
école française » avec Vincent d ’Indy comme dom inante, mais 
c’est tout.

La séance se term inait par l ’exécution de six chansons popu
laires, arrangées de façon ravissante : Mélange exqu is de nostalgie,, 
de mélancolie, d e  ristesse et de gaîté un  peu troublante ; a rt d é 
licat, ciselures fines, dentelles rares, qui m ontren t une âm e éprise 
de sensations subtiles, m ystérieuses et profondes. Et quelles jolies 
fantaisies poétiques sur les Lauriers sont coupés, le F uret du 
bois joli, etc.

Concert très b rillan t, jeud i passé, à  la Grande-Harm onie. 
Beaucoup de m onde, de fleurs à profusion, (« trop de fleurs », eut 
d it Calchas), un  program m e long et varié, un  orchestre très bien 
dirigé par M. R asse; enfin un  « clou » : L es A d ieu x  de W otan, 
chanté mieux que jam ais par Seguin, adm irablem ent secondé par 
l ’excellent orchestre. Ah certes ! ce fut un  em ballem ent de bon 
aloi, celui qui rappela par trois fois le Wotan idéal...

Mme Marguerite Bonheur a joué ' le Concerto en  ut m ineur de 
Mozart, le Troisième Concerto de Saint-Saëns e t quelques m or
ceaux de piano bien mal choisis ; elle m anque d’assurance, elle 
hésite, elle a des sons trop frêles à côté d ’autres trop durs. Dans 
le Concerto de Saint-Saëns elle a totalem ent m anqué de ce qui 
fait la force d ’un  Pugno : l’extériorité. Par contre, dans ce lui de 
Mozart elle a réalisé une fusion parfaite avec l’orchestre et a 
d it de façon exquise le radieux larghetto.

J ’aim e m ieux ne pas parler de Mlle Carlhant, bien qu ’elle ne 
m anque pas d ’un  certain ta len t; quand on a entendu Mme Bathori 
la  veille, on a peur d’être partia l...

Certes, si M. Bernard n’affronte pas le grand public et la solen
nité des grandes salles, il n ’en  est pas m oins un  artiste de grande 
valeur. Son piano-récital, qui a eu lieu vendredi à la salle E rard, en 
fut la preuve éclatante. L 'A p p assionata, de Beethoven a trouvé en 
lu i un  interprète encore plus parfait que M. Sieveking, dont nous 
avons parlé ici récem m ent. M. Bernard a apporté dans l’in 
terprétation de l ’œ uvre magnifique plus de personnalité, plus de 
« p a s s io n » , plus de vie; bref, une reconstitution encore plus nette 
de l'âm e beethovenienne. Dans les Deux pièces de Bach, il s’est

m ontré « claveciniste » accompli, et partout où la mélodie prédo
m ine (Im prom ptu en  sol m ajeur de Schubert, Ballade en sol m ineur 
de Chopin, etc) il a littéralem ent « chanté », mais avec cette sim
plicité si rare chez les in terprètes et qui est indispensable pour 
donner au lied, q u ’il soit écrit pour la voix ou pour le piano, 
sa véritable allure.

A signaler encore la belle com préhension par M. Bernard du 
Prélude, choral et fugue de César Franck (surtout du  choral) et 
des Etudes symphoniques de Schum ann.

Ch. V.

N ÉC R O LO G IE

Jean -L éon  Gérôm e.
Le peintre et sculpteur français Gérôme, qui vient de m ourir à 

Paris, était né à Vesoul le 11 mai 1824. Elève de Paul Delaroche, 
il exposa pour la prem ière fois au Salon, en  1847, où sa toile 
Jeunes Grecs excitant des coqs, actuellem ent au Musée du 
Luxem bourg, le m it aussitôt en lum ière. Depuis lors, il ne cessa 
d ’exposer au Salon des compositions inspirées de l ’antiquité, 
d ’une exécution froide et précieuse qui le firent apprécier de ceux 
pour qui le fignolage est la qualité prim ordiale.

Il dem eura jusqu’à sa m ort fidèle à son éducation prem ière, 
rebelle aux tentatives nouvelles de l’art, hostile à toute évolu
tion, ancré dans les form ules de l ’Académie.

Chronique judiciaire des Arts.

Sur la  plainte d u  pein tre  Harpignies, le tribunal correctionnel
de la Seine a jugé dernièrem ent un  cas assez curieux de contre
façon de tableaux.

Un m archand de tableaux nom m é Bureau recevait d ’un peintre 
Reynold (sans s!)  des copies q u ’il payait vingt ou trente francs. Il 
les « cuisinait » habilem ent, les patinait, les craquelait et les 
signait Corot, Diaz, Daubigny, Sisley, Troyon, From entin, Charles 
Jacque, Th. Rousseau, Bonvin, Harpignies, etc.

Le tribunal a condam né M. Bureau à quatre mois de prison et 
2,000 francs d ’am ende ; il a acquitté le peintre Reynold et confis
qué toute la belle collection de faux tableaux.

Memento des Expositions.

Ar r a s . —  Exposition du N ord  de la France. 15 mai- 4  o c to 
b re  1904. Réservée aux artistes de l ’Aisne, du Nord, de l ’Oise, 
du Pas-de-Calais et de la Somme. Section d ’a rt décoratif ouverte 
à tous les artistes français. Dépôt à Paris chez Robinot, 32, rue 
de Maubeuge, 23 m ars ; envois directs, l er-15 avril. Renseigne
ments : M . N .  Bauvin , président du Comité exécutif, A rra s .

Ca n n e s . —  Association des B eau x-A rts . 1e r m ars -  1 0  av ril 1904. 
Par invitation. Deux œ uvres par exposant. T ransport gratuit (pe
tite vitesse) su r le territoire français. Dépôt chez Ferret, rue 
Vanneau, le  23 janvier. A Cannes, 10-13 février. Commission sur 
les ventes : 10 p. c.

D i e p p e . —  Société des A m is  des A r ts .  16 ju illet-26 sep
tem bre 1904. Envoi des notices avant le 20 ju in  à M. G. Cahen. 
Dépôt à Paris (20 ju in - ler juillet) chez M. Pottier, 14, r u e  Gaillon.

Lyon. —  Société lyonnaise des B ea ux-A rts . 1er février 1904.
I d . —  Société des artistes lyonnais. 23 janvier-27 m ars. Dépôt 

à Paris chez Pottier, 14, rue Gaillon.
P a r i s . — Union des femmes peintres et sculpteurs (Grand 

Palais). 14 février-14 m ars.
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P a r i s  —  Salon de 190-1 (Société des A rtis tes  français). 1er mai- 
30 ju in . Envois : P ein ture , 15-20 rnars; hors concours, 4  avril. 
Sculpture, 13-15 avril ; (bustes, m édaillons, statuettes, etc, 
1-2 avril); hors concours, 25 avril. Objets d 'art, 1 6 1 7  avril, 
Architecture, 4-5 avril. Gravure et lithographie, 31 mars- 
1er avril. A r ts  décoratifs, 14-15 avril.

I d . —  Salon de 1904 (Société nationale des B eaux-A rts) 
16 avril-30 ju in . E nvoi: Peinture et gravure, 8-9 m ars ; associés, 
25-26 m ars; sociétaires, l 6r-2 avril. Sculpture, architecture, objets 
d'art, 18-19 m ars; associés, 28-29 m ars ; sociétaires, 30-31 m ars.

I d . —  Salon des Indépendants (Serres du cours la  Reine). 
O uverture: 20 février. D épôt: 12-13 février.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

L’exposition internationale des Beaux-Arts qui vient de ferm er 
ses portes à Venise a réalisé, pendant les quelques m ois qu 'elle 
est restée ouverte, des ventes im portantes don t la m unicipalité de 
Venise nous com m unique la liste.

Bien que les œ uvres vendues aient été, en m ajeure partie , des 
œ uvres italiennes, on relève sur cette liste un  certain  n o m b re  de 
toiles dues à des artistes français et belges.

Parm i ces dern iers, C. Meunier, E. Claus, F . Khnopff, A. Baert- 
soen (dont les belles eaux-fortes ont eu u n  succès m arqué), 
J. Leem poels, J. Van Biesbroeck, etc.

Un m édaillon de G il B las :
M. L é o n  Ca r d o n . —  Un profil nerveux et cavalier, qu ’aurait 

aimé graver Soulius ou Vostem in, l ’air crâneur et bon enfant d ’un 
de ces pein tres de F landre , à la  m oustache en  faucille, au nez 
flaireur, à l’œ il en  éveil ; et, dans la rue , la dém arche balancée et 
fringante d ’un  homme qui aurait pu porter rap ière , tel l'ad ro it 
connaisseur et l’am ateur d 'a rt passionné q u ’est M. Ch.-Léon Car
don, l’un  des principaux, sinon le principal organisateur de cette 
Exposition de l ’art français au XVIIe siècle, à Bruxelles, qui vient 
de s ’ouvrir en  cette ville, et où voisinent des joyaux d ’a rt prêtés 
par les cabinets les plus fameux.

Fils de ce Jean Cardon, le père Cardon, comme on disait, qui, 
un des prem iers, en  Belgique, acheta les Delacroix, les Millet, les 
Decamps, les Corot, les Rousseau ; grand  collectionneur lui- 
m êm e, d ’un  goût sans défaillance, il a  fait de la vieille m aison 
bourgeoise qu’il habite au Canal, u n  m usée où l ’a r t et la curiosité 
abondent : tableaux, bois sculptés, reliquaires, retab les, m issels, 
tapisseries, arm ures, coffrets gothiques et bahuts de la Renais
sance. m onnaies, m édailles, etc.

A rtiste, d ’ailleurs, lui-même un  des m aîtres de l ’art ornem ental 
dans son pays. Fait partie de toutes les com m issions d ’art où son 
jugem ent est toujours attendu. A rdent aux controverses, respec
tu eu x  des m aîtrises, irréductib le en  ses convictions, il a l ’en thou
siasm e, le zèle et la foi des époques où l’on s’en allait su r le pré 
pour défendre son idéal.

Au su rp lus, conscience loyale et cœ ur d 'or.
C’est m ercredi prochain, à 11 heures d u  m atin, qu ’aura lieu à La 

Haye, dans les salles du  Cercle P ulchri Studio , la m anifestation 
de sym pathie organisée  en  l’honneur du grand  peintre Joseph 
Israëls à  l’occasion du quatrièm e-vingtièm e anniversaire de sa 
naissance. Le soir, un banquet réunira , à l ’hôtel du Vieux Doelen, 
autour du m aître ses am is et adm irateurs.

Jeudi dern ier s’est ouverte au Cercle artistique (W aux Hall du 
Parc) u n e  exposition d œ uvres de Mlle Jenny Montigny e t M. Ed
m ond Verstraeten . Clôture le 31 courant.

Hier sam edi s’est ouvert à la Galerie royale (rue Royale, 198) 
une exposition d ’œ uvres de M. Victor Abeloos. Clôture le 5  fé
vrier.

Le théâtre "Molière a résolu  de  rep rendre  l ’œ uvre puissante 
d ’Ancey, Ces M essieurs, à p artir  du 2 fév rie r; ce sera ce jour-là

la soixante-troisièm e. En attendant, on joue le M aître  de forges. 
A ujourd’hui dim anche, à 2 heures, m atinée; aux m atinées les 
enfants paient demi-place.

La dixièm e représentation  du R o i A rth u s  a eu lieu m ercredi 
dern ier. M. Sylvain Dupuis, heureusem ent rétabli de l ’indisposi
tion qui l ’avait retenu  quelques jou rs chez lu i, a pu diriger le 
beau dram e de M. E rnest Chausson, auquel le public a fait un  
accueil enthousiaste.

Le m êm e soir avait lieu , à l'O péra, la dixièm e représentation  
de l 'Etranger, dont le succès s'affirme chaque fois davantage. 
Les in terprètes de l ’œ uvre de M. d ’Indy, M. Delmas e t Mme Bré
val, on t été rappelés tro is fois après chaque acte.

C’est le 28 février que sera jouée aux concerts Chevillard la 
nouvelle sym phonie d e  M. Vincent d ’Indy.

M. Alfred Bruneau est e n  ce m om ent, dit le Guide musical, 
tout à la com position de l ’im portante partition sym phonique des
tinée au dram e qu’il vient d ’extraire de la Faute de l ’abbé M ouret. 
Ce dram e, on le sait, doit ê tre  joué au théâtre Antoine.

D’un au tre côté, M Alfred Bruneau a en  sa possession plu
sieurs poèm es d ’Emile Zola, et l ’un de ceux-ci fut achevé par le 
grand  rom ancier la veille mêm e de sa m ort.

Le F ils  de l'É toile, la nouvelle œ uvre de MM. Camille E rlan 
ger et Catulle Mendès, passera à l ’Opéra vers la fin de m ars. 
L’ouvrage a été d istribué à MM. Alvarez, Delmas, Mmes Bréval, 
Héglon et Demougeot. L’orchestre sera dirigé par M. Taffanel.

L’action se passe à Jérusalem , l ’an  135 après Jésus Christ.
Le deuxièm e concert du Conservatoire est fixé à dim anche 

prochain 31, à 2 heu res; la répétition générale aura lieu le 
vendredi 29, à la m êm e heure. On y exécutera l'ouvertu re  de 
Guillaume Tell de R ossin i; la Huitième Sym phonie de Beethoven 
et le deuxièm e acte de la Vestale de Spontini.

Demain lundi 25, à 8 h . 1/2, à la G rande-Harm onie, concert avec 
orchestre, sous la direction de M. Eugène Ysave, donné par 
M. Mark Ham bourg, pianiste.

Mercredi prochain 27, à 4 heures, à la G rande-Harm onie, 
dixièm e m atinée m usicale Engel Bathori. avec le concours d ’E u
gène Ysaye et consacrée à J -S. Bach et Beethoven.

Au program m e : De Bach : Air de l ’Oratorio de Noël ; a ir de la 
Cantate pour tous les \iemps; duo de la Cantate de P âques; deux 
a irs de la Passion ; a ir  et duo de la cantate Jesu der du meine 
Seele ; Sonate en  fa  m ineur. De Beethoven : Adélaïde, can tate ; 
Ode à la bien-aimée poème m élodique; Sonate en /«  m ineur.

La prochaine séance (prem ière de la seconde sériel aura lieu le 
17 février et sera consacrée aux œ uvres de M VI. Paul et Lucien 
Hillem acher.

Pour rappel; m ercredi prochain 27, à 8 h. 1/2 .du soir, en la 
salle de l ’Ecole allem ande, deuxièm e séance du Quatuor Zim m er. 
Au program m e : Quatuor en ut m ajeur (1785) de W .-A M ozart; 
Quatuor en la m ineur (op. 132) de L. Van Beethoven; Quatuor en 
fa  m ajeur (op 10) de A. Glazounow.

P our rappel, jeudi prochain 28, à 8 h. 1/2 du soir, à la salle 
Leroy, 6, rue  du Grand-Cerf (porte Louise), soirée de Lieder  m o 
dernes par Mme Emma Birner.

La deuxièm e e t la troisièm e séance de sonates d ’auteurs m o
dernes belges et français seront données à la salle E rard , par 
MM Émile Bosquet et Emile Chaum ont, les vendredis 29 janvier 
et 12 février, à 8 h. 1/2.

La deuxièm e audition des Concerts Nouveaux aura lieu le lundi 
1er février, à 8 h. 1/2 du soir, à la salle Gaveau, 27, rue  Fossé- 
aux-Loups. Elle sera consacrée à la m usique de cham bre de Men
delssohn, qui sera in terprétée par Mlles M arguerite, soprano, et 
Van den Broeck, contralto , avec le concours du trio de la Haye 
(MM. Karel Textor, pianiste, Henri Hach , violoniste, et Ch. Van 
Isterdael, violoncelliste, p rofesseurs au  Conservatoire royal de là 
Haye). _________
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Les concerts de l'Académie de musique de Tournai sont fixés 
aux dimanches 31 janvier, 27 mars et 24 avril, à 4 heures préci
ses, à la Halle aux draps, Grand’place.

Au premier de ces concerts on donnera avec II. Noté et d ’au
tres artistes de l’Opéra des fragments très importants de l ’A fr i
caine. M. Noté chantera le rôle de Nélusko et les chœurs et 
l’orchestre, dirigés par M. Danneau, directeur de l’Académie, 
comprendront plus de trois cents exécutants.

Sous la direction de M. Gabriel Mourey, dont on connaît les 
pénétrantes études sur l’art moderne, paraît depuis le 15 courant 
une revue nouvelle, Les A rts  de la vie, dont le but est « d’appren
dre à tous à connaître, à comprendre, à ressentir, à aimer l’art 
dans toutes ses formes, dans toutes ses manifestations, dans tous 
ses rapports avec les idées et les mœurs d’aujourd’hui ».

Les A rts  de la vie ne sera pas plus une revue de vulgarisation 
qu’une revue de spécialisation. Elle sera vivante avant tout et re
flétera tous les aspects de la vie contemporaine. La direction et la 
rédaction sont établies chaussée d’Antin, 6.

Annonçons aussi l’apparition d’un périodique mensuel illustré. 
L e Renouveau, revue sportive, théâtrale, mondaine, etc., dont ’a 
rédaction est installée rue des Charbonniers, 25, à Bruxelles.

La Société des poètes français, qui compte aujourd’hui plus 
de soixante membres, parmi lesquels MM. J.-M. de Hérédia, 
Léon Dierx, A. Dorchain, E. Michelet, E. Raymond, etc , vient 
de confier à M. A. Charles, libraire-éditeur, 8, rue Monsieur-le- 
Prince, Paris, le dépôt exclusif des volumes de; vers et de critique 
poétique de sa bibliothèque, désormais unifiée sous la rubrique : 
« Bibliothèque de la Société des Poètes français. »

L'Ermitage (livraison de décembre) publie une très intéres
sante lettre du peintre G. Daniel de Montfreid sur Gauguin. Ami 
de l’artiste défunt, l’auteur resta en correspondance avec lui jus
qu’aux derniers jours, jusqu’à ce début de mai 1903 qui vit, 
dans une île des antipodes, la fin lamentable et tragique du 
grand Solitaire. Il retrace en vingt pages émues la vie de Gau
guin, fait justice de maintes absurdités débitées? sur son compte 
et analyse son art en critique avisé et profond.

Cette noble étude et celle de M. Charles Morice donnent à l’a r
tiste sa place définitive dans l’art de ce temps.

L'A r t  décoratif, revue mensuelle d’art contemporain (95, rue 
des Petits-Champs, Paris), a consacré dernièrement toute une 
livraison (septembre 1903) à la cinquième Exposition Internatio
nale d’Art à Venise (34 illustrations). Cette manifestation, on le 
sait, réuni un grand nombre d ’œuvres des artistes les plus connus 
du monde entier et la décoration des salles, distribuées entre les 
provinces italiennes, offrait l’exemple d’un cadre parfait. Le texte 
de l’étude est dû à M. Gustave Soulier.

Les polémiques contemporaines sont parfois violentes. Mais 
que dire des polémiques d’autrefois ?

Un de nos confrères a retrouvé un document qui prouve que, 
sous ce rapport, nos prédécesseurs nous dépassaient de plusieurs 
longueurs : c’est une pièce de vers rédigée par Pétrus Borel, dit 
le Lycanthrope, contre un de ses ennemis littéraires qui l’avait 
attaqué, et dont voici le couplet final :

Vivant décomposé, ton rachitisme navre !
Lorsque, mort, dans la terre on portera tes os,Pour la première fois  on verra qu’un cadavre Peut dégoûter les asticots! ! !

Vient de paraître chez  A. DUPONT M ETZNER
É D IT E U R  

■7 , R U E  -C3-A.'M.3 ÎE T T ^, ZN’-AJSraY

J. GUY ROPARTZ. — D ix petites pièces pour piano à quatre mains.
P rix net : » francs.

AMEUBLEMENT5 D’ÆRT MODERÏÏE
G . S C R R U R i m

R R n ^ . r 41 RUE HemrICOURT
"  2  B ° U1Î DU REG E" T i

i M  H / t V r 4 R ,J E D tT ( ,C Q ,J E V I, iEi n flyt — 39 P/mKSTRAflT
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SPECIAUX POÜR- LA  
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E. D E M  AN, Libraire-Editeur
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Œ U V R E S
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VINGT-QUATRIÈME ANNÉE. N° 5. 3 1 JANVIER 1904.

B U R E A U X  : R U E  D E  L ’IN D U S T R IE , 3 2 , B R U X E L L E S  
ABO N N EM EN T : B E LG 1Q U E , 10 F R A N C S L A N ; U N ION  P O STA LE , 13 FRAN CS. —  LE  N U M ÉRO, 25 CENTIM ES

L 'A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à. l'e ssa i, p en d a n t un  
m ois, a u x  p erso n n es q u i n ou s en fon t la  dem an d e ou  
q u i n ou s so n t in d iq u ées  p a r  n os a b on n és.

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à. l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on ne d és ire  p a s  s ’y  ab on n er.

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en  v e n te , à. P a r is ,  à. la  l ib r a i
r ie  H. F lo u ry , 1 , b o u le v a r d  d es  C ap u cin es.

S O M M A I R E
Théo V an Rysselberghe (C a m il l e  M a u c l a ir ). —  Booker T. W as

hington. —  L'Autobiographie d'un nègre. (M . M .) .  —  La Commis
sion des monuments (A .). —  L ’A rt français du XVIIIe siècle (F .-G .). 
—  La Littérature Belge jugée par Gaston Boissier (H . K .). —  Notes 
de musique. Le Concert Ysaye (H- L ,). Louise Desmaisons. 
M. M ark Hambourg. Mme B irner  (Ch. V .). Le Deuxième Concert 
d 'hiver à Gand (F . A'. E .). — L ’ Image. —  Petite Chronique.

Thco Van Rysselberghe.
T h é o  V a n  R y s s e lb e r g h e  n ’a p p a r tien t  à  a u c u n  g r o u p e ,  

en  ce  se n s  q u ’il  p e in t ch e z  lu i,  à  sa  g u is e , sa n s  so u c i de  
p la ir e , d e  s u iv r e  o u  d ’ê tr e  su iv i, a v e c  u n e  c o m p lè te  in d é 
p e n d a n ce  d ’e sp r it  e t  d e  t r a v a il .  T o u te fo is  la  cr itiq u e  
l ’in c o r p o r e r a , b o n  g r é  m a l g r é , a u  g r o u p e  n é o - im p r e s 
s io n n is te . L a  c r itiq u e  n e  p e u t p a s  f a ir e  a u tr e m e n t  a v e c  
le s  m é th o d e s  q u ’o n  lu i a  d o n n é e s  e t  q u ’e l le  n ’a  p a s  r e je 
t é e s . M . T h é o  V a n  R y sse lb e r g h e  a y a n t  p e in t  d ’u n e  c e r 
t a in e  fa ç o n  p a r a llè le m e n t  à d ’a u tr e s  a r t is te s  p en d a n t  
u n  c e r ta in  n o m b r e  d ’a n n é e s , so n  é t iq u e tte  e s t  p rép a rée , 
sa  f ic h e  e s t  r e m p lie . J e  m ’e x c u se  d o n c , p a r  c e t  u sa g e

qu e je  d é sa v o u e , d ’e m p lo y e r  le  te r m e  n é o - im p r e s s io n 
n is te  p o u r  d é s ig n e r  q u e lq u ’un  qu i e st  T h éo  V a n  R y s s e l
b e rg h e  to u t  c o u r t  e t  qu i n ’a  p a s  b e so in  d ’a u tr e a p p e l
la t io n  p o u r  ê tr e  a d m ira b le . L es  g r o u p e s  so n t  a u x  a r t is te s  
c e  q u e  s o n t  a u x  é to ile s ,  su r  le s  c a r te s  du c ie l , le s  tr a its  
q u i le s  u n is se n t , e t  la  cr itiq u e  e lle -m ê m e  e s t  un  g r a 
p h iq u e tr o p  so u v e n t  a u ss i e n fa n tin .

Ce q u ’a  é té  le  n é o -im p r ess io n n ism e , o n  le  sa it  : u n e  
r é u n io n  d e je u n e s  p e in tr e s  v e n u s  a p r ès  M o n et, R e n o ir , 
P is sa r r o  e t  D e g a s , e t  c h e r c h a n t  à s y s té m a tis e r  le  p r o 
cé d é  d e la  t a c h e  de fa ç o n  à  é ta b lir , a p p r o x im a tiv e m e n t  
b ien  en te n d u , d es tables d'harmonies c o lo r é e s  e t  d es  
r a p p o r ts  f ix e s  e n tr e  le s  v a le u r s  p a r  l ’é tu d e  s y s té m a t i
q u e d es r é a c t io n s  m u tu e lle s  d es to n s . C ette r e c h e r c h e  
s ’a p p u y a it  su r  le s  tr a v a u x  ré ce m m e n t d u s à  H e lm h o ltz , 
à  C h ev reu l e t  à  M . C h a r les  H e n r y  su r to u t,, qu i a  c o n ç u  
u n e  l ia is o n  lo g iq u e  de la  sc ie n c e  à  l ’e s th é tiq u e  en  p o u s 
sa n t  à  le u r s  e x tr ê m e s  c o n sé q u e n c e s  le s  tr a v a u x  d ’o p 
tiq u e  e t  d e c h r o m a tism e  d e  s e s  i l lu s tr e s  ém u le s . Du  
m o in s  p e u t -o n  d ire  q u e  de là  n a q u it  la  p r éo c cu p a tio n  du  
p r o cé d é  pointilliste  t e l  q u e le  c o n ç u t  feu  G e o r g e s  S e u 
r a t , qu i l ’a p p liq u a  in fle x ib le m e n t, p u is  M . P a u l S ig n a c , 
p r é c é d a n t u n e  s é r ie  d ’a r t is te s  d o n t le s  p r in c ip a u x  fu re n t  
o u  s o n t  e n c o r e  M M . M a u rice  D e n is , E d o u a rd  V u illa r d ,  
P ie r r e  B o n n a r d , H e n r i-E d m o n d  C ro ss , A n g ra n d , H a y e t , 
G a u sso n , L u c e , K .-X . R o u s s e l ,  V in c e n t  V a n  G o g h , e t  
en  B e lg iq u e  Mlle A n n a  B o c h , M . W y ts m a n , M . V e r h e y 
d e n , e t  en fin , sa u f  o u b li, M . T h éo  V a n  R y sse lb e r g h e  (1).

(1) L'auteur de cet article n'est pas exactement documenté sur les 
artistes Belges. Ceux d ’entre eux qu ’il conviendrait de rapprocher des
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M, Camille Pissarro s’y rallia vers 1892. L’idée tech
nique qui réunissait ce faisceau d’artistes semble aban
donnée par presque tous. Elle avait la séduisante recti
tude d’une Hypothèse scientifique, elle en avait aussi la 
sécheresse, et elle ne tenait pas assez compte de cet élé
ment-illogique qu’on appelle l’émotion en art, et qui 
fait sentir par suggestion ce que le raisonnement échoue 
à m ontrer. Je crois que M. Charles Henry, qui est un 
très haut esprit sans aucune des étroitesses trop souvent 
inhérentes à l’esprit scientifique, a lui-même non pas 
abandonnées théories sur les évaluations esthétiques,

 mais simplement limité leur action au domaine de 
l’étude chromatique du spectre, où il a dit jusqu’ici les 
derniers mots ; et chez tous ces peintres, un bienheureux 
sursaut de l'instinct a dérangé les partis pris devant 
l’incessante féerie de la lumière. Les idées et les goûts 
différaient trop aussi pour que le groupement persistât. 
M. Maurice Denis, qu’il peignît avec de petites touches 
en forme de disques ou qu’il peigne p ar tons entiers, fut 
toujours ce qu’il e s t ,  un mystique giottesque. Pierre 
Bonnard fut hanté des Japonais dans ses spirituelles 
fantaisies modernistes. Edouard Vuillard, de tout temps, 
fut un intimiste grave et pur. Les autres furent diverse
ment réalistes, épris d e lumière, en majorité paysagis
tes. Il  était réservé à M. Théo Yan Rysselberghe de 
devenir le plus considérable d’entre eux, de conserver 
leur technique en l’élargissant, de briser l’entrave pour 
la reforger en arme, et de parvenir à la maîtrise.
 Quelque étroite en effet que soit une obligation tech

nique imposée à l’instinct par le raisonnement, son 
étroitesse est inversement proportionnelle au tempéra
ment qui l’accepte; elle le restreint dans la mesure où 
il n’eût jamais pu s’étendre. Ainsi, en telle toile de 
M. Van Rysselberghe toute récente le procédé pointil
liste est peut-être appliqué avec plus de rigueur qu’en 
telle autre d’il y a quelques années, et cependant la fac
ture est plus libre. Le procédé s’est plié à l’homme qui 
s’y contraignait. Un raisonnement se traduit, un jeu de 
mots ne saurait l ’être, et c’est ce qui les fait distinguer : 
de même un procédé n’est valable que s’il devient un 
raisonnement; une matière vivante incorporée à l’orga
nisme; et pour l’homme qui s’en entrave et ne le plie 
point, le procédé n’était pas fait. M. Théo Van Ryssel
berghe a gardé celui-là, que presque tous les autres 
pointillistes ont abandonné, ou auquel ils ont dû, en 
s’abandonnant, de perdre toute originalité; il s’est 
trouvé ainsi soutenir admirablement une erreur esthé
tique et la ruiner du même coup en se faisant admirer 
malgré elle, en prouvant par mainte œuvre et par tous 
ses dessins qu’il n’en dépendait pas- et même la vivifiait
maîtres impressionnistes sont surtout A .-J. Heymans qui, à leur con
tact, a modifié de fond en comble sa peinture, Émile Claus, Georges 
Lemmen, Georges Morren, etc.

N. D. L. R.

au point qu’ayant failli n’exister que pour la démontrer 
vraie, il en faisait sa chose et en prorogeait la vérité.

Peintre, aquafortiste, décorateur, M. Théo Van Rys
selberghe maintient très nettes deux conceptions paral
lèles : pleinement impressionniste par son coloris et 
pointilliste par sa technique, il se montre dessinateur 
strict, classique au sens de Degas et d’Ingres. La forme 
lui apparaît distincte de la couleur. Le fond de sa 
nature est extrêmement calme et équilibré, avec un 
grand besoin de précision qui se traduit souvent par des 
soulignements et des contours cernés. C’est seulement 
après les avoir établis qu’il y inscrit la couleur, par 
superpositions de taches symétriques dont les,succes
sions sont disposées en arabesques modelant les plans.
Ses sanguines, ses études dessinées sont «  sages ».  
Elles seraient même académiques si l’on n’y constatait 
le caractère antiscolastique par excellence, c’est-à-dire 
le sacrifice des détails au renforcement de l’expression, 
le choix se reportant sur l’indication la plus significa
tive. Mais cette indication est faite avec une sincérité 
presque naïve qui a un charme très grand, le charme 
même de la race flamande. Il ôte aux œuvres de M. Van 
Rysselberghe le caractère de théorème d’optique, de 
démonstration chromatique qui choque dans les toiles 
des autres pointillistes, notamment dans celles de 
M. Paul Signac,. où il y a un incontestable talent, une 
fine perception des nuances, mais où l’on sent toujours 
le désir de prouver la légitimité d’un procédé. Rien 
de pareil chez M. Van Rysselberghe. On sent toujours 
qu’il est à l’aise dans sa technique, qu’elle s’adapte 
naturellement à sa vision, et qu’il n’y tient pas pour 
d’autres raisons distinctes du fait de peindre. L’examen 
d’une seule de ses œuvres explique pourquoi il a été 
pointilliste et pourquoi il n’a pas cessé de l’être.

Cette prudence initiale, cette logique foncière ont per
mis à l’artiste d’atteindre à une extrême intensité de 
valeurs, à des harmonies très vives, sans jamais tomber 
dans l’exagération, sans quitter l’orientation naturelle 
de son art, sans céder aux plaisirs de barioler des 
toiles en laissant fléchir l e dessin, en versant dans l'à- 
peu-près et dans l’excuse du ragoût de couleur, comme 
l’ont fait de trop récents impressionnistes oubliant la 
grande logique, le classicisme réel qui supporte la fan
taisie et la féerie d’un Monet ou d’un Renoir. Dessina
teur soucieux de la ligne et ne se contentant pas de des
siner avec la couleur, M. Van Rysselberghe révéla tout 
de suite une faculté décorative qui reparaît même dans 
ses plus simples portraits. Ceux-ci compteront certaine
ment dans ses meilleures productions. Ils forment une 
considérable série de peintures, de pastels, d’eaux-fortes 
et de crayons. Ils sont remarquables par la sûreté du 
trait, par la pénétrante analyse du caractère, par le 
sentiment de l’intimité, et surtout par la sincérité et la 
simplicité large qui sont les dominantes de toute l ’œuvre
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du peintre. Ses portraits peints ou dessinés d’après son 
grand ami Emile Verhaeren constitueront la plus 
sérieuse iconographie d’un poète moderne. La tête 
maigre, tourmentée, aux traits creusés, aux yeux proé
minents et clairs selon les caractères des mystiques, aux 
longues moustaches blondes et tombantes, est analysée 
avec une patience et une force extrêmes, de profil, de 
face seule ou surmontant le corps qui surgit à la table de 
travail parmi les papiers, les volumes et les bibelots. 
L’exactitude absolue de la moindre ride n’empêche 
jamais l’effigie de,rester délibérément large, enlevée de 
verve et profondément révélatrice de l’âme fière, ardente 
et grave du modèle. Émile Verhaeren est là tout entier, 
passionné et modeste, méditant et nerveux, las et vio
lent, inquiet et serein, synthétisé dans toute sa psycho
logie de Septentrional mystique, fruste, rébellionné, 
hanté de visions et accalmi par la foi dans quelques 
vérités qui sont le soubassement de son âme.

(Là fin prochainement.) Ca m il l e  M a u c l a ir

BOOKER T. W A S H IN G T O N

L ’A u to b io g ra p h ie  d ’u n  n èg re  (1).
Ceci n ’est pas un  livre d ’a rt et la biographie de Booker Was

hington n ’a absolum ent rien  à faire avec le culte des m uses.
La très charm ante femme de cet hom me désorm ais célèbre 

disait de lui en souriant : « Il ne faut pas parler d ’a rt à Booker. 
Il n ’y, entend absolum ent rien . » Ce dont il convenait sans diffi
culté.

Mais la beauté naturelle d ’une vie attachante, curieuse, sympa
thique, peut être signalée, m e sem ble-t-il, là où tous les jours on 
s'occupe des diverses formes du beau, —  dans u n  m ilieu avide de 
nouvelles beautés vivantes hum aines.

Le livre de ce nègre se racontant lui-même est naïf, enfantin 
parfois, et l ’on y découvrirait sans peine une petite note de très 
pardonnable vanité.

Mais l ’événem ent en lui-même —  je veux dire la vie de cet 
enfant d ’esclave —  est dans l’histoire hum aine une si belle chose, 
ces faits ont ému jusqu’à l ’enthousiasm e des foules d ’ordinaire si 
im passibles, que l’a r t certainem ent en  portera témoignage un 
jour. C’est en  attendant ce jour-là que j ’en parle avec une naïveté 
un  peu nègre aussi peut-être.

Le jou r où ici-même, à notre Chambre de députés, Anseele, à 
qui on reprochait de ne pas être ouvrier, s’est levé et a répondu 
d ’un ton qui ém ut tous ceux qui l ’en tendiren t : « Pas ouvrier, 
moi ! » —  et qu ’il décrivit la dure vie de travail et de privations 
de son enfance —  son discours n ’était pas en soi une œ uvre d ’art. 
Mais il avait une telle beauté, il était em preint d ’une fierté, d ’une 
noblesse si forte et si sim ple, que ses adversaires eux-mêmes 
pensèrent et sentirent : Voici une belle chose.

De même, le geste de ce noir —  bien frère d ’Anseele par cer
taines qualités —  est une belle chose et il ne faudrait pas avoir de 
sang dans les veines pour n ’être pas joyeux d ’en parler.

(1) De l’anglais par O t h o n  G u e r l a c . Paris, P lon, éditeur.

Son livre, qui reflète sa m entalité sim ple, ne lui rend pas tout 
à fait justice. Les hom m es d ’action n ’ont aucune grâce, en géné
ral, lo rsqu’ils parlent d ’eux-mêmes.

Pourtant il donne une im pression de force, de confiance et de 
bonne hum eur telle qu’à beaucoup il sera comme un rayon de 
soleil venu du « Sud », —  de ce fameux Sud, enfer des noirs 
jadis, aujourd’hui le tém oin de leur évolution.

Evolution lente, préparée peut-être depuis des âges lointains, 
et subissant une crise heureuse quand cette race com prend le côté 
fier d ’une adaptation à un  nouveau milieu.

Quand alors, de ce troupeau conduit par les circonstances, 
modifié, im pressionné par un climat, par une existence diffé
ren te, s ’élève un cerveau conscient, qui com prend ces tran s
form ations et les aide à s’accom plir suivant le sens de leur 
m eilleure direction, comm ent ne pas être heureux, comm ent ne 
pas se d ire : « Cette fois la m ère Nature, qui sait si bien se 
trom per à l ’occasion, a encore réussi à produire une des belles 
choses qu ’elle sait aussi trouver, de-ci de-là. Il est si rare qu ’elle 
m ette avec éclat the right man in the right place, qu ’il faut s ’en 
réjouir comme de la création d ’un chef-d’œuvre.

En effet, un  peuple de quelques m illions d ’hommes était là, 
jadis simple outil d ’une autre race, aujourd’hui abandonné à lui- 
même, ignorant, faible, sans passé social ni familial et sur la voie 
de la dégénérescence par m anque d ’emploi vraim ent approprié . 
Cette race confondait ses griefs avec les griefs des blancs et allait 
devenir un  appoint form idable pour la catégorie des déshérités et 
des déclassés.

Un hom m e surgit, très conscient de ses dons et de ses travers, 
qui d it à ses frères : Ne répétez pas les plaintes du blanc et n ’es
sayez pas de vivre de sa vie. Vous avez une nature, des facultés, des 
besoins, des forces différentes. Venez, je vais vous apprendre à 
faire ce que vous ferez b ien ; à faire la chose qui servira aux 
autres et qui les rendra  dépendants de vous. Vous ne pouvez être 
—  que bien rarem ent — un serviteur intellectuel de l'hum anité. 
Mais ici, dans cet adm irable Sud, fertile et fécond, mais trop chaud 
pour le blanc, vous seul pouvez obliger la terre à produire tout ce 
qu’elle peut produire. Vous êtes laboureurs, vous êtes ferm iers, 
vous êtes ouvriers. Apprenez à le devenir, non pas d ’une façon 
résignée et hum iliée, mais en toute fierté et connaissance.

Que votre supériorité soit d ’être adm irablem ent ce que vous 
êtes: Je t o u s  enseignerai comment vous pouvez y  parvenir.

Et après l ’avoir appris lui-m êm e, cet homme, qui avait été 
m ineur et pauvre, ouvrit une école professionnelle et agricole qui 
devint le type et le modèle de ce genre d ’école, et envoya dans 
tout le Sud des apôtres arden ts, conscients et pratiques de la 
régénération de la race nègre, éleveurs de bétail, m araîchers, 
b riquetiers, charpentiers, paysans et artisans renseignés, habiles, 
heureux de deviner une harm onie possible, là où ils avaient tant 
souffert des haines e t des différences.

Écoutez ces détails d ’instituteur paysan, avisé, philosophe et 
joyeux : « Outré l ’instruction réglem entaire donnée partout, 
j ’aidais mes élèves à apprendre l ’a rt de se peigner les cheveux, 
de se laver les m ains et de soigner leurs vêtem ents. Je m ’appli
quai surtout à leur m ontrer la nécessité du  bain et de la brosse à 
dents et pendant toute ma carrière dans l ’enseignem ent j ’ai été et 
je reste convaincu que la brosse à dents est un  des plus puissants 
agents de civilisation. »

Celui-là ne s ’est pas payé de mots, et ce n ’est pas par un ascen
dant purem ent intellectuel que ce Moïse noir a évangélisé son
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peuple. Il l 'a  vu dans tou te 5a m isère et sa dégradation, et n ’a pas 
d ésesp éré ; il a commencé par dem ander de ces pauvres êtres les 
efforts: les p lus hum ides, et si, grâce à lui, grâce à sa parole 
franche,|ferm e mais m esurée et avertie, tout le clergé des p ro 
vinces noires —  vrais conducteurs de ces m asses crédules — 
s’est am élioré et élevé, ce n ’est pas que le réform ateur ait pour 
cela oublié ni l ’enfant, ni l ’ignorant, ni le pauvre incapable. Au 
contraire, et c’est par ceux-là qu ’il a com m encé, les m enant des 
vertus les p lus élém entaires d e  la civilisation ju sq u ’à la gloire 
m orale d 'ê tre  à leu r tou r des apôtres conscients, m odestes, éner
giques et clairvoyants du  salut de leur race.

Je  c ite   un passage du World,, peignant noire héros et son 
influence, lors de son prem ier discours devant u n  grand public :

« C’é tait u ne silhouette im posante; grand, osseux, il se tenait 
comme un chef sioux, la tête fière, le fron t haut, le nez droit, les 
m âchoires fortes, la bouche ferm e et volontaire, les dents belles 
et blanches et les yeux vifs; il avait tout à fait fière m ine. Le cou 
bronzé était nerveux, et un bras m usculeux se dressait en l’air 
tandis que sa main tenait, fortem ent serré, un  crayon. Ses larges 
pieds étaient solidem ent cam pés, les talons jo in ts et la pointe en 
dehors. Sa voix était claire e t so n o re ; il soulignait d ’une pause 
les traits qu ’il voulait détacher. En m oins de dix m inutes la foule 
fut en proie à un  véritable délire d ’en thousiasm e; on lança des 
chapeaux en l ’air. Les belles dames de la Géorgie elles-mêmes se 
levaient pour applaudir.

« Et lorsque, élevant sa main en l ’air, les doigts écartés et parlant 
aux blancs du Sud, il leur dit au nom de sa race : « Nous pouvons, 
dans nos relations sociales, être séparés les uns des autres, ainsi 
que les doigts de la m ain, et néanm oins n ’être q u ’un dans ce qui 
est d ’intérêt général », sa voix retentissante vint se b riser comme 
une vague contre les m urs de la sa lle  et tou te l ’assistance, soulevée 
comme par un charm e, applaudissait frénétiquem ent. J'ai en 
tendu les g rands orateurs de beaucoup de pays, mais Gladstone 
lui-m ême n ’aurait pas plaidé une cause avec un art plus con
sommé que ce nègre anguleux qui se dressait là, devant ceux qui 
jadis avaient porté les arm es pour tenir sa race en esclavage. 
Les clam eurs devenaient toujours p lus fortes; mais l ’expression 
de son visage resta it im passible. »

M.M.

La Commission des monuments.

Q uelques places étant devenues vaeantes dans les comités p ro 
vinciaux de la Commission royale des m onum ents, les titulaires 
allaient être désignés, lorsque le gouvernem ent s’avisa d ’aug
m enter le nom bre des m em bres de ces com ités. Cette décision est 
toute récente.

L’occasion, eût-on pu  croire, se présentait donc enfin de donner 
satisfaction ü l ’opinion publique en établissant u n  certain équi
libre en tre les deux élém ents com posant la royale commission : 
les architectes qui ju squ 'ic i, par leu r nom bre, im posent invaria
blem ent leurs volontés, et les archéologues purs, qui depuis tou
jou rs y form ent une infime m inorité.

On avait naguère fait rem arquer avec raison cette anomalie 
d ’une com m ission dont l ’organisation —- cas unique —  est telle 
que le p tu v o ir  d irigeant se trouve composé d ’élém ents dont le 
rôle serait plutôt d ’être les exécutants des décisions.

Les architectes y im posent leur m anière de voir, leur volonté, 
suivant un  program m e trop technique qui ne veut tenir com pte 
que de certains élém ents d ’appréciation, en négligeant systém a

tiquem ent des côtés d ’une im portance au  m oins égale à  ceux que 
leur a rt leur fait trop exclusivem ent considérer.

Des travaux exécutés en  conformité de décisions prises par la 
commission ont dans ces conditions soulevé de vertes critiques, 
ses tendances étant jugées souvent dangereuses par [beaucoup 
d ’esprits indépendan ts.

La comm ission ne c ru t jam ais devoir ten ir com pte de ces c riti
ques, et il fallut que le m inistre , en  une récente séance solennelle, 
rappelât par un rem arquable discours que la prudence e t  la d iscré
tion sont de toute nécessité en des travaux de restauration .

La situation actuelle, q u ’il eût donc été sage de modifier en p e r
m ettant à des opinions m oins exclusives de se m anifester et en 
in troduisant au m oins dans les comités provinciaux des élém ents 
nouveaux, assurém ent dévoués aux in térê ts archéologiques et 
historiques du pays, cette situation, dis-je, si nos renseignem ents 
sont exacts, serait au contraire m aintenue et,m êm e aggravée au 
profit de l ’élém ent architecte qui va se trouver, singulièrem ent 
renforcé par les nom inations nouvelles.

Pauvres m onum ents anciens, de quel sort êtes-vous m enacés !
A.

L ’Art français du X V IIIe siècle.

L’exposition ouverte rue Royale nous en donne la vision p ré 
cise et totale. Et pourtant il n ’y a là qu ’un nom bre relativem ent 
restrein t de pièces capitales, parm i lesquelles il faut citer un 
W atteau, un Pater, un  portrait de dam e de Perroneau, une tète de 
bronze de Clodion. Mais le XVIIIe est représen té sous toutes ses 
form es, en ses œ uvres les plus diverses : tapisseries, m obilier, 
petits objets de Luxe, —  on y trouvera des riens exquis. Par la 
m ultiplicité des œ uvres on pénètre, on vit dans l ’époque, on en 
respire l ’atm osphère fine, aristocratique et sp irituellem ent déli
quescente.

Disons-le bien haut. L’arrangem ent est un  chef-d’œ uvre et l ’on 
peut espérer qu ’à cet égard l ’exposition sera une leçon. Cer
tainem ent il y a quelque chose de faux, d ’artificiel dans le fait 
de rassem bler des œ uvres d ’art dans un m usée ou une exposition. 
Il faut bien néanm oins adm ettre le mal sous peine de nous 
priver du plus clair de nos ém otions esthétiques. Mais encore 
a-t-on le devoir de ne pas aligner les richesses d ’a rt en rangées 
m élancoliques ou de ne pas les entasser en des bric-à-brac sau 
vages. L 'exposition de la rue Royale sera un enseignem ent déci
sif. Son arrangem ent n ’est point l ’œ uvre d ’un homme de science, 
préoccupé d ’établir des séries chronologiques, mais d ’un homme 
de goût am oureux de la vie et sen tan t que l ’a rt doit parler à nos 
cœ urs avant de parler à notre esprit. On ne visite pas une expo
sition; on pénètre dans l ’hôtel de quelque opulent ferm ier géné
ral, de quelque Turcaret devenu connaisseur.

Un très enthousiaste m erci à M. Cardon qui, avec la collabora
tion de M. Le Nain, a triom phé des m ille difficultés qu ’offrait une 
résurrection  de ce genre.

F.-G.

La Littérature belge 
jugée par Gaston Boissier.

M. Gaston Boissier, qui a été houspillé dans les journaux  fran 
çais à cause de l ’interview  que nous avons reproduite  dans notre 
dern ier num éro, vient d ’adresser la lettre suivante à M. Henry 
Bordeaux, du Figaro :

Monsieur,
Vous avez bien eu raison de supposer que je  n ’ai aucune 

connaissance de la préface qui m ’est attribuée : l ’éd iteur, crai-
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priant sans cloute mes réclam ations, ne m ’a pas mêm e donné un 
exem plaire de l ’ouvrage. Dans ce que vous en  citez, je  ne retrouve 
pas une seule phrase que j’aie jam ais écrite. S 'il plaît à quelques- 
uns de ces innom brables indiscrets qui, de nos jours, assiègent 
la porte des hommes de lettres, de leur p rê ter leurs sottises, ce 
n ’est pas une raison pour que ceux-ci en soient responsables. Je 
me flatte qu 'on  ne reconnaîtra dans tout ce fatras n i’ma m anière 
de penser ni m a façon d ’écrire.

Veuillez agréer, etc.
G. B o i s s i e r . »

Si l ’interview eur désapprouve la réplique, nous m ettrons sa 
lettre sous les yeux de nos lecteurs.

H. K.

 
N O T E S D E M U S IQ U E

L e  C o n c e r t  Y s a y e .
L’intérêt sym phonique de cette jolie m atinée allait surtout aux; 

trois Nocturnes de Debussy, inconnus à Bruxelles. Sensiblem ent, 
ils ont dérouté le public. La critique leu r fut généralem ent sym 
pathique. Edm ond Cattier lui-m êm e, notre Francisque Sarcey mu
sical, les a goûtés, tout en  leur reprochant leur recherche de fin 
du fin, ce qui est loin d ’être inexact.

Dans les cercles m ondains, cette m usique neuve a rencontré 
l ’opposition la plus passionnée. Que de cris, dédains et reproches!

Voici, à ce propos, le  récit d ’une petite mystification qui s’est 
récem m ent perpétrée dans u n  de ces salons « m isonéistes ». La 
grande m ajorité des assistants, et spécialem ent des assistantes, 
s ’était m ontrée fort acharnée contre la « p rétendue » jeune école 
française e t contre l’auteur de Pelléas en particulier. Quelqu’un 
dem anda la perm ission de lire u n  projet d ’article critique qui, 
croyait-il, résum erait le sentim ent com m un. Voici ce que l ’on enten
dit : « Il est incontestable que M. Debussy suit une roule qu ’il s’est 
forgée lui-m êm e; m ais quel chem in rem pli de ronces et d ’épines! 
D e la science! encore de la science! toujours de la science! et pas 
l ’om bre de naturel ou de m élodie. Encore cette science dont on 
fait parade est-elle u n  véritable chaos où les clartés de la méthode 
n ’ont pu glisser un  rayon de lum ière. C’est u n  effort perpétuel, 
auquel on  ne peut s ’intéresser, une recherche incessante de m odu
lations bizarres, une aversion systém atique pour les transitions 
naturelles, e t u n  si form idable entassem ent de difficultés qu ’il 
faut, bon gré, mal gré, perdre patience et renoncer à la lutte. »

Le salon tout entier retentit d ’exclam ations approbatives : « C’est 
b ien cela! On ne peut m ieux d ire! Jugem ent inébranlable! La 
juste révolte du bon sens et du  bon goût! »

Le lecteur savoura quelques instants la sym pathique satisfaction 
d e  l’assem blée; puis il ajouta : « Je vous dem ande pardon de vous 
avoir trom pé. L’article que je  viens de lire a paru vers 1799 dans 
la Gazette musicale de Leipzig. Il s 'appliquait aux trois sonates 
pour piano e t violon (opus 42) d ’un génie alors à son aurore, et 
a u  lieu du nom de M. Debussy, il faut entendre M. Beethoven. »

***
Certes, il n ’en trerait dans l ’esprit de personne de prétendre 

que ce que l ’on connaît des œ uvres de M. Debussy autorise à 
espérer en lui un nouveau Beethoven. Mais il est vraim ent insup
portable, alors que sa m usique fait naître chez des auditeurs 
m usiciens des sensations et des ém otions, de soutenir q u ’elle est 
toute de forme et que l ’idée en est absente. Discussion déjà vieille, 
et q u ’il serait déplacé de reprendre dans ce jou rna l. Ces harmonies 
étranges, non entendues, toujours séduisantes, sont bien contem 
poraines de la pein ture im pressionniste m oderne, qui, m éprise 
les spectacles banals pour in te rpréter des aspects rares ou fugaces. 
Ces Nuages : Une étendue vaste du ciel lunaire sur la terre noire. 
Devant l'astre  insensible glissent les nuées roussâ tres. Vapeurs 
sans contours n i volum e; pourtant, on croit reconnaître, en leurs 
form es fondantes, des anim aux de féerie qui s ’allongent et s ’éva

nouissent dans le  firmament de velours; sur te rre , la nuit rêve et 
soupire.

Ce sont des interprétations; du moins, h notre sens, faut-il les 
com prendre telles. Le mouvem ent n° II : Ressauts de rigaudons 
de lotie, qui zèbrent, énorm es bouffées .de sons, la tram e  en 
zigzags d ’une nuit de carnaval. Mouvement, couleurs hurlantes, 
bousculades d’harm onies! —  Le mouvem ent n° III nous a paru 
d ’une moins facile venue ; ou en avons-nous mal discerné 
l ’intention dom inante, l ’unité de sensation. Néanmoins, q uels 
moyens d 'expression extraordinaires et toujours heureux! Quels 
fréquents ravissem ents dans ces com binaisons surprenantes 
de tim bres, ces contrepoints qui ondulent fut rebours de toutes 
règles et continuent à flatter l ’ouïe dont les surprises restent 
toujours charm ées !

Mme Gay a chanté d ’une belle voix artistiquem ent conduite une 
série de m orceaux dont le choix seul indique le haut goût de 
l ’exécutante. Si l ’effet de certains d ’en tre eux fut légèrement 
atténué par la transposition, si l ’on peut conseiller et Mme Gay de 
préférer des vaisseaux moins énorm es que cet énorm e Alhambra. 
on ne peut se rappeler qu ’avec un  profond plaisir sa belle in te r
prétation des Strophes saphiques de Brahm s, de Souffrances de 
W agner, de l’air de Caldara et encore des deux rom ances espa
gnoles, qu ’elle a accordées au public, —  en savoureuses « rawet
tes » C’est une artiste, une vraie.

M. Ysaye a dirigé, en sensible, vivant et m erveilleux rom an
tique qu’il est, la jolie Symphonie n° 3 en  m i bém ol, de Mozart. 
C’était charm ant d ’allure, de jeunesse, de grâce e t d ’entrain. Les 
vieux bonzes ont trouvé cela trop nerveux e t très audacieux dans 
certaines oppositions de mouvements « q u i n e  sont pas indiquées». 
Mais la presque unanim ité du public a éprouvé un plaisir tout 
m oderne et sans mélange.

Le program m e com prenait encore u n  Prélude  de M. Duysens, 
qui paraît avoir m is trop littéralem ent en pratique cette boutade 
de R ichard Strauss : « Aujourd’hui, on n ’écrit plus chaque m esure 
des partitions d ’orchestre du haut en  bas des parties, mais bien 
chaque partie séparém ent de gauche à droite, ju sq u ’à la fin de 
chacune d ’elles, e t sans se préoccuper des autres. » Enfin, la séance 
se term inait par une bien plaisante, spirituelle et blagueuse rhap
sodie de M. Albeniz, qui a donné l ’occasion à quelques imbéciles 
de prouver qu ’ils n ’avaient pas com pris. Ou bien, la m usique ne 
peut-elle jam ais faire rire , et faut-il toujours, pour ces sensibles 
lourdauds, du  miserere et du lamentirung?

H. L.

M lle L ou ise  D esm a ison s.
Mlle Louise Desmaisons, qui donnait un concert samedi 23 ja n 

vier, à la salle E rard , avec le concours de M. Sadler, est une 
pianiste au jeu  adroit, distingué et sans sécheresse. Elle a  mis tous 
ses soins —  on pourrait presque dire son tem péram ent —  à 
faire valoir des Poèmes sy lvestres très de Th. Dubois, m ais n ’a pu les 
sauver de leu r in tense m édiocrité : Les Waldscenen  de Sch u 
m ann, et le Poème des montagnes de V incent d ’Indy nous ont 
habitué à une nature qui n ’est ni en carton-pâte ni en toile 
peinte, comme: celle de M. Dubois.

Les trois pièces de D. Scarlatti, que la jeun e artiste a exécutées 
à la perfection, et q u ’on dirait être d’un  J .-S . Bach qui aurait 
connu l ’a rt italien de la Renaissance, n ’ont pas mal contribué à 
m ettre en valeur le « quelconquism e » de la  m usique de M. Du
bois.

Le violoniste G. Sadler est en  très sérieux progrès : Nous 
l ’avons entendu précédem m ent à une époque où son jeu  nous 
paraissait glacial. Dans la p itto resque . Sonate en  sol m ineur de 
Grieg, il a m ontré q u ’il sait m aintenant m ettre de  l ’âme dans ses 
in terprétations et faire v ibrer avec ém otion son instrum ent (ses 
« am oroso » sont cependant u n  peu nasillards).

Une faute d ’organisation à signales- : Pourquoi n ’a-t-on pas 
averti le public que l ’on rem plaçait les) deux pièces de violon de 
Boccherini par l 'A r ia  de Bach et le P u r  dicesti de Lotti ?
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M. M a rk  H am b ou rg.
Est-ce que décidém ent le public bruxellois com m encerait à 

com prendre que d ’autres que les acrobates peuvent être ovation
nés ju sq u ’au délire? C’est ce que sem ble dém ontrer le succès 
colossal fait à M. Mark Hambourg, le jeune pianiste russe qui 
donna lundi passé, à la Grande-Harmonie, avec le concours de 
l ’orchestre d ’Eugène Ysaye, un  inoubliable concert.

Comment exprim er l ’im pression que nous a faite ce géant, qui 
réun it en lui l ’épopée, le dram e et l ’envolée lyrique? Peut-être 
que si l ’on suivait de près son jeu , on découvrirait des choses 
qui ne sont pas tout à fait conform es aux traditions : de folles 
licences techniques, des erreu rs , des m onstruosités? Mais q u ’im 
porte, quand on voit cet hom m e sim ple, l ’air' bon enfant, s’em 
parer avec passion et frénésie de son instrum ent, s’identifier 
avec lui et avec les œ uvres exécutées, et en faire sortir de g igan
tesques reconstitutions de l’âme m êm e des grands com positeurs.
0 cette façon de jouer, la Toccata et Fugue en ré mineur de Bach! 
Quelle évocation sublim e du m aître d ’Eisenach, ce doux, ce sim ple 
e t cet austère, qui sem ble, par u n  inexplicable contraste, rem uer 
l ’univers en tier dans ses œ uvres !

Et l 'Appassionnata ! Nous l ’avions, quelques jours avant, 
entendu jouer rem arquablem ent p a r M. Bernard, et nous ne pen
sions pas que l ’on pût faire m ieux. Nous nous trom pions :
M H am bourg a dépassé tou t ce que nous pouvions im aginer : 
Sous ses doigts, l ’œ uvre apparait p lus que jam ais comme l ’épopée 
des tum ultes et des ouragans de l ’âme ; comme le dram e des exal
tations et des tendresses du c œ u r...

L’orchestre a fait m erveille, sous la d irection d ’Ysaye, dans le 
Concerto en si bémol m ineur de Tschaikowsky et dans le  con
certo en  u t m ineur de Saint-Saëns, deux  œ uvres fortes, saines et 
ne m anquant pas d ’envergure. Dans le concerto du m aître russe,
M. H am bourg et l ’orch estre ont b ien  fait valoir le coloris et le 
caractère dram atique pu issant de la  com position.

Quant au concerto de Saint-Saëns, belle conception aux formes 
plastiques et d’une ornem entation  chaude, e t cossue, le superbe 
artiste en  a donné une in te rp réta tion  grandiose et im pression
nante.

M me B irn er .
Combien calme a paru , après l ’ouragan d u  concert Ham bourg, 

la grisaille charm ante du  récital de Lieder m odernes q u ’a donne 
Mme B irner, jeudi d ern ier, en la salle Leroy ! C’étaient des lieder 
pour la p lupart fort peu connus et, sauf u n  ou deux, d ’une tona
lité fine et tran sp aren te ; dits avec in te lligence et distinction par 
cette consciencieuse artiste  à la voix m enue m ais si sûrem ent 
m enée, accom pagnés de façon discrète et d ’ailleu rs exquise par 
M. Lauw eryns; ils sont ap p aru s comme à travers un joli brou illard  
ensoleillé. 

Sauf la grande et évocatrice • Vie antérieure' de Duparc et la 
très  "wagnérisante m élodie de Brahm s, A  une harpe éolienne, la 
p lupart d e  ces lieder n ’ont pas sem blé so rtir du dom aine des 
choses sim plem ent « jolies » : Les Cloches, d ’A rthur De Greef. tin 
tent avec  une allégresse délicieuse. B eau So ir  de Cl. Debussy est 
d ’un im pressionnism e charm ant, m ais peu t-ê tre  m oins caracté
ristique que celui de la plupart de ses au tres œ uvres. Tyndaris 
(n° 7 des Etudes latines) de R eynaldo, Halin est curieux, mais 
d ’une simplicité un  peu  affectée. J 'a im e assez les deux mélodies 
de;M. Lauw eryns: elles ind iquen t u n  tem péram ent sensitif, en 
voie de s’individualiser. Assez inattendue et très  pittoresque, la i 
C h a n s o n * boire) d e  Glazounow. Mais n o u s n ’en,finirions pas, si 
nous devions tout an a ly se r... Bref, ce fu t une séance douce, et 
reposante, à l ’atm osphère finem ent estom pée...

 Ch . V.
D e u x ièm e  C on cert d 'h iv e r  à  Gand.

 Sous la conduite de M. Brahy, le deuxièm e Concert d ’hiver du 
21 janvier d ern ier nous a laissé l ’im pression  d ’une des m eilleu
res soirées m usicales auxquelles nous ayons- assisté  depuis la créa- ; 
lion des concerts d ’abonnem ent. L 'o rchestre est à mêm e d ’exécu

te r d ’une façon irréprochable les plus séduisants chefs-d'œ uvre des 
réperto ires classique et m oderne. L’exécution de la Fantaisie sur 
deux airs populaires angevins de Guillaume Lekeu nous a perm is 
d ’applaudir l’excellente tenue du d irecteur et de l’orchestre dans 
l ’interprétation  des œ uvres descriptives de la jeune école fran 
çaise. Malgré de vagues rappels de Berlioz et de César Franck, la 
brève carrière m usicale du com positeur de Heusy faisait p ressen 
tir une personnalité douée d ’un sens profond de la vie qui l ’appa- 
ren ta it déjà au créateur de Fervaal, Vincent d ’Indy. L’œ uvre de 
Lekeu fait regretter la d isparition prém aturée d ’un talent subtil 
en pleine éclosion.

L’orchestre avait débuté par la Symphonie inachevée (n° 8), 
page claire où l'optim ism e de Schubert se tradu it en d ’exquises 
et m élodiques aspirations.

L’incom parable m aîtrise d ’Eugène Ysaye provoqua le plus s in 
cère enthousiasm e. Talent riche en puissance et en profondeur, 
Ysaye fait m ieux qu’in terpréter les œ uvres qu ’il jo u e ; il évoque 
et fait v ibrer l ’âm e m êm e du génie. Délicat et passionné dans le 
Concerto en m i mineur de Mendelssohri, il atteint dans l ’adagio 
du Concerto en m i majeur de Bach à la plus pure expression de 
la beauté sereine. Le violon devient sous la magie de son archet 
entité de vie ; on oublierait presque l ’artiste, le virtuose, n ’était ce 
fron t inspiré e t ce geste « large et impeccable » comme dirait le 
poète Gabriele d ’Annunzio. Jam ais le public gantois ne lit pareille 
ovation à l ’a r t de l’in terprète .

Le bon goût dont le comité a fait preuve en nous faisant ap p ré
cier l'œ uvre  rem arquable de Lekeu nous perm et d 'au g u re r pour 
les prochains concerts de nouvelles surprises. L’in terprétation des 
pag es sym phoniques du réperto ire  classique nous paraît princi
palem ent du dom aine du Conservatoire. Il serait louable de voir 
figurer au program m e des Concerts d ’hiver des nom s tels que 
Vincent d 'Indy , Claude Debussy, E rnest Chausson, etc. Les con
certs de Bruxelles nous en  donnent un  profitable exem ple.

F. V. E.

L I M A G E  (1)

En 1896, la corporation des graveurs su r bois, consciente du 
danger que faisait courir à l 'a r t de la gravure l ’emploi im m odéré 
des procédés photographiques dans les publications illustrées, 
créa la revue L 'Im a g e  dans le but de sauvegarder ses intérêts 
m atériels gravem ent com prom is et de lu tter de toutes scs forces 
contre l ’abandon des nobles traditions typographiques qui firent 
la gloire du livre à images aux siècles passés.

Cette revue, dès son apparition dans sa forme prem ière, lim i
tait sa durée à une an n é e ; elle ne publia en  effet que douze 
num éros.

Mais l’en trep rise  des graveurs n ’avait pas été vaine, et leur bel 
effort désintéressé fut récom pensé par la sym pathie que lui témoi
gnèrent les am ateurs de beaux  livres et les artistes.

Les raisons qui avaient motivé la publication de l 'Image  sub
sissent tou jours; c’est ce qui a décidé la Chambre syndicale cor
porative française des graveurs sur bois à faire paraître à nouveau 
la revue L 'Im age  sous une forme régulière et définitive.

Le comité de direction se compose de MM. Anatole France, 
Paul Adam, Albert Besnard, Gustave Geffroy et Daniel Vierge. 
Dès à p résen t, la revue s’est assuré la collaboration des écrivains 
et des artistes les plus réputés. Elle publia, en mêm e tem ps que 
des œ uvres purem ent littéraires, une série d ’articles sur les 
m anifestations artistiques de tous les pays : à côté de l ’art fran 
çais, elle fait une très large place à l ’a rt étranger représenté offi
ciellem ent dans le comité de patronage par un ou deux délégués 
de chaque pays. Les fondateurs de la revue poursuivent une en tre
prise d ’art, dénuée de tout in térêt particulier.

Le prem ier fascicule, qui vient de paraître , renferm e, avec une 
préface d ’Anatole France, de fort belles planches d 'ap rès  Degas, 
Rodin, Cottet, H. von Marées, D. Vierge, G. De Feure, etc.

(1) Revue mensuelle, littéraire et artistique, Paris, 50, rue Tait- 
bout.’ 
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P E T IT E  C H R O N IQ U E

La Libre Esthétique inaugurera cette année un  nouveau cycle 
d ’expositions, Pour résum er l’effort accompli par les peintres qui, 
sous le nom d ’im pressionnistes et de N éo-Im pressionnistes, ont 
donné à l’art une orientation nouvelle, elle g roupera, en  un  Salon 
rétrospectif, un  ensem ble m éthodique d ’oeuvres caractéristiques 
em pruntées pour la plupart à des collections particulières. Le 
public y pourra suivre, étape par étape, l’évolution de la peinture 
m oderne en France depuis Edouard Manet et Claude Monet 
ju sq u ’à ceux qui m archent au jourd ’hui dans la voie q u ’ils ont 
ouverte.Cette exposition, qui aura lieu au Musée de Bruxelles à la fin 
de février, sera pour l’histoire de l’a rt un  docum ent précieux. Elle 
constituera une initiative qui, tentée à diverses reprises, n ’aura 
jamais été réalisée jusqu’ici d ’une façon aussi complète.

Des concerts évoqueront, en  un  program m e chronologique, le 
mouvement musical parallèle à l’essor de l ’Im pressionnism e, dont 
les phases successives seront décrites en  des conférences hebdo
m adaires. __________

La Société des Amis du Luxem bourg réunira le mois prochain, 
dans une des salles du Musée, une petite collection de toiles des 
m aîtres im pressionnistes.

L’exposition sera limitée à cinquante tableaux.
M. Vincent d 'Indy  est parti hier pour Varsovie, où il a accepté 

de diriger un concert de m usique française ancienne et m oderne;
Mlle Bréval, de l’Opéra, et le pianiste Graviez se feron t entendre 

à ce concert... Mlle Bréval chantera, en tre au tres , une scène de 
l’E tranger . M. Graviez jouera la Symphonie cévenole.

La Russie s ’éveille d ’ailleurs de plus en plus à la m usique 
m oderne. On nous écrit de Saint-Pétersbourg qu ’un  jeune cercle 
musical a en trepris, depuis deux ans, de faire connaître les 
œ uvres les plus intéressantes de la m usique de cham bre russe et 
étrangère. Les program m es qu’on nous com m unique, des plus 
intéressants, portent entre autres la Sonate et les Variations 
de Paul Dukas, le Poème des montagnes de Vincent d 'In d y , les 
pièces P our la piano de Claude Debussy. Une séance entière a été 
consacrée à César Franck dont on a exécuté le Quatuor à cordes, 
le Quintette, les Variations symphoniques e t  P rélude , choral et 
fugue.

Le m ouvem ent musical d ’aujourd’hui fait chaque jour, on le 
voit, des conquêtes nouvelles

L 'assem blée de la section belge de la Société hollandaise-belge 
des Amis de la médaille a eu lieu dim anche dernier. 24-, à 
11 heures, au palais des Académies. Une trentaine de membre:! 
étaient présents. Après que l'assem blée eut entendu la lecture des 
rapports très satisfaisants du  secrétaire, M. Le Grelle, et du tréso
rie r, M. Latour, et procédé au renouvellem ent de son bureau, 
M. Alphonse de W itte a annoncé que la médaille qui sera tout 
d ’abord frappée au cours du quatrièm e exercice aura pour objet 
de com m ém orer le vingt-cinquièm e anniversaire de l ’entrée de 
S. M. la Reine Emma aux Pays-Pas. C’est M. Wienecke, le plus 
en vue des m édailleurs hollandais actuels, qui a été chargé de 
l ’exécution de cette œ uvre.

Le M aître de forges, dont le théâtre Molière a fait une belle 
reprise, ne sera joué que jitsque dem ain lundi inclusivem ent- 
A ujourd’hui, dim anche, dernière m atinée. Du m ardi 2 au l undi 
8 février,,' continuation des représentations de Ces Messieurs, 
l ’œ uvre retentissante d ’Ancey.

La nouvelle pièce de Coolus, Antoinette Sabrier, sera jouée lé 9, 
pour être suivie de M atern ité , de Brieux; enfin, le 12 m ars, 
prem ière de la revue qui rem placera la campagne de comédie.

Pour rappel, demain lundi, 1er février, à 8 h . -1/2 du soir, à la 
Salle Gaveau, 27, rue Fossé-aux-Loups, second concert des œuvres 
de M endelssohn-Bartholdy. A cette séance on entendra pour la 
prem ière fois à Bruxelles le célèbre trio de La Haye. Cartes et 
program m es chez Sebott.  ...

Mardi prochain 2 février, à 8 h. 1/2 du soir, au Cercle artisti
que, causerie de M. Albert Mockel.

Du 1er au 10 février, exposition d’œuvres de MM..-Adolphe 
Hamessé et Nicolas Van den Eeden.

Mercredi 3 février, à 8 h. 1/2, en la salle Renson, à Liège, 
deuxième séance des concerts Jaspar-Zim m er (L’Histoire d e  la 
sonate et du concerto), consacrée aux écoles belge, française 
et Scand inave.  Au program m e, la Sonate en ré de Sm ulders, l a 
Sonate en  m i bémol de Saint-Saëns et la Sonate en sol de Sjôr
gen.

L a  m aison  S erru r ier  e t  Cie, 4 1 ,  ru e  H em ricou rt, à  L ièg e , dem ande un d ess in a teu r -d éco ra teu r , h a b ile  e t  ex p érim en té . A dr. offres a v e c  référen ces.
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L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à  l'e ssa i, p en d a n t un  
m ois, a u x  p erso n n es q u i n ou s en  fon t la  dem ande ou  
q u i n ou s so n t in d iq u ées  p a r  n os ab on n és.

L es  d em an d es d’ab on n em en t e t  de n u m éros à  l ’e s s a i  
d o iv en t ê tre  a d r e s sé e s  à  l ’a d m in is tra tio n  g é n éra le , ru e  
de l ’In d u str ie , 3 2 , B ru x e lle s .

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à, l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on ne d és ire  p a s  s ’y  a b o n n er .

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v e n te , à, P a r is ,  à  la  l ib r a i
r ie  H . F lo u r y , 1 , b o u le v a r d  d es  C ap u cin es.

S O M M A I R E
Hube t Krains. A propos de son nouveau roman  « Le Pain noir » 

(G e o r g e s  E e k h o u d ) . —  Une lettre inédite de Manet. Le Portrait d'Antonin  Proust. —  Chronique artistique Le Cercle « Pour 
l’A rt >t. M. N. Van den Eeden M M . Ch. Michel et L. F ra nk  (O. M .). 
—  Au pays de la critique musicale (L . d e  l a  L a ü r e n c ie ). — Chro
nique musicale (O . M. et C h . V .). —  Publications d’ art. L 'A r t  flamand et hollandais. — A u « Foyer intellectuel » (C h . V.). —  Lu 
Musique à Namur. H. Balthasar-Florence (G  R .). —  A u Cercle 
artistique de Gand. M lles M .-A . Tibbaut et Valentine Dumont 
(F. V . E  ). —  La Musique à Paris. concert de la Société Nationale 
(M .-D . C .). —  Memento des Expositions —  Petite Chronique

HUBERT KRAINS
A  prop os de son  n o u v ea u  rom an  " L e  P a in  n o ir " (1).

D a n s  la  lé g io n  d e s  g e n s  de le t tr e s  b e lg e s  H u b ert K ra i 
t ie n t  u n  r a n g  c o n s id é r a b le . I l y  a  lo n g te m p s  qu ’il a  
m é r ité  l ’e s t im e  e t  l ’a d m ir a tio n  d e  s e s  p a ir s  a u s s i b ien  
p a r  s e s  œ u v r e s  d e c r it iq u e  q u e  p a r  s e s  r o m a n s  e t  s e s  
c o n te s . É c r iv a in  p r o b e  e t  c o n s c ie n c ie u x , o b se r v a te u r

(1) Un beau volume in -18 (fr. 3-50), édité par le Mercure de 
France, 26, rue de Condé, Paris.

p r o fo n d  e t p é n é tr a n t , so n  s t y le ,  du m e ille u r  a lo i ,  fe rm e  
e t  n e r v e u x , re flè te  la  d r o itu r e  e t  la  so lid ité  d e s o n  
c a r a c tè r e .

C o m m e r o m a n c ie r , K r a in s  s ’e s t  su r to u t  a tta c h é  à. 
d é c o u v r ir  la  s ig n ific a tio n  d es  v ie s  e t  d es a m b ia n c e s  
in d iffé ren te s . I l a  r a c o n té  le s  e x is te n c e s  m é d io c r e s  e t  
le s  m ilie u x  d é p o u rv u s  d e p itto r e sq u e . I l  e s t  le  d r a m a tiste  
d e s  r é a lité s  p r é c a ir e s  e t  d es b a n a lité s  q u o tid ie n n e s . S e s  
p e r so n n a g e s  n ’o n t  r ien  de co m m u n  a v e c  c e u x  q u e l ’o n  
a p p e lle  d es h é r o s , e t  le u r s  o d y s s é e s  s o n t  d é p o u rv u e s  d e  
to u t  g e s te  ép iq u e . I l  p o u ss e  m ê m e  l ’h o r r e u r  du tr u 
q u a g e  ju sq u ’à se  g a r d e r  d e s  su je ts  qu i p r ê te n t  t r o p . S e s  
l iv r e s  n e  se  p a s s e n t  n i d a n s l ’a r is to c r a tie , n i d a n s le s  
b a s -fo n d s ;  n i ch e z  le s  b o u r g e o is  o p u le n ts , n i c h e z  le s  
m isé r e u x  e t  le s  c r im in e ls ;  n i c h e z  c e tte  é l ite  d ’e s th è te s  
e t  d ’in te lle c tu e ls  d o n t  la  lit té r a tu r e  d ite  sy m b o lis te  fit 
u n e  s i  g r a n d e  c o n so m m a tio n . M a is  à  fo r c e  de c o n s 
c ie n c e  e t  d ’a c u ité  p s y c h o lo g iq u e  se r v ie s  p a r  u n  m é tie r  
te n a c e  e t  d ’u n e  r a r e  sû r e té , H u b er t K r a in s  d é g a g e  le  
fr is s o n  p a th é tiq u e  d es c ir c o n s ta n c e s  e t  d es  c o n d it io n s  
q u i s e m b le n t  e n  c o n te n ir  le  m o in s . L e s  p e r so n n a g e s  d es  
Bons Parents , d e s  Histoires lunatiques , d es  Amours 
rustiques , du Pain noir  r e p r é se n te n t , à  d e  r a r e s  
e x c e p tio n s  p r è s , d e s  p a y s a n s  d e r e s so u r c e s  m in im es  
m a is  su ff isa n te s , d ’in te ll ig e n c e  e t  d e s e n s ib ilité  b o r n é e s . 
L e  c o n te u r  le s  m e ttr a  a u x  p r ise s  n o n  p a s  a v e c  d es  p ér i
p é t ie s  g r a n d io se s , m a is  a v e c  le s  tr a c a s se r ie s  e t  le s  v e x a 
t io n s . I ls  s e r o n t  v ic t im e s  d ’u n e g u ig n e  b o u r g e o ise  p lu 
t ô t  q u e  d e la  fa ta l i t é  tr a g iq u e . I ls  n e  s e r o n t  p a s  
fo u d r o y é s  p a r  l ’o r a g e , m a is  m in é s  e t  ru in é s  p a r  d e  
so u r n o ise s  in te m p é r ie s .

R E V U E  C R I T I Q U E  H E B D O M A D A I R E
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Sous ce rapport M. Krains appartient à cette école 
de réalistes intègres, de passion contenue jusqu’à en 
paraître impassibles, dont Flaubert fut peut-être la plus 
haute expression et dont Un cœur simple demeure le 
chef-d’œuvre. Par la façon dont il présentera ses per
sonnages vulgaires et obscurs il les rendra aussi inté
ressants que des créatures d’élite et de lumière. Il leur 
communiquera une vie intense et même touchante, voire 
sublime. Il tirera parti d’une aventure qu’un écrivain 
superficiel aurait rebutée comme trop ingrate, trop 
mesquine et trop antipathique.

Vous est-il arrivé de devoir passer une couple d’heures 
dans quelque bourgade provinciale„dans quelque trou 
sans commerce, sans industrie, sans monuments, sans 
aucune de ces curiosités que les guides renseignent aux 
touristes, dans une de ces localités qui n’auront pas plus 
d’avenir qu’elles n’eurent de passé, si mornes et si maus
sades qu’elles ne semblent même pas avoir de présent? 
Les maisons n’ont guère d’architecture, les visages de 
physionomie; les femmes manquent de charme, les 
enfants d’espièglerie. Tout respire l’ennui et le marasme. 
Après avoir erré lamentablement dans la Grand’Rue et 
ses ruelles affluentes sans rencontrer ne fût-ce qu’une 
vitrine; qu’une enseigne, qu’un nom suggestif, de guerre 
lasse vous vous décidez à aller attendre l’heure du train 
libérateur dans le cabaret proche de la gare. Ce qu’on 
vous y fait boire n ’est ni bon ni mauvais ; cela n ’a pas 
de saveur, c’est insipide comme l’endroit même et ses 
naturels. Non, rien n ’existe, n’arrive, ne marque dans 
cet étouffoir !

Erreur. C’est que vous ne savez pas voir.
' II suffira d’.un artiste pour faire de l’humanité avec 

ces larves et du drame avec cet ennui. On croyait autre
fois dans les campagnes que certaine baguette de cou
drier aux mains d’un berger lui faisait découvrir des 
sources vives sous les sables les plus arides. Le porte- 
plume de M. Krains est sans doute en bois de coudrier.

Son dernier livre, Le Pain noir, répond parfaitement 
à son titre. Les aubergistes Leduc, après avoir mangé 
quelque temps le pain blanc d’une aisance relative, en 
sont réduits à se nourrir d’un pain de plus en plus noir 
jusqu’à ce que l’implacable déveine finit par leur faire 
passer le goût de n’importe quel pain. Leur guignon a 
commencé par l'inconduite de leur sacripant de fils ; 
pour lui épargner la prison il leur a fallu se saigner de 
4,000 francs et hypothéquer leur auberge. Le chemin 
de fer détourne le trafic de la grande route et achève de 
les ruiner. L’homme néglige ses affaires et se laisse 
aller à la dérive; la femme, mieux trempée, lutte et 
résiste de son mieux à la malchance; mais elle devient 
folle, on l’enferme, elle meurt et son mari se tue. 
Voilà le thème sur lequel M. Krains a bâti un livre 
d’unE irréprochable et fière tenue, un livré qui s’impose 
à l’admiration de tous les lettrés. On dirait d’un tableau

de ces petits maîtres hollandais, dessinateurs intègres, 
magiciens de la couleur, qui mettent, eux aussi, leur 
coquetterie à ne peindre que des intérieurs dénués de 
tout romantisme et des physionomies privées de tout 
accent, voire des natures mortes auxquelles leur art 
prête une lumière, un relief, un accent, une vie intense. 
Encore M. Krains ne prodigue-t-il point la couleur et 
ne recourt-il le plus souvent qu’à des oppositions de 
lumières et d’ombres. Mais quelles ombres, quels 
noirs ! Je n ’en connais de ce prestige que dans les eaux- 
fortes d’un Goya ou mieux dans les poignantes litho
graphies d’un Honoré Daumier, auquel Krains s’appa
rente par son observation acide vaguement sardonique, 
par je ne sais quelle tristesse recuite et quelle ironie 
concentrée. On dirait de ces barres de fer exposées à la 
gelée et dont le contact produit la sensation d’une brû
lure.

G e o r g e s  E e k h o u d

Une Lettre inédite de Manet.

L e P o r tr a it  d A n to n in  P ro u st .
M. Antonin Proust, ancien m inistre des Beaux-Arts, veut bien 

nous autoriser à publier une le ttre  qu ’il a reçue de Manet à 
l ’époque où celui-ci exposa au Salon de Paris (-1880) le fameux 
portrait q u ’on reverra prochainem ent à l ’Exposition des peintres 
im pressionnistes organisée par la Libre. Esthétique. Ce docum ent, 
d ’un  réel in térêt, est dem euré ju squ’ici inédit.

A mon ami A n t o n in  P r o u s t , 77. rue d ’Amsterdam,
Paris.

Voici, m on cher am i, trois sem aines que ton portrait e s t au 
Salon. Mal exposé, su r u n  pan coupé près d ’une porte, et encore 
plus m al jugé. Mais c’est m on lot d ’être vilipendé et je p rends la 
chose avec philosophie. On ne saurait cependant croire, m on cher 
ami, com bien il est m alaisé de cam per une figure seule sur une 
toile et de concentrer sur cette seule et unique figure tout l’intérêt, 
sans q u ’elle cesse d ’être vivante et pleine. Faire deux figures qui 
puisent leu r attraction dans la dualité des personnages est à côté 
de cela un  jeu  d ’enfant. Ah ! le portrait au chapeau, où tout, 
d isait-on, était bleu! Eh bien , je  les attends. Je ne verrai pas cela, 
m oi. Mais après moi, on  reconnaîtra que j ’ai vu juste et pensé 
juste . Ton portrait est une œ uvre sincère par excellence. Je me 
souviens comme si c’était h ier de la façon rapide et som m aire 
dont j ’ai traité le gant de la main dégantée. Et quand tu m ’as dit, 
à ce m om ent : « Je t ’en prie, pas un tra it de plus », je  sentais 
que nous étions si pleinem ent d ’accord que je  n ’ai pu résister au 
désir de t ’em brasser. Ah ! pourvu que plus lard on n ’ait pas la fanT 
taisie de coller ce portrait dans une collection publique! J ’ai tou
jours eu en ho rreu r cette m anie d ’entasser les œ uvres d ’a rt feans 
laisser de jo u r en tre  les cadres, comme on m et les dern ières nôu- 
veautés su r les rayons des m agasins à la mode. Enfin, qui vivrâ 
verra. A la fortune du destin.

A toi.
E d . Ma n e t
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L e C ercle « P o u r  l ’A r t -. — M. N . V a n  den Eeden.
M M . Ch. M ich el e t  L. F ra n ck .

Le Cercle P our l 'A r t  a, depuis un  m ois, tenu au Musée ses 
assises annuelles. A défaut d ’œ uvres sensationnelles, ses mem 
bres ont réuni an  ensem ble de peintures et de sculptures des plus 
honorables, tém oignant un  probe effort et un  travail persévérant.

On ne peut, vraim ent, exiger davantage d ’une exposition de 
Cercle, dont l ’in térê t, forcém ent circonscrit dans des lim ites 
étroites, dem eure d ’une année à l ’autre à peu près identique. A 
deux exceptions près, les exposants sont les mêm es ; favorable
m ent appréciés pour la p lupart, ils apportent, à défaut d ’im prévu, 
la confirm ation d ’un  talent solide et personnel.

C’est le cas pour M. Laerm ans, toujours puissant et émouvant 
dans ses études de paysans et d ’ouvriers fam éliques. Son Vaincu 
est particulièrem ent tragique, de même que ses dessins rehaussés 
L a  P rière des humbles et L'Aveugle.

C’est le cas aussi pour M. Alfred Verhaeren, dont le  coloris 
robuste et les harm onies sonores donnent à ses in térieurs, acces
soires et natures-m ortes un si savoureux a ttra it; pour M. René 
Janssens, qui perpétue, avec une vision individuelle et comme 
adoucie, l ’art d ’intim ité et de recueillem ent illustré par Henri De 
Braekeleer; pour M. Coppens, qui affirme une volonté et une 
sincérité louables dans ses sites des F landres, traités avec am our; 
pour M. Amédée Lynen, illustra teur charm ant, évocateur subtil 
des époques abolies en ces compositions fantaisistes : Les Sou
dards, Les Malintentionnés, L e  Jour du grand marché, etc.

Quelques peintures décoratives affirment, chez certains m em 
bres du Cercle, de nobles am bitions. M. Em ile Fabry se m ontre 
particulièrem ent heureux dans les com positions allégoriques, 
d ’un  style am ple et soutenu, qu ’il a exécutées pour le villa de 
M W olfers. î l .  Ciamberlani expose un projet, en grisaille, d ’un 
H ym m e à la beauté des choses, d ’une beauté grave. M. Ottevaere 
une série de com positions auxquelles nous préférons les calmes 
nocturnes, de dim ensions plus restreintes, par lesquels il exprim e 
le silence et la poésie des parcs.

M. Firm in Baes s’affirme dessinateur habile et observateur 
aigu, encore que l ’influence de Léon Frédéric continue à peser 
lourdem ent su r lui. A citer encore MM. Viérin, Hamesse, D ardenne, 
Dehaspe, — celui-ci orienté vers l ’art m inutieux et froid des pay
sagistes d ’il y a soixante ans, —  Mme Lacroix, M. Colmant dont, 
en particulier, le dessin Les Raisins  a belle allure.

Victor Rousseau dom ine, par le charm e de ses petits groupes 
où la grâce italienne s’unit à un  sentim ent classique de la forme, 
la section de sculpture. On a particulièrem ent loué dans son 
envoi, e t avec raison, son buste de Constantin Meunier, qui 
incarne toute la pitié, la bonté et la tristesse ém ue qui inspirent 
l ’illustre au teur du M onum ent au Travail. MM. Braecke et 
Boncquet com plètent, avec u n  nouveau venu, M. Sprimont, 
l ’appoint sculptural.

Quant h M. H. Luns, dont un envoi au Salon triennal et une 
exposition au Cercle artistique ont déjà fait connaître la signature, 
nous avouons ne goûter que m édiocrem ent son artartificiel, archaï
que et académ ique. Son W alhall m anque essentiellem ent de 
noblesse, et la composition n ’en est guère plus alléchante que le 
coloris, terrrib lem ent vulgaire et saucé. La pauvre et grelottante

Freya aura fort à faire pour rendre aux dieux qui l ’ont arrachée 
aux géants la jeunesse et la beauté dont les a dépouillés un  a r 
tiste plus im placable que Fafner et Fasolt réunis.

***
M. N. Van den Eeden est en progrès. Sa palette s’est affinée et 

éclaircie. Sa m ain a des souplesses déliées qu ’on ne lui soupçon
nait pas. Parm i les quelque vingt-cinq toiles qu ’il exposa, la 
sem aine derrière, au Cercle artistique, le P ortrait du statuaire 
Leroy  a été surtout apprécié. L’œ uvre, très sobre de couleur et 
de lignes, vit d ’une vie intense. Les yeux en vrille du modèle 
brillent dans un visage expressif, librem ent peint sans trucs ni 
faux-fuvants.

Les in térieurs d ’églises aux vitraux m ulticolores, aux chaires 
ouvragées comme des orfèvreries, séduisent surtout l’artiste, qui a 
élargi son champ d ’études en  s ’attaquant avec une belle vail
lance à la figure en plein air. Il y a, dans ces recherches, des 
réussites et des échecs ; mais il faut louer l ’efforte du peintre à 
accorder harm onieusem ent avec le décor les personnages qui s’y 
m euvent, à exprim er autour de ceux-ci l ’air et l ’espace.

***
Aujourd’hui, ce sont MM. Ch. Michel et L. Frank qui exposent 

de concert. Le prem ier incarne deux personnalités distinctes : un 
illustrateur extrêm em ent habile qui traite avec une désinvolte 
virtuosité la figure fém inine surprise en des atours élégants, 
dans des in térieurs mode n i style-, art un peu superficiel, 
m ondain et snob. A côté de l ’illustrateur, il y a en M. Michel 
un  peintre qui s'affirme peu à peu et dont deux toiles l ’une 
in titulée L es Capucines, l ’autre, hors catalogue, figurant un  inté
rieur dans lequel une jeune femme est assise au piano, révèlent 
l ’œil sensible et pénétrant. Il y a dans ces deux pages —  les 
m eilleures du Salonnet avec un  aim able portrait d ’enfant au ber
ceau — de jolies qualités d ’atm osphère, des harmonies subtiles 
et un sens exact des valeurs. Nul doute que dans cette voie 
nouvelle l ’artiste réalise des œ uvres définitives.

Le paysagiste Lucien Frank aligne, en face des tableaux et des
sins de M. Michel, une douzaine de toiles fougueusem ent bros
sées, d ’un caractère synthétique qui évoque certaines im pressions 
de Vogels et de Jacob Maris. Le peintre dram atise l ’avenue 
Louise, héroïse le boulevard du Régent. Mais en dépit de cette 
grandiloquence, il y a dans ces tum ultueuses im provisations un 
sentim ent harm onieux de la couleur. Telle vision de crépuscule, 
de vent dans les arbres, de soleil couchant est d’un peintre obser
vateur et profond.

0. M.

Au Pays de la critique musicale.
Nous recevons la lettre suivante :

Paris, I l  février 1904.
M o n  c h e r  a m i,

Au cours d ’un récent article, j ’essayais d ’expliquer l ’antipathie 
que certaine critique allem ande manifeste à l ’égard de la m usique 
française contem poraine, et, à cette occasion, je  signalais quel
ques appréciations plutôt singulières parues dans les publications 
d 'outre-R hin.
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Mes réflexions ont provoqué chez M. Alphonse V anR yn, que je 
ne connais pas e t que je n ’ai jam ais attaqué personnellem ent, un 
accès d’indignation assez com ique, qui se tradu it par de lourdes 
invectives à mon adresse. Je relève, en effet, dans ce qu ’il consi
dère comme une réfutation de mes d ires, les m ots : divagations 
et m auvaise foi. Ce sont là des term es un peu en  dehors des 
habitudes de la politesse courante.

Dans ces conditions, vous ne serez pas su rpris que je  m e refuse 
à suivre ce peu courtois contradicteur sur le te rrain  su r lequel il 
s ’est placé, et que je juge inutile d ’entam er avec lui quelque dis
cussion que ce soit.

Croyez, etc.
L .  DE LA  L A ü RENCIE

C H R O N IQ U E  M U S IC A L E

Le pianiste De Greef a rem porté dim anche d ern ier, au  Concert 
populaire, l’un  des p lus beaux succès de sa carrière. Deux con
certos, l ’un de Mozart, l ’au tre  de Saint-Saëns, lui ont fourni l ’oc
casion de déployer, avec une virtuosité égale, les qualités les plus 
dissem blables de com préhension et d ’expression. L’intim ité, la 
grâce et la spirituelle frivolité de l ’un , l ’atm osphère orientale et les 
évocations pittoresques de l ’au tre  trouvèrent tour à  tou r dans 
le b rillan t pianiste u n  in terprète  accom pli qui ne laissa aucun 
détail dans l ’om bre, tout en donnant à chacune des œ uvres exé
cutées son caractère synthétique. Rappelé à p lusieurs reprises, 
M. De Greef ajouta au program m e deux pièces de Scarlatti qui 
faillirent être bissées à leur to u r ... Le program m e sym phonique 
com prenait les Variations de Brahms su r un  thèm e de Haydn, com
position un peu g iise e t d ’une form e scolastique assez sèche, le 
poèm e Tod und Verklârung , l ’un  des m eilleurs de Richard 
S trauss, analysé ici m ême à p lusieurs reprises, e t la prem ière 
rhapsodie de Liszt, le tout sous la ferm e et précise direction de 
Sylvain Dupuis.

Celui-ci com pte m ettre à l ’étude, pour son prochain concert 
(20 m ars), la sym phonie en ut m ineur de Paul Dukas, l ’une des 
partitions les plus belles de l ’école française actuelle. Cette sym
phonie n ’a jam ais été jouée en  Belgique.

★* *
La veille du  concert populaire, le Cercle artistique avait offerf 

à ses m em bres le régal d ’une soirée dans laquelle on eut la joie 
de revoir et d ’applaudir Eugène Ysaye entouré de l ’élite de ses 
d isc ip les: Criekboom, Ten Have, Deru, violons expressifs et char
m eurs qui, par leur technique sûre et leur sentim ent pénétrant, 
proclam ent la supériorité d ’une Ecole qui a form é toute une 
génération de v irtuoses. Ah ! la grande et noble im pression! 
Ysaye s’est surpassé. Jam ais il n e  paru t p lus jeune, plus tendre, 
p lus passionné; et rarem ent son archet eut plus de puissance et 
d ’am pleur. Hândel, Bach, Vivaldi furent évoqués tour à tou r en 
des œ uvres pour deux et pour trois violons ; puis ce fut, avec la 
collaboration de MM. Van Hout, Baroen et Doehaerd, l ’in terpréta
tion de l ’octuor de Svendsen, un  peu im provisée, à la  vérité, mais 
si juvénile, si em portée, si joyeuse e t allègre!

La salle faillit écrouler sous les bravos.

M. Criekboom a brillam m ent inauguré, avant-hier, la série de ses 
concerts. Program m e sévère, exclusivem ent consacré à J.-S. Bach, 
dont l ’excellent violoniste a exécuté avec autant de pureté et de 
sentim ent que dé style la Sonate en m i avec piano, la Sonate en 
sol pour violon seul et le  Concerto en  la m ineur pour violon et 
o rchestre, —  celui ci sous la direction d ’Eugène Ysaye.

M. Criekboom, qui nous revient en  possession d ’un talent m ûri 
et d ’une technique im peccable, avait pour partenaire M. Jean du

Chastain, qui après avoir accom pagné avec beaucoup de discrétion 
la  Sonate, a  déployé dans la Fantaisie chromatique et Fugue  et 
dans la transcription de la Toccata pour orgue, ajoutée au p ro 
gram m e, de hautes qualités de virtuose et de m usicien. Clarté 
d ’exposition, puissance de son et délicatesse de loucher, le jeune 
pianiste réun it avec bonheur ces qualités essentielles, qui furen t 
unanim em ent appréciées.

Le beau contralto de Mn,e Maria Gay a m is en  valeur deux airs 
de l ’Oratorio de Noël et une page tirée de la cantate L a  Cloche des 
agonisants, adm irablem ent chantée.

M. Engel et Mme Bathori inaugureront le m ercredi 24 courant 
la seconde série de leurs in téressantes séances. L’audition  sera 
consacrée aux œ uvres vocales de Paul et Lucien Hillem acher. 
Elle aura lieu à 4 heures, à la Grande-Harmonie.

0 . M.
* *

Séance intéressante que celle donnée jeud i, à la  salle’Leroy, 
par Mlle J. Blancard, avec le  concours de Mme M. Bonheur et de 
M"® C arlhant: in téressante parce qu 'organisée uniquem ent par 
des femmes, tout d ’abord  élégantes, et jo lie s ... ensuite artistes. 
« Ensuite », disons-nous, car il faut reconnaître que Mozart, 
Brahm s, Schum ann, l ’inévitable Saint-Saëns, W agner etM . Rabaud 
pâlissaient un  peu auprès des atours délicieux des trois exécutantes 
et des fleurs aux parfum s exquis qui leur furen t p rod iguées...

Mlle Carlhant nous a fait m eilleure im pression que précédem 
m ent. Des deux curieuses m élodies de W agner : Dans la serre 
e t Souffrances, elle a donné un e  in terpréta tion  sobre et bien 
dans la note u n  peu nostalgique q u ’elles com portent. Mais comme 
ce serait m ieux si la jolie cantatrice n ’avait pas une ém ission de 
voix aussi déplorable !

Mllc Blancard et Mme Bonheur ont joué p lusieurs œ uvres pour 
deux pianos. Seules, la Sonate en  ré  de Mozart, et les Variations 
sur un thème de Beethoven de Saint-Saëns valaient la peine 
d ’être entendues dans une séance aussi brillante.

Ces variations de Saint-Saëns sont vraim ent su rprenan tes par 
leur technique et leurs trouvailles et leur au teur est bien de ceux 
qui, com me M endelssohn, donnent l ’illusion du  génie à  force 
de savoir et de probité artistique.

Les exécutions ont été bonnes ; parfois certaines duretés, un  
m anque de gradations, de trop forts et d’inutiles con trastes...

Ch. V.

Publications d’art.

L ’A r t flam an d  e t  h o lla n d a is  (1).
Nous avons eu  l ’occasion de signaler à p lusieurs reprises la 

belle revue Onze K unst, publiée en  néerlandais avec traduction 
française. L’éditeur a eu l ’excellente idée de transform er cette 
édition à deux textes en une édition exclusivem ent française, qui 
paraîtra dorénavant sous le titre : L 'A r t  flamand et hollandais.

Le prem ier num éro est presque entièrem ent consacré à une 
très in téressante étude de M. Mesnil su r les rapports en tre  la 
pein ture  italienne et la peinture néerlandaise à l’époque de la 
R enaissance, étude illustrée de magnifiques reproductions de 
chefs-d’œ uvre flamands et italiens. Dans les Chroniques men
suelles figurent des reproductions d ’œ uvres de deux jeunes 
artistes belges : J . Merckaert et Martin Melsen.

(1) Revue mensuelle illustrée. J.-E. Buschmann, Anvers; V. Ha 
vard et Cio, Paris.
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A U  « F O YE R  I N T E L L E C T U E L  «

Il est in téressan t de faire de tem ps en tem ps de petites incu r
sions dans les universités populaires de Bruxelles et des faubourgs 
et de voir ce qui s’y réalise au  point de vue artistique et spécia
lem ent en  m atière m usicale.

Au Foyer intellectuel, université populaire de Saint-Gilles, il 
s ’est fait, notam m ent, de fort bonnes choses ces tem ps derniers.

La veille de la Noël, c ’était M. Moulaert, le consciencieux p ia
niste, qui donnait avec le concours du charm ant baryton Léopold 
Bracony une séance très instructive de Lieder  des m aitres clas
siques.

C’était, le 14 janv ier, M. Herman Teirlinck, le jeune et si origi
nal littérateur flam and, qui faisait une fort jolie conférence sur 
Schubert, avec illustrations musicales excellem m ent m ises en 
valeur par Mlles Teirlinck et Desmaisons e t par M. Surlem ont.

Enfin, c’était, pour term iner janvier, notre confrère L e  Thyrse 
qui organisait, de com m un accord avec le Foyer in tellectuel, une 
séance consacrée aux œ uvres du com positeur Henry Henge.

Curieuse séance, qui a révélé en M. Ilenge u n  artiste  anim é des 
in tentions les plus pures, les plus naïves, mais chez qui la réali
sation ne paraît pas être en  harm onie avec ce q u ’on pourrait 
a ttendre de son tem péram ent assurém ent sensible. Il y a chez 
lui comme une im puissance d ’exprim er avec solidité, avec fran 
chise, avec cet équilibre qui fait les belles œ uvres, les conceptions 
pourtant élevées de son esprit. Son Chant funèbre à Beethoven 
m ontre bien ce m anque de proportion  en tre  la hauteur de la 
pensée et la réalisation m usicale.

Ce qui nous a paru  le plus digne d ’attention parm i les œ uvres 
exécutées, ce sont les Barcarolles pour piano ; elles ont de la déli
catesse, et sont d ’un joli dessin , mais il leur m anque de fortes 
tonalités qui leur enlèveraient leu r allure sèche et un  peu 
aném ique. Le Poème pour trio de harpe chrom atique, violon et 
violoncelle décèle un  sentim ent juste des ressources que peut 

•donner la com binaison des cordes et offre une ligne m élodique 
p lus personnelle et plus ferm e que les autres m orceaux.

De bons artistes, Mlle Tayenne, MM. R isler, Lam bert et Kôller, 
ont m is tous leurs soins à in te rp réte r les œ uvres de M. Henge.

Ch . V.

L A  M U S IQ U E  A  N A M U R

H . B a lth a sa r -F lo ren ce .
Namur est certes l ’une des plus jolies villes de Belgique, mais, 

au point de vue artistique, c’est une lam entable Béotie. Tous les 
cercles d ’art qu ’on a voulu y fonder sont m orts prém aturém ent. 
Seul le Cercle m usical, dont on fêtait la sem aine passée le jubilé , 
est parvenu à d ure r vingt ans. Quel prodige de dévouem ent inlas
sable et obstiné il a fallu pour obtenir pareil résultat, le savent 
tous ceux qui connaissent Nam ur et ses habitants. L’homme qui 
a réussi pendant vingt ans à m aintenir en vie un  organism e aussi 
étranger au milieu où il s’im plante, m érite l ’adm iration et le re s
pect des artistes. Quand cet hom me, en outre, est un  créateur 
fécond, un  m usicien d ’un  talent grave et savant, il m érite aussi 
les palm es d ’une grande consécration publique. Cette consécra
tion, avec son accom pagnem ent ordinaire de discours, de fleurs 
et —  ce qui vaut m ieux —  d ’un superbe bronze de Rousseau, le 
d irecteur fondateur du Cercle m usical, Henri Balthasar-Florence, 
l ’a obtenue le 6 février dern ier, au théâtre de Nam ur, à l ’occasion 
d ’un festival consacré tout en tier à ses œ uvres. Devant une salle 
splendide, fleurie du  haut en bas d ’épaules nues et de toilettes 
claires, le m aître a dirigé lui-m ême une exécution im peccable par 
la sym phonie du Cercle et la chorale les Bardes de la Meuse, des 
m orceaux capitaux dus à sa plume vigoureuse. On a adm iré su r
tout son Concerto pathétique pour violon, joué par sa fille, Mme Van 
den Eeden Balthasar, avec u n  a rt exquis; son ode sym phonique

Jéhovah , sa mélodie A im er  pour ténor et violon avec orchestre et 
chœ ur, et sa grande Cantate jubilaire, qui a enthousiasm é la salle. 
Mlle Vercauteren, soprano du Conservatoire de Liège, et le ténor 
Audisio prêtaient leur concours à cette intéressante soirée.

G. R.

Au Cercle artistique de Gand.

Mii« M A. T ib b a u t e t  V a len tin e  D um ont.
On adm ire avec raison les aquarelles de M,le M.-A. Tibbaut. 

Les récentes expositions triennales nous avaient déjà donné 
l ’occasion d ’applaudir à son art consciencieux, aisé et m ar
qué d ’une grâce fém inine qui en achève le charm e captivant. 
Ces œ uvres sem blent conçues dans le calme d ’une âme très 
am oureuse de la nature. M atin d'été, la Chaumière bleue, Ruelle 
ensoleillée et tant d ’autres pages reposantes chantent la lum ière 
baignant la glèbe nu renouveau, les vieilles dem eures assoupies, 
les sables hérissés d ’oyàs, et ces in térieurs de béguinages dont 
l ’artiste excelle à décrire la mystique atm osphère. Tout est reposé, 
pacifique et taciturne. On cherche en vain une note discordante; 
l’im pression est néanm oins pleine d ’inattendus, tant il y a d ’ana
lyse fine dans ces paysages que M"0 Tibbaut sem ble avoir peints 
d ’une m ain pieuse et recueillie. Certains détails un peu poussés 
révèlent une tendance à la m inutie dont l ’artiste ne perdrait rien à 
se défaire. Il faut citer encore la Cour des Prébendiers, d ’un  effet 
très original, et des faïences portant des scènes de béguinages; 
enfin, une Tête de fantaisie de facture rem arquable.

MIle Valentine Dumont nous présente des A nes de David, de 
vrais portraits d ’ânes, des têtes de chiens et de chats et des vaches. 
Sans nous la isser aller à dicter à l’artiste des règles relatives au 
choix des sujets, il nous faut regretter cependant de voir Mllc Du
m ont consacrer son talent très estim able à l ’étude peu intéressante 
de ces baudets et de ces toutous. Ces œ uvres se recom m andent, 
d ’ailleurs, par u n  dessin ferm e et de sérieuses qualités de coloris. 
La H ert de M ercancy, une toile pittoresque et très vivante, 
accuse du m étier et une grande habileté de m ise en page. Mlle Du
m ont peut être rangée, dès m aintenant, parmi nos anim aliers de 
talent.

F. V. E.

L A  M U S I Q U E  A  P A R I S
C oncert de la  S o c ié té  N a tio n a le .

A chaque concert de cette saison figure une des œ uvres les plus 
im portantes dont la Société, jadis, avait donné la prem ière audi
tion. Cette m anière de faire est doublem ent heureuse, car elle per
met de constater l ’im portance des manifestations artistiques dues 
à cette « Nationale » parfois décriée, et, en  même tem ps, aux nou
veaux auditeurs, de connaître des œ uvres trop rarem ent exécutées, 
par exem ple cette ravissante Légende de Sainte-Cécile d ’Ernest 
Chausson qui offrait p resque l ’attrait d ’une nouveauté pour la 
plus grande partie du  public. Elle fut interprétée de façon excel
lente par Mn,e Jane Bathori e t les chœ urs d ’élèves de Mme Roger.

M. Joseph Bonnet exécuta, à l ’orgue, des pièces de M Charles 
Tournem ire que j ’ai infinim ent goûtées. Les deux prem ières su r
tout, une Pièce symphonique d ’une exquise couleur fine et pour
tant grave, très m élodique, pleine de recherches de registration 
intéressantes, et un  Adagio, parfois m enu peut-être, mais du 
même coloris séduisant, me plurent sans réserve. Peut-être ai-je 
m oins apprécié V ite  missa est, trop gaîm ent tum ultueux, mais 
jo lim ent traité aussi.

Je ne crois pas que la volonté m anifeste d ’être aussi sim ple, 
aussi uni que possible, ait bien servi M. de Wailly, dont la Sonate 
de piano et de violon, dépourvue des recherches de rythm e et de
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sonorités q u ’on avait pu constater dans la Symphonie exécutée 
l ’an dern ier, m ’a paru un peu grise.

Gris aussi le Trio  de M. Caëtani, œ uvre sérieuse, trop touffue 
peut-être, que j ’aurais d ’ailleurs besoin de connaître m ieux avant 
de porter su r elle un  jugem ent assuré.

L’au teur est assurém ent de la race des laborieux ; il ne faut 
point parler avec trop de précipitation des œ uvres qu ’il produit, 
et qui m e sem blent, d’ailleurs, loin d ’être inintéressantes.

M.-D. C.

Memento des Expositions.
A r r a s .  —  Exposition du N ord  de la France, 15 m ai- 4 octo

b re  1904. Réservée aux artistes de l ’Aisne, du  Nord, de l ’Oise, 
du Pas-de-Calais et de la Somm e. Section d ’a rt décoratif ouverte 
à  tous les artistes français. Dépôt à Paris chez Robinot, 32, rue 
de Maubeuge, 25 m ars ; envois directs, l er-15 avril. Renseigne
m ents : M . N .  B auvin , président du Comité exécutif, A rra s .

B r u x e l l e s . —  L a  L ibre Esthétique. Exposition rétrospective 
des Peintres im pressionnistes (Musée royal). 25 février-29 m ars. 
Renseignem ents : Direction de la L ibre Esthétique, 21, rue du 
Berger, Bruxelles.

Ca n n e s . —  Association des B eau x-A rts . 1erm a rs -10 avril 1904. 
Par invitation. Deux œ uvres par exposant. T ransport gratuit (pe
tite vitesse) sur le territo ire  français. Dépôt 10-15 février. Com
m ission sur les ventes : 10 p. c.

D i e p p e . —  Société des A m is  des A r ts .  16 juillet-26 sep
tem bre. Envoi des notices avant le 20 ju in  à M. G. Cahen. Dépôt 
à Paris (20 ju in - ler juillet) chez M. Pottier, 14, rue Gaillon.

P a r i s . — Salon de 1904 (Société des A rtis tes  français). l ermai- 
30 ju in . Envois : P ein ture , 15-20 m ars; hors concours, 4  avril. 
Sculpture , 13-15 avril ; (bustes, m édaillons, statuettes, etc, 
1-2 avril); hors concours, 25 avril. Objets d 'a r t, 16-17 avril, 
Architecture, 4-5 avril. Gravure et lithographie, 31 mars- 
1er avril. A r ts  décoratifs, 14-15 avril.

I d . —  Salon de 1904 (Société nationale des B eau x-A rts ) 
16 avril-30 ju in . E nvois: P einture et gravure, 8-9 m ars; associés, 
25-26 m ars; sociétaires, 1er-2 avril. Sculpture, architecture, objets 
d'art, 18-19 m ars; associés, 28-29 m ars ; sociétaires, 30-31 m ars.

I d . —  Salon des Indépendants (Serres du cours la Reine). 
O uverture : 20 février. "

Id —  Exposition des Prim itifs français (Pavillon de Marsan et 
B ibliothèque nationale) Ier avril-31 ju illet. Renseignem ents : 
M . Bouchot, à la Bibliothèque nationale, P aris. -

Id. —  Exposition internationale de lithographie (Serres de la 
ville de Paris). Avril. Délai d ’envoi : l er-20 m ars. Renseigne
m en ts: M . V. M orlot, secrétaire général, rue E rn est Renan , 14, 
P a n s  ( X V e).

Tunis. —  Société tunisienne des A m is  des A r ts .  20 avril- 
•iO mai. Délai d ’envoi : 10 avril. Renseignem ents : M . A .  B ré fo r t, 
commissaire général, rue H annon, 3, Tunis.

P E T IT E  C H R O N IQ U E
Au cours de l ’exposition q u ’elle ouvrira à la fin du mois, la 

Libre Esthétique résum era, en quatre concerts, l ’histoire de la 
m usique de cham bre qui se développa en France, depuis un  quart 
de siècle, parallèlem ent à l ’Art im pressionniste.

Ces auditions, qui auront lieu tous les m ardis de m ars, à 
2 h . 1/2 précises, auront pour principaux in terprètes M. Vincent 
d ’Ind y , Mlles Blanche Selva et Marthe Devos, MM. S. Austin, 
c . Bosquet, E. Chaumont, M. Criekboom, R. Vinès, etc. Des œ uvres 
de G. Bizet, A. de Castillon, C. Franck, II. Duparc, V. d ’Indy,
E. Chabrier, E- Chausson, P. de Bréville, G. Fauré, Ch. Bordes

et G. Lekeu com poseront avec celles de MM. Debussy, Magnard, 
Ropartz, Coindreau, Ravel, Février, Th. Ysaye, Saint-Requier, 
Jongen, de Séverac, etc. des program m es chronologiques et 
homogènes.

Tous les vendredis, à la même heure, des conférenciers analy
seront respectivem ent l ’évolution actuelle de la Pein ture, de la 
Poésie, de la. Musique et du Théâtre.

Afin de perm ettre aux artistes, am ateurs et collectionneurs p ari
siens qu ’attirera à Bruxelles, le 25 courant, l'inauguration  du 
Salon de la Libre E sthétique, d ’en tendre le R oi A rth u s ,  la d irec
tion de la Monnaie a fixé à cette date la onzième représentation  
du beau dram e d ’Ernest Chausson, retardée par une ind isposi
tion de M. Dalmorès.

Mlle Foreau a fait jeudi dern ier ses débuts dans le rô le d ’Eva 
des M aîtres Chanteurs. Elle a plu beaucoup par le charm e 
d ’une voix égale et bien tim brée, par l ’intelligence de son jeu  et 
la  distinction de sa personne. Elle a fait resso rtir à m erveille l’in 
génuité et la grâce de ce rôle charm ant, qui lui a valu un  succès 
flatteur. Son professeur, M. Isnardon, assistait à la représentation 
et a recueilli une bonne part des félicitations adressées à sa jeune 
élève.

Les prochaines représentations des M aîtres Chanteurs, do n t 
l ’exécution intégrale et l ’excellente interprétation ont renouvelé 
l’in térêt, auront lieu lundi et vendredi prochains. Celle de ven
dredi com mencera exceptionnellem ent à 6 heures précises. Il y 
aura une heure d ’intervalle entre le prem ier et le deuxièm e acte.

Au Parc, ce soir, dern ière représentation  de l'Irrésolu. Demain 
et après-dem ain, dern ières représentations des Sentiers de la 
vertu e; de l’A ngla is tel qu’on le parle.

Mercredi et jou rs suivants, quatre représentations de Les  
Affaires sont les affaires, de M. Octave Mirbeau. M. de Féraudy 
jouera le rôle q u ’il a créé au Théâtre-Français.

La dernière représentation  de Ces M essieurs au théâtre Molière 
(ce sera la quatre-vingtièm e) est fixée irrévocablem ent à m ercredi 
prochain. Jeudi, prem ière d 'A ntoinette Sabrier, la pièce nouvelle 
de Romain Coolus.

L’exposition de l ’Art français au XVIIIe siècle continue à attirer 
une foule de visiteurs. D’in téressantes auditions y font renaître 
l ’atm osphère m usicale du tem ps, et des conférenciers initient 
le public, tous les sam edis, à l ’a rt et aux industries artistiques 
de cette époque délicieuse.

MM. Gaston Deschamps, Thiébault-Sisson, Georges Boyer et 
A rthur Pougin se sont fait entendre au cours des dernières 
sem aines. Les prochaines conférences seront laites par MM. Vir
gile Josz, Catulle Mendès et Guiffrey.

A ujourd’hui dim anche, de 11 à 4 heures, rue de Lausanne, 13, 
l ’adm inistration com m unale de Saint-Gilles exposera p ub lique
m ent les m odèles en p lâtre des vingt-trois sculptures qui o rn e 
ron t extérieurem ent le nouvel hôtel de ville, la m aquette de la 
fontaine m onum entale de Jef Lambeaux à ériger place du Sud et 
les esquisses de la décoration de deux plafonds du m onum ent.

Une suite de conférences exclusivem ent consacrées aux poètes 
et prosateurs belges sera donnée au Conservatoire les dim anchés 
21 février, 6 m ars, 10 et 24 avril, 1er et 15 m ai, à 3 heures. 
MM. A lbert Giraud, Jules Destrée, Valère Gille, Iwan Gilkin, Fer
nand  Severin et Fierens-Gevaert parleron t de Max W aller, Ver
haeren, Giraud, Maeterlinck, Louis Delattre e t Ch. De Coster On 
entendra les m eilleurs lauréats des classes de déclam ation dans 
des fragm ents en prose e t en vers. Abonnem ents : 30a, rue  de la 
Régence.

A propos du concert russe q u ’Eugène Ysaye donne au jourd’hui 
à l ’A lham bra, il est in téressan t de rem arquer que la p lupart des 
m usiciens russes ne furen t pas des m usiciens de profession, mais 
le plus souvent des fonctionnaires ou officiers occupant dans les 
sphères gouvernem entales des situations élevées.

César Cui est professeur à l’école de guerre de Saint Péters- 
bourg, avec rang  de général d ’artillerie ; Rimsky-Korsakoff, lieu
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tenant de vaisseau honoraire ; Borodine fut professeur de chimie 
à l'école de médecine de Saint-Pétersbourg; Moussorgsky, lieute
nant d’infanterie.

Toutefois, les musiciens de l’école actuelle sont plus souvent 
professionnels, comme Glazounow, maître de chapelle de l’Empe
reur, Sokoloff, directeur du Conservatoire de Moscou, et Alex. 
Siloti, professeur au même é ta b lis se m e n t d’enseignement.

Les amis de l ’architecte Charles Licot, à qui est due la conser
vation des ruines de l’abbaye de Villers, ont constitué un comité 
dans le but d’élever un monument à sa mémoire. Les souscrip
tions sont.reçues chez M. Jean Poils, rue de la Source, 59, à 
Bruxelles.

Rappelons la belle séance musicale consacrée aux œuvres de
Guillaume Lekeu, qui aura lieu demain soir, à 8 h. 1/2, à la salle
Erard, avec le concours de Mme Bathori, Mlle Kufferath, MM. Gee
raert, Chaumont et Van Hout.

C’est vendredi prochain, à 8 h. 1/2, qu’aura lieu, à la salle 
Érard, la troisième et dernière séance de sonates d’auteurs mo
dernes donnée par MM. Emile Bosquet et Emile Chaumont.

Le programme du récital que le violoniste Fritz Kreisler don
nera h la Grande-Harmonie jeudi prochain constituera, en quelque 
sorte, un résumé de la littérature du violon depuis les grands 
classiques italiens (Corelli, Tartini et Pugnani) ju squ’aux maîtres 
modernes, en passant par J.-S. Bach.

Le pianiste Emile Bosquet nous prie d’annoncer que l ’organi
sateur du récital Kreisler abuse de son nom en le faisant figurer 
comme accompagnateur sur les programmes et affiches d ’un con
cert auquel il n ’a jamais promis son concours.

La troisième et dernière séance du Quatuor Zimmer aura lieu le 
mercredi 24 courant, à 8 h. 1/2, à l’Ecole allemande.

M. Gaston Dupuis, ténor, nous prie d ’annoncer le concert qu’il 
donnera le 27 courant, à 8 h. 1/2, salle Gaveau, 27, rue Fossé- 
aux-Loups.

La Société de musique de Tournai a fixé son grand concert 
annuel au dimanche 6 mars, à 3 heures. A l ’occasion du cente
naire de Berlioz, elle exécutera la Damnation de Faust. Les rôles 
ont été distribués comme suit : Marguerite, Mme Dubois; Faust,

M. Dubois; Méphistophélès, M. Noté; Brander, M. Nivette, tous 
quatre de l’Opéra.

La Société des Aquafortistes belges ouvre son quinzième con
cours annuel. Les planches doivent être remises avant le Ier mai 
prochain à M. Van Campenhout, chaussée de Wavre, 163, Ixelles. 
Les eaux-fortes primées seront réunies dans l ’album de la So
ciété. Pour tous renseignements, s’adresser au directeur des 
publications, M. L. Titz, avenue de Tervueren, 129, Bruxelles.

Le 5 avril s’ouvrira h Paris, au Petit Palais, une exposition in
ternationale, rétrospective et contemporaine de l ’Eau-forte, orga
nisée par le Syndicat de la presse artistique. Le produit de l’ex
position servira à créer un Cabinet d’estampes de la, ville de Paris.

Un grand nombre d’adhésions importantes sont déjà parvenues 
de la France et de l’étranger. Les communications doivent être 
adressées à M. Gustave Soulier, 21, rue Saint-Augustin.

Le Prinzregenten-Theater de Munich donnera du 10 août au 
11 septembre vingt représentations wagnériennes : trois fois 
l'Anneau du Nibelung, et deux fois Tristan et Isolde, L e Vaisseau 
fantôme et Les M aîtres Chanteurs de Nuremberg. En outre, au 
théâtre royal de la Résidence et au théâtre royal de la Cour, 
auront lieu, du 1er au 11 août, dix représentations festivales des 
œuvres suivantes de Mozart : L a  Flûte enchantée, Les Noces de 
Figaro , L ’Enlèvement au sérail, Don Giovanni et Cosi fan lutte, 
sous la direction générale de l’intendant de Possart. Les chefs 
d’orchestre seront : MM. Félix Mottl, F. Weingartner, Arthur 
Nikisch et Franz Fischer.

A rm ide  de Gluck sera exécutée les 28 et 30 août prochain aux 
arènes de Béziers.

La première livraison de la Revue des Idées vient de paraître. 
Elle s’ouvre par une étude sur le Rndium  du docteur G. Bohn et 
par une autre étude scientifique : L a  Loi générale de constance du 
milieu vital des cellules, par M. R. Quinton.

Un sévère quoique sympathique examen, par M. Maurice 
Vernes, de la Valeur scientifique du l'œuvre de Renan et quelques 
pages de M. R. de Gourmont sur François Bacon et Joseph de 
M aistre achèvent la physionomie de ce premier numéro, où l’on 
trouvera encore des notes critiques sur Herbert Spencer, l'Abbé 
Loisy, différentes communications scientifiques et une Chronique 
pleine de faits curieux.
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S O M M A I R E
Civilisation (C l a u d e  F a r r è r e ). —  Maurice Denis. Les Chapelles 

du Vésinet (G e o r g e s  L e  B r u n). —  Chronique musicale (O . M.J. —  
Inauguration de la Libre Esthétique. —  Le Monument Max W aller. 
— Notes de musique. Sonates modernes. Le Qua tuor Z im m er. 
(C h . V .). —  La Musique à Liège (J. F . ) .  —  La Musique à Paris 
(M .-D . C a l v o c o r e s s i). —  Petite Chronique

CIVILISATION
E n  so m m e , la  c iv i l is a t io n , e t  to u t  s o n  c o r tè g e  c o m 

m e r c ia l, in d u str ie l, sc ie n tif iq u e , —  té lé p h o n e s , ch e m in s  
d e fe r , p a q u e b o ts , m a n u fa c tu r e s , im p r im e r ie , m a c h in e s  
é le c tr iq u e s , n i tr o - g ly c é r in e  e t  su ffra g e  u n iv e r s e l ,  —  la  
c iv i l is a t io n - fé t ic h e  d o n t  to u s  le s  p a y s  o n t  p le in  la  b o u 
c h e , la  c iv i l isa t io n -d o g m e  au n o m  d e q u o i R u sse s  e t  
J a p o n a is  s e  d isp u te n t , à  c o u p s  d e m a ss a c r e s , d es c im e 
t iè r e s ,  l a  c iv i l isa t io n -d e s t in , q u e n u l p e u p le , h é la s  ! q u e l
q u e  sa g e  q u ’il  s o it ,  n e  p e u t  é v ite r , —  n ’a  ja m a is  é té  
b o n n e  q u ’à  re n d re  p lu s  in ju s te , p lu s  in to lé r a b le  l ’in é g a 

lité  d es c o n d it io n s  h u m a in e s , e t  p lu s  e x o r b ita n te s  le s  
fo r tu n e s , e t  p lu s  a tr o c e s  le s  m isè r e s .

U n  p a r a d o x e ?  Q ue n o n  p a s!  E n tr e  A g a m em n o n . r o i 
d es h o m m e s , e t  Ir o s , m e n d ia n t  de p r o fe s s io n , la  d is ta n ce  
so c ia le  n ’é ta it  p a s  in fr a n c h issa b le  a u x  te m p s  h o m é r i
q u es : le  p r in c e  e t  le  v a g a b o n d  m a n g e a ie n t  l ’un  e t  l ’a u tre  
le s  c u is se s  g r a s s e s  d es b œ u fs  sa cr ifié s , e t  p o r ta ie n t  des  
m a n te a u x  d e  la in e  q u a si p a r e ils ;  le  fro id  le s  m o r d a it  
é g a le m e n t , q u an d  l ’h iv e r  n e ig e a it  su r  le s  m o n ta g n e s .  
A u jo u r d ’h u i, M . V a n d e rb ilt  a  c e s sé  d’ê tr e  v is ib le  p o u r  
le s  m in e u r s  de s e s  h o u illè r e s  : ce u x -c i s o n t  d es d a m n é s , 
c e lu i- là  un  d ieu . P lu s  r ie n  d e co m m u n  en tr e  ce  c ie l e t  
c e t  en fe r . L e s  jo u is s a n c e s  m ê m e s  de l ’h o m m e  d ’en  bas 
—  le  v e r r e  de v in  b leu , la  f lâ n er ie  du d im a n c h e  e t  
l ’a m o u r  d ’u n e fille  é g r illa r d e  —  d o n n e r a ie n t  la  n a u sée  
au  m illa r d a ir e  a ffin é. L e s  â m e s  e lle s -m ê m e s  s o n t  d e v e 
n u e s  d iffére n te s , —  lo in ta in e s . . .

T o u te  c e tte  p h ilo so p h ie  m ’e s t  in sp ir é e  p a r  un  l iv r e  
q u e je  fe r m e , —  u n  liv r e  fr a is  p a r u , Vers Ispahan, de  
P ie r r e  L o t i .  P ie r r e  L o ti r e v ie n t  d e P e r s e , e t  n o u s c o n te  
so n  v o y a g e . L a  P e r s e , à  ce  q u ’il d it, e s t  u n  p a y s  c h a r 
m a n t. F ig u r e z -v o u s  d es se n tie r s  qu i r e sse m b le n t  à  d es  
c h â te a u x  d e f é e s . L à -d e ssu s , e t  d ’un b o u t à  l ’a u tr e  du  
v o y a g e , d es p a v o ts , d es tr è f le s , d es ja s m in s , d es b leu e ts , 
d es ly s ,  d es r o s e s , —  d es r o se s  s u r to u t , —  à se  c r o ire  
d a n s u n e  e x p o s it io n  h o r t ic o le . C ela  fa it  le  p lu s  d é lic ieu x  
l iv r e  q u ’on  p u isse  l ir e , u n  l iv r e  to u t  en se m b le  d o u x  e t  
s a u v a g e , g r a v e  e t  p u é r il, tr is te  e t  s o u r ia n t;  u n  l iv r e  
c h a s te  e t  b la n c  c o m m e  u n e  p rem ièr e  c o m m u n ia n te , e t  
ce p e n d a n t u n  l iv r e  q u e, si j ’é ta is  m a r i, j ’in te r d ir a is  à  
m a  fem m e, p a r ce  q u ’o n  y  t r o u v e , à  ch a q u e é ta p e , tro p
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de lignes rêveuses et fatalistes, où transparaissent trop 
d’anxiétés tendres, trop de soifs amoureuses, trop de 
peur horrible du néant final, de la mort de tout...

On y trouve d’ailleurs beaucoup d’autres choses. On y 
trouve, et c’est là que j ’en voulais venir, une horreur 
fervente des usines, des ferrailles, et de tout le tinta
marre qu’engendre la vie moderne, en même temps 
qu’une prédilection avouée pour la grande paix indo
lente des pays que nous appelons barbares. La Perse, 
parait-il. a conservé presque intact le trésor des mœurs 
d’autrefois. Pierre Loti y a retrouvé les ruines millé
naires du palais de Xerxès et les ruines beaucoup plus 
vieilles de je ne sais quel autel primitif du Feu. Eh bien, 
ces choses préhistoriques n’ont pas trop l’air d’un ana
chronisme dans la Perse du xxe siècle. Voilà vraiment 
un pays à part, où la civilisation n’a pas encore lancé 
ses locomotives.

Or, Pierre Loti nous affirme que cette terre privée de 
télégraphes et de députés est une terre heureuse. Mon 
Dieu, pourquoi pas ?

Il y a des villes, en Perse, de grandes villes, même, 
lesquelles se prolongent par des faubourgs et des quar
tiers suburbains. On sait ce que c’est qu’un faubourg 
ouvrier en Europe : un cloaque, dépourvu d’air et de 
lumière, et peuplé de pauvres gens très sales, à mine 
d’anarchistes ou de mendiants poitrinaires. En Perse, 
les choses sont bien différentes. Aux portes des cités 
commencent sans transition des villages campagnards, 
jolis et salubres, de vrais villages avec des arbres, des 
fleurs, de l’eau qui court, du ciel bleu. Les gens qui 
vivent dans ces faubourgs de l’antique espèce sont de 
robustes garçons et de belles filles souples, et les enfants 
qu’ils font sont des marmots rieurs et joufflus. Point de 
misère souffreteuse, point de travail forcé dans nos 
ateliers tristes et malsains, loin du soleil ; — la libre 
jouissance du plein air, le facile labeur des jardins, la 
joyeuse insouciance des gens sans ambition ni servi
tude; tout cela, égal pour tous. Voilà une démocratie 
fort enviable, et qui n ’engendre pas de revendication 
sociale, — preuve évidente qu’il fait meilleur vivre en 
Perse que chez nous.

C’est l’avis de Pierre Loti. C’est le mien, — quand je 
ferme son livre. Au fait, il nous manque peut-être, à 
nous Occidentaux épris d’agitations et de tumultes, les 
longs voyages en pays étranges auxquels s’est voué 
Pierre Loti. « Que de choses, disait Renan, que de 
choses expliquées par ce fait que M. Clémenceau ne fait 
probablement pas oraison (1) ! » Que de choses expli
quées aussi par ce fait que tous nos tribuns du peuple, 
que tous nos remueurs de paroles, que tous nos apôtres 
du progrès, n’ont jamais été en Perse, — n’ont 
jamais été nulle part !

Cl a u d e  F a r r è r e

(1) Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse (Le Séminaire d’Issy).

M A U R I C E  D E N I S

L es  C h ap elles du  V ésin e t.
Conservez toujours cette bien

heureuse naïveté, cette charmante 
ignorance.

(Paroles d ’I n g r e s  à Amaury 
Duval.)

C'est à genoux qu’il faudrait 
aimer ces hommes-là. Moi aussi je 
sais très bien que celle-là a le nez 
trop pointu et des yeux de poisson. 
Mais Raphaël lui même n’a jamais 
atteint une expression pareille.

( I n g r e s  parlant des figures 
de Giotto et de F ra  Gio
vanni da Fiesole.)

J ’em prunte ces citations à la belle étude de M. Gabriel Mourey 
sur les peintures du  Vésinet.

En vérité, les m aîtres prim itifs de la pein ture ou de la statuaire 
française, italienne |ou flamande, égyptienne ou grecque ne nous 
ém euvent-ils point davantage, ne nous ont-ils point donné l ’im 
pression de la vie intim e ou mouvem entée, chanté les rythm es, le 
style et les harm onies en un  langage plus définitif que celui des 
classiques?

Ce n ’est pas q u ’il faille m épriser la science, mais il ne faut pas 
oublier que nous nous élèverons d ’au tan t plus dans la com 
préhension d ’un  art, que n o u s | apprendrons m ieux à donner un 
em pire plus g rand  à l’ém otion sentim entale q u ’à la perfection 
technique. Il y a des m aîtres peut-être aussi savants que Phidias 
et qui nous ennu ien t; les m arbres éginétiques sont barbares, ils 
nous secouent.

L’Art est divin parce q u ’il est im pondérable, insaisissable et 
subtil. C’est par là que M. Maurice Denis est adm irable. Pourtant 
ce n ’est point un  instinctif inconscient ; je  le crois au conlraire le 
plus conscient, le plus réfléchi des artistes.

Sans pose, dans l’édifice le plus banal trouvant des m urs à 
décorer, joyeux d ’écrire u n  beau poème, il a transfiguré deux cha
pelles. Là on oublie. Ce n ’est plus l ’église aux jo u rs  crus, aux 
architectures crispantes, aux bru its énervants. C’est l 'u n ité  calme 
et pleine où s’ém euvent l ’esprit, le cœ ur et l ’âme.

De l’azur ou du feu, de la joie im périeuse, enthousiaste et 
dom inatrice de la chapelle du Sacré-Cœur ou de la joie persua
sive et douce de la chapelle de la Vierge, que choisir? Dans l ’une 
et dans l ’autre, l ’équilibre de la com position, les harm onies 
savantes de la couleur décèlent le plus adm irable tem péram ent de 
décorateur. Puvis étant m ort, on pouvait craindre que la grande 
tradition  relevée par son génie retom bât dans le pédantism e. Un 
m aître nouveau, très différent et très sem blable, s’est révélé.

***
Elle est suave cette chapelle de l ’Assomption. Les hu it nervu

res de sa voûte, un  peu plus vigoureuses que le ciel divin qu’elles 
sertissent, son t fleuries de larges pétales d ’un  rouge gris clair, 
d ’un  bleu incertain  et d ’un  blanc nacré. L’architecture est res
pectée, les nuages du somm et sem blent effleurés d ’une caresse 
d ’or à peine d istincte, des anges p lanent dans la clarté, et au-des
sous l ’azur se m êle aux nuées légères. Puis, dans le bas, les
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nuages sont roses ; dans la retom bée des voûtes, des feuillages 
clairs, des fleurs nom breuses, — lilas roses, lilas blancs, seringas 
larges et frais, — anim ent le ciel de leurs masses opulentes et 
douces.

Et l'ensem ble apparaît de neige et d ’azur, avec des traînées 
d ’aurore et des fraîcheurs d ’ém eraude. C’est dans cette harm onie 
séraphique que, délicieuse de pudeur, la Sainte-Vierge s’élève 
au-dessus de l ’autel, écartant de ses m ains timides le voile blanc 
qui abrite son visage; elle s’élève dans la joie resplendissante. 
Au-dessous d ’elle, le m ur est décoré de lis blancs aux tiges d ’or; 
et la décoration va se dérouler autour de la chapelle, céleste et 
heureuse : à droite ce sont deux beaux anges blonds adorable
m ent p rosternés, les mains jointes, l ’un  tout de blanc vêtu, l’au
tre à la tunique virginale, à la jupe bleue ; leurs ailes nacrées 
ont l’air de frém ir à la brise ; à gauche arrive un angelet dans 
un  vol im m atériel, dans une attitude d’adoration.

Puis encore, à droite, d ’autres an g es... Ils chantent. Les deux 
plus jeunes tiennent le grand livre des can tiques; leurs robes 
alternen t —  blanches, blanches et bleues — et vis-à-vis, à 
gauche, deux autres jouant de la viole se tiennent debout der
rière les chérubins qui chantent, le cahier de m usique à la m ain.

En face de l ’autel trois séraphins en  longues robes blanches 
ont à leur cou, pendues par des rubans bleus, des corbeilles 
pleines de fleurs q u ’ils effeuillent. Dans les deux voûies contiguës, 
des groupes d ’anges apportent en volant des brassées*de fleurs.

Aux culots décorés des sym boles dorés des litanies, huit in s
criptions se succèdent : R o m  mysticu , Stella malutina, Domus 
aurea, Spéculum justiciœ, Janua cœli, Turris davidica, Fœderis 
arca, Vas spirituale. Entre les culots et les fenêtres, de lourdes 
guirlandes de fleurs et de feuillages enrubannées d ’azur, —  b lan
ches, mauves et vertes, —  font à la chapelle une ceinture jeune et 
gaie, rehaussée par les couronnes de fleurs sem blables qui sont 
au-dessous des vitraux. Au-dessus de l ’autel une niche avec la 
m adone de Notre-Dame-des-Victoires et autour de la niche, su r
m ontée de la colombe et de l ’inscription : L ’Assomption de la 
Très Sainte Vierge, des lis héraldiques aux tiges d ’or.

Nous ne saurions assez insister sur l ’harm onie, la tenue d ’en 
sem ble de cette décoration, où les vitraux continuent sans vio
lence la clarté radieuse des m urailles, où leurs couleurs péné
tran tes et fraîches enchantent les yeux. Il y en a trois :

M arie retrouve Jésus un Temple. Dans un  encadrem ent vigou
reux et clair, bleu, violet et rose, sur un fond orange et jaune où 
vole un  ange, la robe bleue de la Vierge heureuse et le vêtem ent 
blanc du petit Jésus, tout auprès d ’elle, font une harm onie char
m ante. C’est d ’un  sentim ent exquis.

Puis c’est une superbe Visitation dans un  cadre presque identi
que. Les harm onies sont les m êm es; il y  a des raisins et un 
arb re  au-dessus des deux saintes femmes qui s’étreignent. Et 
c’est dans u n  cadre bleu , violet et blanc, que l ’Annonciation 
m ontre à la Vierge en robe de bure claire un  ange orange et 
jaune devant u n  arbre clair et sous l ’irradiem ent du Saint-Esprit.

Enfin, les Noces de Cana. C’est une sym phonie en or, vert, 
b lanc et rose, claire et joyeuse. Deux adolescents versent le vin 
au prem ier plan, devant la table. Derrière le festin, des groupes 
de portraits de donateurs, au nom bre desquels Maurice Denis lui- 
même.

Aux trois tym pans qui font face à l ’autel, le prophète Ysaye, 
vêtu de rose gris. En lettres d ’or, auprès de lui : Virgo concipiet 
et pariet filium.

A côté, l ’arbre de Jessé avec la figure de la Vierge portant le 
Sauveur et surgissant du lis virginal : E t  egredietur virgo de radice 
Jesse.

Enfin, Michée le prophète en tunique bleue.
C’est ensuite le déam bulatoire au ciel de cobalt étoilé de fleurs; 

su r les piliers, des vignes et des fleurs grim pantes. Dans les 
tym pans, les figures au trait, drapées à l ’antique, de saint Tho
mas, saint Sim on, saint Ju d e; au-dessus du confessional, le 
Taureau de Saint-Luc. Puis une délicate composition au-dessus 
d ’une porte de la sacristie : le sacerdoce juif.

T u es sacerdos in aeternum 
Secundum ordinem Melchisedec.

Du bleu très pale, la robe rouge de Dieu, du blanc et de l’o r ...
C’est d ’un charm e profond On ne pouvait rien concevoir de 

plus simple ni de plus émouvant.
Au dessus du confessionnal, la lum ière rayonnante :

E t  lux  in tenebris lucet. (Joan. I.)
Au-dessus de la seconde porte de la sacristie :
H ic est enim calix sanguinis mei novi et actorni testamenti.
C’est le sacerdoce chrétien, représenté par le Christ, l ’hostie 

en m ain, devant l’autel où le calice est posé.
Un enfant de chœ ur, à droite, présente l’Évangile; à gauche 

sont, à côté d ’un cierge, le pain et le vin. Il y a encore saint 
André, un  bateau aux voiles pleines de vent, saint Jean le Majeur, 
saint Paul, saint Mathieu et l ’ange, le lion de Saint-Marc.......

***
E ntrons dans la chapelle du Sacré-Cœur.
Jésus-Christ s’est levé de son trône les bras pendants, les mains 

ouvertes, m ontrant ses plaies. Sa figure est sublime de bonté, de 
douceur et d ’abandon. L’irradiem ent de son cœ ur incendie sa 
poitrine, illum ine la chapelle. Son auréole se sépare à peine de 
la buée d ’or d ’un ciel de soir m erveilleux; sa robe est d ’un rose 
fané, ses cheveux fauves ..

Son trône, posé sur des nuages roses aux om bres mauves, est 
am ple et solide, sans dureté. Les relations harm oniques con tri
buent à l ’aplom b autant que les lignes, et de chaque côté, au 
pied des m arches, trois anges sont agenouillés, les ailes hautes, la 
tunique légère et flottante... Au-dessus d ’eux le ciel, toujours 
inondé de lum ière, passe au vert tendre à l ’horizon.

D’autres anges, plus grands, aussi délicieux mais moins 
im m atériels, descendent de chaque côté avec beaucoup de sym é
trie et avec beaucoup de variété, les ailes éployées en des gestes 
divers et charm ants dont l ’eurythm ie est pour l ’œil une caresse 
toujours nouvelle. Les ailes diaphanes se précisent en tons mauves 
et roses im prégnés d ’or. Dans un  couchant d ’azur délicieux, des 
anges rosés par les reflets de la victorieuse lum ière du Sacré- 
Cœur unissent leurs m ains en  s’élevant au faite ou rythm ent la 
cadence de leurs encensoirs.

Un horizon de campagnes et de villes d 'une allure sévère et 
calme entoure la chapelle ... Vis-à-vis de l ’autel, sous la basilique 
des Oblats de M ontmartre, sainte Marguerite-Marie, sainte Jeanne 
de Valois, sainte Catherine de Sienne, le père de la Colombière, 
le père Eudes, sainte Gertrude et sainte Thérèse, tous ceux en un  
mot qui ont m is leur inspiration et leur énergie au service du 
Sacré-Cœur. Ils sont là dans leurs vêtements sévères, en de 
graves attitudes, en extase devant des arbres en fleurs, ressortant 
sur le panoram a de Paris.

Puis c’est Notre-Dame et, de l ’autre côté, la basilique de Saint-
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Denis en France, Reim s, la Visitation, Paray-le-Monial où le Sacré- 
Cœur est apparu à la b ienheureuse Marguerite-Marie-Alacoque et 
qui est devenu un lieu célèbre de pèlerinage. C’est enfin Joigny- 
la-Bataille, où le général Charette arbora l’étendard du Sacré-Cœur. 
Et de la sorte, avec des horizons de cam pagnes et de m onts, de 
villes et de bourgs, érigeant leurs cathédrales et leurs églises, se 
déroulent les centres principaux de la dévotion au Sacré-Cœur.

Ici, les nervures de la voûte, comme dans la chapelle de la 
Vierge, sont décorées avec un  peu plus d ’intensité. L’ornem enta
tion des culots est accompagnée des paroles sym boliques du 
Sacré-Cœur écrites en lettres d ’or.

Nous voici de nouveau à l ’autel entouré de cierges allum és. 
R id im isti nos in sanguine tuo, dit la dernière inscrip tion , et, 
sym bole de la richesse et de la générosité inépuisables du Sacré- 
Cœur, des roses de pourpre et d’or grim pent du sol su r le sou
bassem ent.

Aux tym pans faisant face à l ’autel, le bon Sam aritain soutient 
le voyageur défaillant su r son cheval. L’abandon de l ’attitude, le 
m ouvem ent souple et gracieux de la m arche, la synthèse m agni
fique de l ’expression ici encore sont m erveilleux. Au centre le 
Seigneur un it les m ains fraternelles d ’ouvriers et de savants : 
Aimez-vous les uns les autres. Enfin un  berger porte précieuse
m ent une lourde brebis dans ses bras : Je  suis le bon Pasteur.

Les trois fenêtres sont ornées de vitraux exquis, dans de 
chaudes et claires harm onies. Au lieu de la quatrièm e!fenêtre , 
un tableau, la plus belle page peut-être de cette incom parable 
décoration : E t  unus m ilitum  lancea latus ejus aperuit et continuo 
exivit snnguis et aqua (Joan. X).

C’est une composition douloureuse et poignante, [simple] et 
p rofonde; des visages livides, des vêtem ents de deuil, u n  fond 
incendié de lum ière tragique. San Giminiano de Toscane a inspiré 
ce paysage de tours crénelées et de rem p arts ... Le cœ ur secoué 
d ’un artiste ému seul a pu dans le respect des traditions plastiques 
trouver ce frisson d ’émotion inconnue.

Dans cet ensem ble —  adm irable d ’unité -— de feu et d’or, mais 
infinim ent doux, c’est la note suraiguë de la douleur exacerbée. 
Elle n ’éclate point ; dans cette harm onie totale, elle pénètre irré 
sistiblem ent.

***
Je n 'a i point parlé de génie devant cette œ uvre que j ’adm ire 

de toutes mes fo rces... J ’attends q u ’un autre, plus autorisé que 
moi, ait prononcé ce m ol auquel songèrent je n ’en doute pas 
M. Adrien Mithouard et M. l ’abbé Desfossés dans leurs belles 
chroniques de l’Occident.

Lorsque tou t le m onde aura bien com pris, je serai fort heureux 
d’avoir été des prem iers à le penser.

G e o r g e s  Le  B r u n
P aris , janvier 1904.

C H R O N IQ U E  M U S IC A L E

L’école de m usique russe fut révélée en Belgique il y a une 
vingtaine d ’années grâce à l ’intelligent m écénat de la com 
tesse de Mercy-Argenteau, qui p rit, pour la divulger, les plus 
louables initiatives. César Cui, Borodine, Rimsky-Korsakow furent 

tour à tour les hôtes de cette grande dam e et leurs œ uvres, très

favorablem ent accueillies par les m usiciens, pour leu r technique 
étourdissante, par le public m oins initié pour le charm e qu’ex
hale leur caractère exotique et populaire, d ’une couleur locale 
nettem ent caractérisée, p riren t rapidem ent la vedette des affiches 
des concerts.

Joseph Dupont, dont le tem péram ent nerveux et passionné 
s’accordait bien avec leurs rythm es endiablés, en dirigea maintes 
exécutions m ém orables. A Liège, Sylvain Dupuis m ena de son côté 
la cam pagne en leur faveur. Mais le prem ier élan passé, on 
sem bla se désintéresser quelque peu de com positions dont la 
facture brillante dépassait souvent l ’in térêt m usical. Chatoyante 
et superficielle, l’école russe a exercé su r l ’instrum entation mo
derne son influence. En France, notam m ent, elle a singulière
m ent illum iné la palette orchestrale. Mais le p ittoresque extérieur 
l ’em porte, en général, chez elle, sur le sentim ent. Elle est avant 
tout descriptive, et dans la m usique comme dans les le ttres rien 
ne paraît plus vite su ranné que les descriptions : tant s’altère 
rapidem ent la concordance, toute m om entanée, de nos idées et 
de nos sensations avec les choses qui nous environnent.

Il faut savoir gré à M. Eugène Ysaye d ’avoir groupé à nouveau, 
en une séance préparée avec soin, quelques œ uvres significatives 
de cette brillante pléiade de m usiciens. Aux nom s connus de 
Glinka, dont l’inspiration était toute w ébérienne, de Rimsky- 
Korsakow (L a  Grande Pâque russe) et de Glazounow (Suite moyen- 
âge), il a ajouté ceux de Rachm aninoff —  dont le beau concerto 
pour piano et orchestre, sobrem ent et artistem ent joué par 
M. Siloti, parait annoncer une évolution de l ’esthétique m usicale 
slave vers un art plus profond et p lus pénétrant, —  et de 
Tanéiew, m usicien de large envergure, aux conceptions vastes, 
au souffle puissant, au teur d 'une trilogie d ’après l 'Orestie 
d ’Eschyle qui, à en juger par l ’ouverture que nous a fait enten- 
tre  M. Ysaye, offre un  réel in térêt m usical. Des pièces m oins 
caractéristiques d ’A rensky, Liadow et R ubinstein, jouées par 
M. Siloti, com plétaient cet attrayant program m e.

C’est à MM. P. et L. Hillem acher que fut consacrée, la sem aine 
dernière, la reprise des séances Engel-Bathori. On se souvient 
du succès qui accueillit jadis à la Monnaie les deux jolies parti
tions de ces frères unis par les doubles liens de l ’a rt et de l ’af
fection : Saint-M égrin  et Une A ven ture d 'A rlequin. M. Engel et 
Mme Bathori, secondés par les au teurs, ont fait entendre , celte fois, 
un  choix fo r t  in té ressan t d e  m élodies d ’une tou rnure  élégante, d ’une 
inspiration aisée, le cycle com plet des Solitudes et un fragm ent 
du Drac, l’opéra qui fut applaudi naguère à Carlsruhe. Ces 
œ uvres élégantes et d ’une réelle distinction, adm irablem ent mises 
en  valeur par Mme Bathori et par M. Engel, ont plu infinim ent au 
nom breux public qu ’avait rassem blé cette attrayante audition.

Quelques jou rs après, Mme Bathori, dont la com plaisance et 
l ’esprit d ’apostolat artistique égalent le talent, chantait d ’une 
voix délicieuse, au Cercle artistique, des mélodies d ’un jeune 
com positeur belge, M. Delune, qui n ’avait pas crain t (audaces 
fortuna...) de com poser de ses œ uvres tout un  program m e de con
cert. On a fait bon accueil à une Sonate pour piano et violoncelle 
(le souple archet de Mlle From ont collaborant à l ’exécution), à un 
Scherzo  d ’orchestre rédu it au piano, à un  poème, Les Cygnes, 
pour chant et violoncelle : m usique encore im personnelle mais 
qui dénote de l’acquis et un  m étier solide.

A citer encore, parm i les auditions récentes, celle des élèves 
de M. Demest dans le cadre élégant de l ’hôtel de Mlle Boch. Une 
dizaine de cantatrices et de chanteurs ont fait valoir, avec le
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charme de voix agréables et bien posées, d’exceptionnelles qua
lités de diction qui permirent, même dans les ensembles ( Veni 
domine, de Mendelssohn, la Nuit, chœur à quatre voix de Saint- 
Saëns) de suivre, sans en perdre une syllabe, les paroles du texte. Mmes Cluytens, Demest, Vandervelde, Jouret, Mlles Jeslein, Van
nérus, Vandenperre, Lentrein et M. Vanderborght se firent applau
dir dans une série de mélodies et de duos empruntés à la littéra
ture classique et moderne que termina brillamment le trio des 
«Filles du Rhin », chanté à  ravir par Mme Demest, Mme E. Ysaye et Mlle Vandenperre, auxquelles M. Swolfs donna la réplique en chan
teur déjà aguerri.

0. M.

Inaugurat ion de la Libre Esthét ique.Le Vernissage de la Libre Esthétique a eu, jeudi dernier, son 
animation habituelle. Réservé aux membres de la société et aux 
artistes, ce « private view » est toujours, par les individualités 
qu’il rassemble, les réflexions qu’il provoque, les discussions 
qu’il soulève, les enthousiasmes et les colères qu’il déchaîne, un 
des spectacles les plus curieux — et les plus recherchés —  de 
l’année artistique

Y assistaient, outre la plupart des membres de la Libre 
Esthétique, le directeur des Beaux-Arts, M M. Cardon et Wauters, 
membres de la Commission directrice des Musées.

Dans la foule des peintres, des sculpteurs, des musiciens : 
MM. H. et J. Lerolle, Mlles Chausson et Lerolle, M. et MmeA. Fon
taine, MM. Ch.-A. Robinson, Van Rysselberghe, Hazledine,J. Stob
baerts, A. Asselbergs, Tscharner, Terlinden, Van Seben, Blanc- 
Garin, Le Mayeur, A. Verhaeren, Stacquet, Cassiers, Thémon, 
Hagemans, G. Bernier, Seeldrayers, De La Hoese, Richir, E. Claus,
G. Morren, A. Marcette, Gilsoul, E. Charlet, de Saint-Cyr, E Laer
mans, Wytsman, Ensor, F. Khnopff, Lemmen, Van Strydonck, 
Degouve de Nuncques, A. Collin, G Le Brun, G.-M. Stevens,
F. Smeers, A. Bastien, M. Blieck, P. Mathieu, Ciamberlani,
H. Smits, Hoeterickx, Viérin, Houyoux, Coppens, Viandier, 
Clarys, Van den Eeden, Hermanus, Merckaert, S. Detilleux, 
Oleffe, Jelly, Wollès, Ottevaere, Ottman, H. Thomas, P. Hamesse, H. Roidot, Hageman, Baseleer, Van der Hoef, H. Luns, R. Parent,
E. Ganz; Mmes A. Boch, Voortman, De Weert, B. Art, M. Ver
boeckhoven, L. Héger, C. Ewings, H. Calais. Joris, Verwée, 
M. Putsage, J Lorrain, L. Danse, C. Lacroix. M. Destrée, L. Char
let, Degouve de Nuncques; les sculpteurs C. Meunier, Ch. Van der. 
Stappen, L.-H. Devillez, P. Du Bois, Samuel, H. Le Roy, 
P. Braecke, G. Devreese, H. Moncquet, A. Crick, J. Herbays, 
Kemmerich; du monde musical : MM. H. Albers, Dalmorès,
H. Seguin, Ermel, Wieniawski. Delune, Demest, E Chaumont,
E. Doehaerd, Mmes Kleeberg-Samuel, de Zarembska, etc.; les 
architectes Serrurier-Bovy, L. Govaerts, de Vestel, L. Sneyers; 
parmi les hommes de lettres, MM. Fierens-Gevaert, J. Destrée, 
M. des Ombiaux, A Ruyters, G. Virrès, Marcel Hébert, E. Demol
der, L. Delattre, G. Ramakers, Edm. De Bruyn, G. Marlow; 
Mmes B. Rousseau, M. Closset, C Castelein, M. Van de Wiele.

Un grand nombre d’artistes ont assisté, le soir, à la représen
tation du Roi Arthus que le théâtre de la Monnaie donnait à leur 
intention. L’œuvre si noble et si pure d’Ernest Chausson a été 
appréciée comme elle le mérite par ce public aux impressions 
spontanées et généreuses. Les interprètes, qui se sont surpassés, 
ont été rappelés à deux reprises après chaque acte. L’orchestre de 
Sylvain Dupuis n’a peut-être jamais donné de la belle partition du Roi A r thus une exécution plus homogène, plus nuancée et plus 
fidèle.

Ce qui n’empêche pas MM. les abonnés de laisser leurs loges

inoccupées quand, au lieu de la banalité du répertoire, on leur 
offre le régal d’un spectacle d’art élevé et émouvant. La grosse 
caisse, les cortèges, les chœurs d’orphéons l’emporteront-ils tou
jours sur la musique dans les préférences de certains?

L e  M on u m en t  Max Waller.
Le Comité d’action s’est adjoint MM. Henry Maubel, Gaston 

Heux et Léon Wéry. Les directeurs du Thyrse et de l'Eventail 
déposeront des gerbes de fleurs sur la tombe de Waller le 
6 mars, jour anniversaire de la mort du fondateur de la Jeune Belgique. Un pèlerinage au cimetière d’Hofstade sera organisé à 
cette date. Tous les lettrés, les artistes sont invités à y prendre 
part.

N O T E S  D E  M U S I Q U E
S o n a tes  m odernes, i n t e r p r é té e s  p a r  M M . B o s q u e t  e t  C h a u m o n t .

Quel triomphe pour le père Franck et pour ceux qui, sans 
l’imiter, s’inspirèrent de ses enseignements !

Et tout d’abord, pour M. Lazzari, dont la brillante et riche sonate 
allie la suavité et le mélodisme à la fantaisie fougueuse, au 
sens des rythmes qui frappent et à la vigueur de la pensée musi
cale. De vagues obsessions franckistes ne parviennent pas à enle
ver à l’œuvre l’empreinte d’une personnalité réelle, d’un tempé
rament inventif, dont les juvéniles témérités séduisent dès la 
première audition.

Quel contraste avec la sonate de Castillon, sorte de compromis 
entre les données classiques et le modernisme, mais d’une ex
trême distinction et, somme toute, très agréable à entendre, sur
tout à cause de ses multiples combinaisons techniques. L ’allegro moderato du commencement, avec son thème pastoral délicieu
sement évocateur, est d’une facture presque classique, et l'allegro scherzando, chose étincelante et pailletée dans la demi-teinte 
(quel paradoxe ! ) donne l’impression d’un talent suprêmement 
ingénieux et spirituel.

Que dire des deux interprètes, sinon qu’ils ont été parfaits! 
M. Bosquet, dont l’extrême simplicité étonne par ses résultats 
décisifs... M. Chaumont, dont le violon a chanté ce soir-là 
avec une finesse, une émotion et une vérité d’expression 
incomparables. Son interprétation de la Sonate de Franck, 
qui clôturait le programme, et qui n’a jamais paru aussi admi
rable que ce soir-là, a été, de même que celle de M. Bosquet, 
digne des plus vifs éloges et de l’enthousiasme qu’a manifesté le 
public. Cette belle soirée a clos le cycle de séances modernes 
données par les deux virtuoses et qui embrassèrent, outre les 
œuvres citées ci-dessus, les sonates de Fauré, de Lekeu, de 
Vreuls, d’A. Magnard, d’H. Février et de Jongen, ces trois der
nières jouées en première audition.

L e Q uatu or Zim m er.
Chaque fois que joue le Quatuor Zimmer, il faut répéter la même 

chose! C’est qu’il interprète à la perfection les œuvres qu’il exé
cute. Jeudi soir, M. Zimmer, les deux frères Doehaerd et M. Van 
Hout avaient assumé la lourde tâche de jouer le Quatuor en ré 
majeur de C. Franck et le Quatuor en mi mineur op. 59 de Beetho
ven, œuvres d’une exécution périlleuse, qui justifie quelques tout 
petits accrocs dans le jeu des jeunes artistes. Mais qu’importe, si 
la flamme de la conviction les animait et s’ils ont fait revivre dans 
le Quatuor de Franck l’ampleur à la fois lyrique et dramatique de 
cette composition grandiose (ne dirait-on pas une esquisse pour 
un drame musical ?), et dans le quatuor du maître de Bonn, ce 
mystère, cette fantaisie et ces audaces qui font déjà présager le 
côté déconcertant des derniers quatuors !
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Bravo pour M. Zimmer et ses am is ! Leur apostolat musical est 
beau ; q u ’ils recom m encent encore pendant de longues années à 
révéler au publie, qui en a bien besoin, les m erveilles de la 
m usique de cham bre !

Ch. V.

L A  M U S IQ U E  A L IÈ G E

Aux « Populaires » la Symphonie en sol mineur de Mozart, 
l ’épisode des Rheintôchter de Gôtterddmmerung et la Rapsodie 
norvégienne de Svendsen. M. Delsemme a donné de ces œ uvres 
diverses une exécution finement nuancée et a su par m om ents 
s’élever à une belle vigueur rythm ique. Le jeune orchestre dont 
l ’association a fondé ces in téressants concerts s’y dépense avec 
une bonne volonté e t un  entrain  réjouissants.

Le soliste était le violoniste Adolf Rebner, l ’un des m em bres 
du célèbre Quatuor Heerm ann, de Francfort Après Marie Soldat, 
Hugo H eermann et César Thom son, il a in terprété  le très noble 
concerto que Brahms écrivit, ainsi qu ’on l’a dit, non pas pour, 
mais contre le violon. Sans y faire oublier ses devanciers, Rebner 
a rem porté un  notable succès par son phrasé élégant et par le joli 
son qu ’il tire de son Stradivarius aux cordes basses un  peu 
faibles. A vrai d ite , Rebner en est encore à la période des tâton
nement? et incertitudes juvéniles qui, chez les m eilleurs, précède 
la conquête de l’entière maîtrise.

Je voudrais pouvoir parler longuem ent ici de VHistoire de la 
sonate que poursuivent, avec un  talent constant, MM. Jaspar et 
Zimmer. Ils se sont assigné une belle m ission et il convient de les 
en louer. Cette année, ce sont les œ uvres contem poraines qu ’ils 
font défiler devant nous, et le plus souvent des compositions 
inédites.

Nous avons eu aussi deux séances de sonates de MM. Bos
quet et Chaumont. L’accueil chaleureux q u ’ils ont reçu les 
engagera, j ’espère, à revenir. Entre autres prim eurs, ils nous 
ont offert une sonate tou t fraîchem ent issue de la plum e de notre 
concitoyen Joseph Jo n g e n  et parée des mêm es hauts m érites qui 
distinguent ses dernières com positions.

J. F.

L A  M U S I Q U E  A  P A R I S

La Société Nationale ne nous offrit, le 20 février, que 
deux œ uvres nouvelles. Une Sonate pour piano et alto de 
M. Lacroix, œ uvre grave, d ’une belle tenue, un  peu som bre et 
q u ’attriste encore le tim bre choisi. Elle fut fort bien présentée 
par MM Migard et Vin ès. Le m ouvem ent lent, austère et am ple, en 
est surtou t bieh venu. Puis, ee furent deux mélodies de M. P ierre 
de Bréville, Petites litanies de Jésus (T. Klingsor) et L a  Forêt 
charmée (J. Moréas), toutes deux exquises. Les œ uvres de ce trop 
m odeste com positeur deviennent chaque jo u r plus connues et 
m ieux appréciées : ce n ’est que justice. Mlle Lanrezac in terpréta 
les dites mélodies avec infinim ent de charm e et fu t très applaudie.

Passons su r une exécution, très bonne, du  prem ier Quatuor de 
M. Vincent d ’Indy (dont la Symphonie en si bémol sera entendue 
au jourd’hui m êm e aux Concerts Lamoureux) et sur u n e in te r  pré- 
tation bien cahotée du Prélude, Choral et Fugue de Franck, pour 
avoir le loisir de m entionner quelques autres auditions m usi
cales.

Au Conservatoire, M. Marty (un nouveau poème sym phonique 
de l ’excellent c h e f  d ’orchestre, N u it d’E té , vient d ’être applaudi 
aux Concerts Colonne) a  récem m ent donné d ’adm irables exécu
tions de la Lénore de M. Duparc, d ’A  la musique de Chabrier, de 
l 'A pprenti sorcier de M. Dukas. A la Schola cantorum  Mlle Selva 
continue, avec u n  égal succès, ses auditions d ’œ uvres de piano 
de Bach. Mlle Elisabeth Delhez in terpréta , au dern ier concert 
d ’orchestre, la cantate Ich  bin vergnügt avec une sim plicité

d ’accent et une pureté de style qui lui valurent un  très vif succès.
Pour finir, signalons brièvem ent quelques-uns des plus in téres

sants récitals donnés ces tem ps derniers : celui de Mll e Georges 
Marty, où l ’excellente cantatrice in terpréta très rem arquablem ent 
des œ uvres de Castillon, de Berlioz, de Chabrier, d ’Albert Cahen, 
de Bizet, de Lalo, de MM Georges Hue, Pierné et Marty ; la très 
belle audition d ’œ uvres de piano de Bach donnée par Mme W anda 
Landowska, une artiste des plus ra res; enfin la séance que 
M. Armand P aren t a récem m ent consacrée aux œ uvres d 'E rnest 
Chausson.

M.-D. C a l v o c o r e s s i

P E T IT E  C H R O N IQ U E

La série des concerts de la Libre Esthétique sera inaugurée 
m ardi prochain, à 2 h. 1/2, par une séance à laquelle prê teron t 
leur concours MM. Ricardo V ïnès, pianiste à Paris, M116 Marthe 
Devos. MM. Stéphane Austin, Emile Chaum ont et le violoncelliste 
Boris Hambourg.

On trouvera, encarté dans le présent num éro, le program m e 
détaillé de cette audition inaugurale.

A ujourd’hui dim anche, à 2 heures, troisièm e concert du  Con
servatoire. Au program m e : deuxièm e Sym phonie (en ut) de 
Schum ann, Concerto pour clavecin, flûte et violon, avec accom pa
gnem ent d ’instrum ents à cordes, de J.-S. Bach, et le Songe d’une 
nuit d'été, de M endelssohn.

M. A ndré Mellerio, l ’auteur de p lusieurs études pénétrantes et 
b ien docum entées sur l’Art im pressionniste et sur la peinture 
m oderne, inaugurera vendredi prochain, à 2 h. 1/2 précises, la 
série des conférences de la Libre Esthétique.

Il retracera l ’histoire de l’in téressante évolution d ’art dont le 
Salon qui vient de s’ouvrir décrit les phases successives.

Le prix d ’en trée au Salon sera de 2 francs à partir de 1 heure.

Dimanche prochain, 6 m ars, à 3 heures très précises, au Con
servatoire, conférence de M. Jules Destrée su r E m ile  Verhaeren 
et son œuvre. Récitations et lectures. Entrées et abonnem ents, 
30a, rue de la Régence.

Le troisièm e concert des OEuvres de Mendelssohn, qui aura 
lieu à la Grande-Harmonie dim anche prochain, à 2 h. 1/2, nous 
fera entendre l’opéra Loreley pour chœ urs, soli et orchestre, une 
des plus im portantes compositions pour piano et orchestre du 
Maître, exécutée pour la prem ière fois à Bruxelles, et la Légende 
du R hin.

L'Ecole de musique de Sain t Josse-Ten-Noode organise un con
cert extraordinaire qui aura lieu sous la direction de M. Huberti, 
avec la participation de l ’orchestre des concerts Ysaye, le jeudi 
10 m ars prochain dans la salle des fêtes de l ’école com m unale 
de la rue Gallait.

Ce concert sera donné pour célébrer le vingt-cinquièm e ann i
versaire de la nom ination de M. Huart-Hamoir, bourgm estre de 
Schaerbeek, en  qualité d ’adm inistrateur de l ’Ecole.

Au program m e : Cantate inaugurale, pour chœ urs et orchestre-, 
de G. Huberti ; Andromède, pour soli, chœ urs et orchestre, de
G. Lekeu; Rondes enfantines, de Jaques-Dalcroze; B erg lio t,m élo
dram e avec orchestre, de Grieg; P arsifa l (finale du prem ier 
acte), pour chœ ur et orchestre, de R. W agner (quatre cents exé
cutants).

Mme Madier de Montjau, cantatrice à Paris, donnera le 10 m ars 
à la Salle allem ande, un Lieder-Abend  au program m e duquel 
figurent des œ uvres de Schum ann, Schubert, Liszt, Hugo Wolf, 
S trauss, Duparc, Chausson, etc.
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L’Association des Chanteurs de Saint-Boniface, que dirige 
M. Henry Carpay, donnera un  concert le vendredi I l  m ars, à 
8 h. 1/2. à la Grande-Harmonie. On sait que depuis huit ans cette 
association artistique, s’insp iran t de l'exem ple des Chanteurs de 
Saint-Servais, s’attache à m ettre en  honneur les œ uvres des 
grands m aîtres du XVIe siècle et à faire connaître les compositions 
m odernes dont le caractère est en harm onie avec la liturgie.

Les chœ urs in terpréteron t des motets de Palestrina, Josquin 
des Près, Vittoria, Capocci, Tinel, des alléluias en plain-chant, 
d ’anciennes chansons flamandes et françaises. Mlle Doria, MM. De
m est et Ed. Jacobs prêteront à l’Association leur concours 
gracieux.

Le prochain Concert Ysaye (quatrième d ’abonnem ent) aura lieu 
au théâtre de l ’Alhambra les 12 et 13 m ars sous la direction de 
M. Steinbach, chef d ’orchestre des concerts du « Gurzenich » à 
Cologne et avec le concours de Mme Lula Lusz Gmeiner, cantatrice, 
l ’une des plus célèbres diseuses de lieder en Allemagne.

Antoinette Sabrier, l’ém ouvante com édie de M. Romain Coolus 
dont le dernier acte notam m ent produit un  pu issant effet dram a
tique, sera jouée aujourd’hui dim anche, au  théâtre Molière, en m a
tinée à 2 heures et le soir. Ce sera la seule m atinée de cette belle 
œ uvre, la clôture de la saison de comédie étan t fixée à m ardi p ro 
chain.

Le théâtre des Arts de Rouen vient de traiter avec M. Choudens, 
l ’éditeur du R oi A r t hus, pour s ’assurer le  droit de m onter au 
début de la saison prochaine le dram e ly rique d ’E. Chausson.

Notre collaborateur Claude Farrère (Ferrare) vient d ’achever un  
recueil de contes, Fumées d 'opium, qui paraîtra chez Ollendorff le 
mois prochain avec une préface de Pierre Louys.

Un débat qui vient de se dérouler au Reichstag au sujet de 
l ’a rt m oderne, à propos du vote d ’un crédit pour participation à 
l ’Exposition de Saint-Louis, a, dit le P etit B leu, fait sensation 
dans les cercles artistiques de l ’Allemagne.

On se rappelle que le gouvernem ent avait exclu les artistes qui 
se réclam ent de la liberté de l ’art. Le comte Posadowsky a essayé 
de faire croire que ces artistes s’étaient exclus eux-m êm es... Mais 
le Reichstag n ’a pas ratifié l ’in terprétation m inistérielle. La d is

cussion a prouvé que dans tous les partis, mêm e chez les cléri
caux, on désapprouve la tendance du gouvernem ent de Guil
laum e II à vouloir im poser une sorte d’art officiel et conventionnel, 
d’une critique pondérée idéaliste conforme aux aspirations 
personnelles de l ’Em pereur. La « liberté  de l ’a rt » a été le leit- 
m otif de la plupart des discours.

Les « sécessionnistes » —  les artistes m odernes —  ont trouvé 
des défenseurs su r tous les bancs et le m ot de la fin a été dit par 
le député Südekum , que le président a m enacé d ’un rappel à 
l’o rdre : « Nous ne voulons pas d ’une république des arts sous la 
présidence de Guillaume II. »

Le deuxième num éro des A r ts  de la vie vient de paraître. 
Paul Adam (Les Temples de la mort) et Henri Rivière ( L 'A r t  du 
potier) y voisinent avec Frantz Jourdain (L a  M ise en scène) et 
Raphaël Petrucci, dont les pages sur l 'Exposition des M aîtres 
français du X V I I I e siècle à Bruxelles évoquent toute une 
époque de grâce et d ’élégance. A citer encore des pages de
G. Auriol, M. Beaubourg, Léonce Bénédite, etc.

Le peintre allem and Maurice von Schwind, dont on célèbre le 
centenaire, était, dit le Guide musical, un  excellent musicien et 
fut mêm e l’un  des intim es de Sfihubert. Il jouait du violon dans 
la perfection et aimait beaucoup se réun ir à d ’autres amis pour 
organiser des soirées classiques de m usique de cham bre. C’est 
ainsi que, lors de son séjour à Eisenach, pendant q u ’il décorait la 
W artburg de fresques, il fit beaucoup de musique avec Kühmstedt, 
Müller-Hartung et Scheffer.

Il avait horreur de la m usique de W agner et il ne consentit 
pas à fixer les traits du m aître dans le tableau qu ’il fit du Tour
noi de chant à la W artburg ; l ’influence personnelle du grand- 
duc ne put obtenir que très difficilement qu ’il y représentât Liszt 
sous les traits d ’un  m aître chanteur. Maurice von Schwind aimait 
à raconter que lo rsqu’on voulut, à Vienne, élever un m onum ent 
sur la tombe de Mozart, les renseignem ents que l ’on possédait 
su r le lieu de son inhum ation étaient si vagues qu ’on hésitait 
en tre  neuf tom bes. Pour sortir d ’em barras, on décida qu’un 
homme à l ’ouïe très fine écouterait attentivem ent sur chaque 
tombeau, l ’oreille contre te rre ; puis on exécuta l'ouverture de 
Tannhäuser et quelqu’un  entendit distinctem ent Mozart se 
rem uer, p ris d ’une te rreu r folle, à cause de ce « vacarme de 
païens » qui troublait son repos. C’est ainsi qu ’aurait été décou
vert le véritable tombeau.

AMEUBLEMENTS D'ART moderne
J j. SERRURIER
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L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v e n te , à, P a r is ,  à  la  l ib r a i
r ie  H. F lo u ry , 1, b o u le v a r d  d es  C ap u cin es.
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Enquête sur l’Impressionnisme.
L e  q u e s t io n n a ir e  c i-a p r è s  a  é té  e n v o y é  à  q u e lq u es-u n s  

d e s  p e in tr e s  b e lg e s  le s  p lu s  ré p u té s ;  sa n s  d is t in c t io n  de  
te n d a n c e s  : " A  l ’o c c a s io n  du S a lo n  d es P e in tr e s  im p r e ss io n n is te s  
q u e v ie n t  d ’o u v r ir  , la  Libre Esthétique, i l  m e  p a r a ît  
in té r e s sa n t  de r e c u e il l ir , en  u n e  c o u r te  en q u ête , le s  o p i
n io n s  de q u e lq u e s -u n s  d e s  m a îtr e s  de l ’É c o le  b e lg e  su r  
le s  p o in ts  su iv a n ts  :

1° Q uel e s t , s e lo n  v o u s , le  r ô le  q u ’a  jo u é  l ’I m p r e ss io n 
n is m e  d a n s l ’é v o lu t io n  d e la  p e in tu r e  co n te m p o ra in e ?  

2° A - t - i l  eu  u n e  in flu en ce?  J u g e z -v o u s  c e l le - c i  b o n n e  
o u  m a u v a ise ?  E t  p o u rq u o i?  

3° S p é c ia le m e n t, e n  c e  q u i c o n c e r n e  le s  p e in tr e s  
b e lg e s , l ’Im p r e ss io n n ism e  a - t - i l  m o d ifié  l ’o r ie n ta t io n  de  
le u r  a r t?  Vous m ’o b lig e r e z  en  ré p o n d a n t e n  q u e lq u es  m o ts  e t  
le  p lu s  t ô t  p o s s ib le  à  ce  b r e f q u e s t io n n a ir e .  

A g r é e z , e tc .
O c t a v e  M a u s  

N o u s  p u b lio n s  c i-d e s s o u s , d a n s l ’o rd re  d e le u r  ré ce p 
t io n , l e s  p r e m iè r e s  r é p o n se s  qui n o u s  o n t  é té  tr a n s 
m ise s .

M. JEAN DELVIN,
D ir ec teu r  de l ’A cad ém ie d es B e a u x -A r ts  de G and

Ch e r  m o n s ie u r  M a u s ,
Laissez-moi, tout d’abord, vous féliciter et vous remercier 

d’avoir su donner au pays cette belle leçon d’art à laquelle la 
Libre Esthétique nous convie. Cela est tout bonnement remar
quable.

Ci-contre vous trouverez les courtes réponses aux questions que 
vous avez bien voulu poser.

Votre tout dévoué
J. Delvin

R é p o n s e s

Sans l’orientation vers une voie nouvelle, qui est le fait des 
peintres impressionnistes, la peinture contemporaine ne serait 
arrivée qu’à répéter les formules d’art d’autrefois; on peut en

L'ART MODERNE
R E V U E  C R I T I Q U E  H E B D O M A D A I R E
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conclure que l ’Im pressionnism e est, en quelque sorte, la raison 
d ’être de la pein ture d ’au jo u rd ’hui.

Son influence a été considérable et se rem arque dans les œ uvres 
du plus grand nom bre des m aîtres actuels par une recherche 
de couleur à la fois plus précieuse et plus vraie, par u n  souci de 
rendre  de la lum ière et de l ’air am biant, et encore, comme con
séquence de cette in tim ité plus grande en tre le  pein tre et la 
n ature, par l’expression plus poignante —  parce que plus vraie — 
des émotions hum aines.

Les peintres belges, aptes à com prendre la nature comme le 
prouve l ’Art d ’autrefois, doivent à l ’Im pressionnism e de ne pas 
avoir été enlisés dans l ’im itation de m aîtres d ’époques m ortes où 
les entraînaient certains succès factices. Le retou r vers la  seule 
source d ’étude qui puisse vivifier l ’Art : la nature, est dû aux 
peintres im pressionnistes.

J .  D e l v in

M. THÉODORE T’SCIIARNER 
Ch e r  M o n s i e u r ,

Je suis fort hésitant à l ’idée de répondre , autrem ent que par 
l ’une ou l ’au tre de m es pein tures, aux questions dont vous m ’ho- 
norez. La plum e et le pinceau ne se ressem blen t pas tellem ent 
que l ’écrivain puisse peindre e t celui-ci écrire. Toutefois, confiant 
en votre indulgence, je vous expose m es appréciations :

Exprim er ce que les choses nous ont fait éprouver ayant 
été de tous tem ps le m obile de la pein ture, je  considère l ’Im pres
sionnism e comme n ’étant pas nouveau et son rô le d ’une in d is
pensable bienfaisance. C’est d ire que je  ne saurais q u ’adm irer 
son influence.

Toutefois, il m e parait que l ’évolution actuelle, par ses m oyens 
violents, accorde u n e  p art excessive au caractère décoratif, à 
l ’exclusion des émotions douces que la  nature p roduit toujours, 
m êm e dans ses p lus radieux effets.

Répondant à votre troisièm e question, je  crois sincèrem ent que 
les im pressionnistes ont eu pour excellent résulta t d ’éclairer la 
palette de beaucoup, —  dont je  m e dis volontiers l ’u n  des con
vertis.

Votre bien dévoué
T h . T ’S c h a r n e r

M. GEORGE MORREN
M o n  c h e r  M a u s ,

Combien il est charm ant de p arler des im pressionnistes par 
une aussi belle journée p rin tanière, radieuse autant qu ’est leur 
pein ture !

A m on sens, l ’expression « im pressionnism e » est floue, trop 
vague. Les œ uvres de ceux q u ’on étiquète sous cette dénom ina
tion sont plus que des im pressions ; elles sont définitives, com 
plètes et assez solides pour braver l ’avenir. Jam ais il n ’y eut dans 
l ’histoire de l ’Art groupe plus superbe, efflorescence plus jeune, 
p lus naïve, plus naturelle. Ils sont les pein tres de la lum ière, 
de l ’air, ils donnent la joie, la gaîté, ils procuren t le bonheur et 
créent la vie.

Tous ceux qui aim ent et qui voient ne peuvent que leur 
tém oigner une reconnaissance im m ense, sans bornes. Mon ém o
tion n ’est pas m oindre devant la Loge de Renoir que devant un

Titien, devant le portrait de Sam arv ou celui de Mme Mithouard 
que devant un  R em brand t; la technique est différente, la concep
tion d ’Art est aussi grandiose. Un paysage de Monet v ibre comme 
la nature elle-m êm e ; ses m eules sont épiques, ses terrains b ien  
féconds.

Ah! oui, certes, nous devons les vénérer tous : Manet, Monet, 
Renoir, P issarro , Degas, la gracieuse et un  peu délicate Berthe 
Morisot, Sislëv, — tous, comme des dieux, —  et vous, m on cher 
Maus, je vous rem ercie, pour ma part et du plus profond de mon 
cœ ur, de m ’avoir procuré, à nouveau, l ’occasion de les adm irer. 
Eux seuls sont vraim ent peintres, ils sont imm atériels, ils dom i
nent l ’Art d ’au jourd’hui ; ils l ’ont rajeuni, transform é, ils nous ont 
ouvert les yeux. Eux seuls sont à écouter, sans pour cela les im i
ter. La nature est d ’ailleurs si vaste, si changeante, si géné
re u se ! .. .

En Belgique? Certes, grâce à l ’initiation des XX et de la Libre  
Esthétique, il y  a eu un  revirem ent, on a ouvert les fenêtres et 
respiré u n  peu. Malgré tout, non, les im pressionnistes n ’y sont 
pas aim és; est-ce u n  aveuglem ent, un  entêtem ent parce que leur 
art est français? Pourtant cet a rt est beau, cet a rt est de partout, 
puisque la nature est belle partout et est’ partout claire, lu m in eu se , 
baignée d ’air —  de cet air qui est quand mêm e la condition essen 
tielle de notre existence.

Les plus grands ennem is de l ’im pressionnism e sont ceux que 
vulgairem ent on p rend  pour des coloristes : les m aîtres (?) ro n 
flants du large coup de brosse, de la  pâte, des contrastes gros
siers, ceux qui, en vrais roub lards, leur ont volé tou t juste de 
quoi plaire au grand  public et aux critiques d ’art influents. Ceux- 
là sont néfastes à la gloire de la Lumière.

Je témoigne une grande, une très grande adm iration à 
Hevmans et à Claus ; ils ont été influencés d irectem ent par Monet, 
par Sisley e t en sont bien différents. Il sont, à coup û r, les deux 
plus beaux pein tres que nous possédions en Belgique. Ils ont 
bien voulu donner des conseils à une dizaine d ’élèves; ceux-ci 
devraient se réun ir, se grouper, ayant à leur tête, s’ils y consen
taient, leurs deux m aîtres très respectés et très aimés.

Bien à vous cordialem ent.
G e o r g e  M o r r e n

M. GEORGES BUYSSE

M o n  c h e r  M a u s ,
Bien volontiers je réponds à vos questions.
Voici m on sentim ent :
•1° Le rôle de l ’Im pressionnism e a été de bouleverser de fond 

en  com ble l ’enseignem ent académ ique, 'd ’éclairer les palettes, 
d ’en  enlever les tons b itum ineux, de répandre à profusion l ’air et 
la lum ière.

2° Son influence en  France a été considérable. Je la juge aussi 
salu taire à la pein ture que la Révolution de 89 le fut à la société.

L’Im pressionnism e est la caractéristique de l’histoire de la 
pein ture au XIXe siècle.

3° Son influence a été m oindre en Belgique, phénom ène 
étrange chez un  peuple aussi coloriste et am oureux de la n atu re; 
en  ce m om ent la réaction, sous le nom d ’Ecole flam ande, a posi
tivem ent le dessus. Et pourtan t ceux dont on prêche l ’exem ple : 
R ubens, Jordaens, Franz lia is, V ermeer, ne sont-ils pas des 
Im pressionnistes? Mais on ne veut les voir q u ’à travers les vernis
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et les poussières accum ulées du ran t trois siècles, on ne veut pas 
se les rep résen ter tels qu ’ils sont sortis de l’atelier. Voilà le mal.

Le tem ps rem ettra les choses au point et les générations futures 
adm ireront Claude Monet à l ’égal de T urner, de Constable, de 
Vermeer.

Votre bien dévoué,
G e o r g e s  B u y s s e

Jules Laforgue et l’Impressionnisme.

C onférence fa ite  p a r  M . M éd éric  D u fou r  
à  la  “ L ib re  E s th é t iq u e  *.

M ille  f r i s s o n s  e n  m a r c h e  to u j o u r s  r e n o u v e lé s .
( J u l e s  L a f o r g u e  p a r l a n t  d e  C l a u d e  M o n e t .)

Nous ne pouvons espérer de voir ici paraître l ’adm irable con
férence que vient de faire M. Médéric Dufour au Salon de la Libre  
Esthétique; aucune trace écrite ne sem ble en être dem eurée, 
puisque l ’orateur a parlé  sans le secours —  mêm e —  de notes. 
C’est pourquoi nous chercherons à retracer dans ses lignes p rin 
cipales, aussi fidèlem ent que possible, cette sorte d ’étude im pro
visée, qui fut dite avec ardeur et sim plicité, la parole se faisant 
plus pénétrante, plus définitive encore, par le concours d ’un  
geste à la fois véhém ent et raffiné, —  de ceux que l ’on n ’oublie 
pas :

Taine eut sur la jeunesse de Laforgue une grande influence 
dans un sens paradoxal : il fut, pour le jeune hom m e, le m aître 
en  qui l ’on ne croit p lus, mais dont l ’enseignem ent ne peut 
s’oublier, en sorte que les idées d issidentes, les théories subversi
ves, se doivent presque fatalem ent présenter sous la form e de 
contradictions envers cette autorité com battue mais toujours p ré
sente. C’est ainsi qu ’une partie notable des pensées de Laforgue sur 
l ’esthétique s’appuient su r la réfutation de deux postulats de Taine 
dont voici la substance :

1° La valeur de l ’œ uvre d’art est proportionnée à la noblesse, 
à l ’im portance, à la grandeur en soi, du sujet;

2° La valeur de l ’œ uvre d ’art est en raison de ses qualités b ien
faisantes.

Mais, non ! s’écrie Laforgue ! Que m ’im porte, de ce que vous 
produisez, la portée m orale ou nocive? Je n ’ai pas à m ’en préoc
cuper. Et non plus du caractère épique de votre sujet, ni de 
l ’« équilib re » de votre œ uvre considérée au point de vue de la 
perfection antique,—  point de vue auquel je n ’ai nulle envie, nulle 
raison de me placer. Pourquoi ce que l ’on est convenu d’appeler 
le « type naturel » serait-il pour moi le type naturel? Moi, dont 
la vue est habituellem ent affectée par des êtres vêtus, pourquoi ne 
préférerais-je pas au nu l ’image de leur toilette m oderne, avec 
son expressive et subtile variabilité, avec ce qui constitue le 
charm e infini du dandysm e?...

Faites grand, ou tragique, ou lyrique, parfait ou im parfait, peu 
im porte : faites INTÉRESSANT! Tout est là, rien que là!

D urant son séjour en Allemagne, aux côtés de l ’im pératrice 
Augusta, Laforgue subit l ’ascendant de la philosophie m oniste de 
H artm ann. Celui-ci substitue au principe de dualité, base de la 
p lupart des philosophies, l'action d ’une force unique, l ’Incons

cient. C’est cette force, se m anifestant comme une sorte de 
« fureur génésique », qui pousse l'artiste  à produire.

Puisque, donc, l ’élaboration de l ’œ uvre d ’a rt relève du domaine 
sensoriel, l ’a rt doit se transform er dans le tem ps, selon raffine
m ent des organes des sens. De mêm e que notre oreille perçoit 
plus d ’harm oniques qu’elle n ’en percevait il y a deux cents ans, 
de mêm e notre œ il arrive à discerner dans la couleur, des 
nuances, des rapports infinitésimaux. (C’est, exprim ée autrem ent, 
l ’idée d e «  raffinem ent de la m adère d 'a rt «exposée parM ithouard 
dans le Tourment de l'Unité). De là des œ uvres subtiles, fan
taisistes, bien réellem ent m odernes, dans lesquelles certains 
d ’entre nous puisent tout naturellem ent leurs jouissances les plus 
directes.

Pour ce qui concerne le paysage dans la peinture, Laforgue 
dénonce trois g rands ennem is à com battre : le dessin linéaire, 
la perspective de convention, l ’éclairage d ’atelier. Il faut que le 
pein tre travaille dans la nature mêm e et fixe l ’effet dans le m ini
m um  de tem ps, afin de réaliser le degré maximum d’intensité de 
vie. N’arrivons-nous pas au centre même de' l ’Im pressionism e? 
Le motif n ’exisle qu ’en tant q u ’il est m om entaném ent situé dans 
une certaine lum ière, et cette lum ière fugace, insaisissable, est 
seule génératrice de la couleur.

Par une pente naturelle, M. Dufour a passé au développem ent 
de la conception im pressionniste dans le paysage littéraire. 
Rem ontant aux rom ans de J . J. Rousseau, où le paysage n ’est 
guère jamais qu’une sorte d’oraison, d ’aspiration philosophique ou 
m orale, passant ensuite par Chateaubriand, par Hugo, on est 
su rpris, arrivant à F laubert, de ne découvrir dans ses descriptions 
que de rares indications de couleur, et encore, très rudim entaires.

En littératu re, donc, comme dans le domaine des arts plasti
ques, la vision colorée dem eure en  deçà de la vision linéaire ju s
qu’à ces tren te dernières années.

Les prem iers peut-être, les Goncourt ont su « voir en pein
tre  », —  voir par les yeux seulem ent, sans recourir au rappel 
des sensations tactiles : un  enfant en tablier clair court au loin : 
ils pensen t à la tache claire d ’abord, à l ’enfant ensuite ; cela nous 
paraît naturel au jourd’h u i; c’était alors de l ’audace. Daudet 
arrive à donner à ses descriptions l ’aspect d ’une peinture intuitive 
où de larges touches, inform es pour qui regarde de trop près, 
évoquent la nature avec une certitude vivace, tandis que Zola, un 
peu dans la m anière des « séries » de Claude Monet, imagine de ra
m ener p lusieurs fois la description d ’un mêm e site, transfiguré par 
l ’heure ou la saison. A rrivant à Laforgue enfin, M. Dufour m ontre, 
par les paysages littéraires du M iracle des roses et les fragm ents 
réunis par M. Mauclair, que le dessin n ’est plus qu’une exception 
et que la tache colorée devient l ’élém ent essentiel. Telle esquisse 
du Crépuscule au Luxembourg  représente une succession d ’effets 
qui font penser à ces paysages de Monet, « quinze m inutes dans 
le tem ps éternel », comme les caractérise Jules Laforgue.

M. G.

C H R O N IQ U E  M U SIC A L E

On a pu lire  ici, la sem aine dernière, l ’appréciation donnée par 
M. J. M arnold, dans le M ercure de France, du génie musical de 
Mlle Blanche Selva. « Génie » est le seul mot qui vienne à la
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pensée quand on évoque le souvenir de cette m usicienne ex tra
ordinaire (je n ’ose dire « pianiste »), qui un it aux qualités d ’un 
m écanism e prestigieux, d ’un  toucher à la fois puissant et délicat, 
d ’un rythm e impeccable, des dons infinim ent supérieurs : une 
haute com préhension des œ uvres, un  style am ple, soutenu sans 
défaillances, —  quelque difficulté d ’interprétation qui s’offre à 
elle, — une intellectualité m usicale que la jeunesse de l ’artiste 
rend  phénom énale, e t avec cela un e  volonté orientée vers un  
apostolat incessant, vers l ’oubli de soi-même et l ’effacement 
devant la beauté de l ’a r t. . .  La personnalité m orale de l ’artiste  est 
à la hauteur de l ’in terprète . Jam ais, peut-être, individualité m usi
cale plus com plète n ’a surgi parmi la foule des virtuoses.

La noblesse et la g randeur ém ouvante données m ardi dernier 
par cette pianiste de vingt ans au poèm e passionné de Franck : 
Prélude, Chant et Fugue, ont profondém ent im pressionné l’audi
toire. Et ce furent, aussi, des acclamations sans fin après l ’exécu
tion m agistrale d ’une œ uvre inédite de M. P ierre Coindreau, —  
un  Trio pour piano, violon et violoncelle dans lequel MM. Chau
m ont et B. Ham bourg rivalisèrent avec Mlle Selva de talent, 
de verve, de .rythme et d ’expression, —  d ’une charm ante page 
de Ch. Bordes, Caprice à cinq temps, du Scherzo-Valse  de Cha
brier et des pages colorées, p ittoresques, d ’un orientalism e rêveur 
et délicat, réunies par M. P. de Bréville sous le titre  : S tam 
boul. Tout l ’a rt ra ffiné et fantaisiste, bien qu ’appuyé su r les bases 
m usicales les plus solides, de l ’auteur exquis des Chansons est 
exprim é dans les panneaux de ce trip tyque musical qui évoque, 
avec une particulière sensibilité d ’im pression, les Muezzins de 
Sainte-Sophie, Eyoub et Galata.

Quant au trio de M. P. Coindreau, il révèle un  tem péram ent 
m usical à la fois m élodique et rythm ique, u n e  écriture person
nelle, — encore q u ’on la puisse rattacher par certains détails à 
celle de Vincent d ’Indy, —  un  sentim ent exact des proportions et 
une étonnante sûreté  de m étier, d 'au tan t plus rem arquable que 
ce trio est, croyons-nous, la prem ière œ uvre im portante écrite par 
M. Coindreau. Divisée en trois parties, elle poursuit dans chacune 
de celles-ci le développem ent de thèm es dérivés d ’une succession 
de quatre notes diatoniques rappelées en  form e de carillon dans 
la péroraison des trois m orceaux. Le deuxièm e de ceux-ci offre 
cette particularité qu ’il encastre dans u n  adagio rêveur, de belles 
lignes m élodiques, un scherzo narquois et léger form ant épisode, 
—  quelque chose d ’analogue aux échos d ’une fête populaire in te r
rom pant et avivant une tristesse méditative.

Le final, qui débute, en m ouvem ent rapide, par une alternance 
de m esures à 5 /4  et à 2/4 et se déploie en développem ents rythm i
ques du plus curieux effet, forme le point culm inant de cette in té
ressante com position, d’un enchevêtrem ent polyphonique et d’une 
verve tout à fait am usante. Les contrepoints se croisent, s ’enchaî
nen t, se superposent avec une fantaisie qui ne perd  jam ais de vue 
l ’idée m élodique. Jouée comme elle le fut, c’est-à-dire de façon 
parfaite, l ’œ uvre eu t un succès retentissant.

Des m élodies de Bruneau, de Duparc (lamento) et de L. Saint- 
R equier (Les Nym phéas, Silence blanc), in terprétées d ’une voix 
charm ante et expressive par M. Stéphane A ustin, com plétèrent ce 
program m e d ’a rt neuf.

***
Pour fêter le vingt-cinquièm e anniversaire de M. Huart-Hamoir 

com m e adm inistrateur de l ’Ecole de m usique de Schaerbeek, 
M. Gustave Huberti a donné jeudi d ern ier un fort beau concert qui

a mis en  valeur les masses chorales de l ’excellente institution 
q u ’il dirige et affirmé, une fois de plus, l ’esprit artistique dont il 
anim e celle-ci. La Cantate inaugurale sonore et populaire de 
M. H uberti, Andromède  de Guillaume Lekeu, Bergliot de Grieg, 
deux Rondes enfantines de M. Jaques-Dalcroze constituaient, avec 
le final du prem ier acte de P arsifa l, un  program m e considérable 
dont l ’a ttra it avait a ttiré  une foule nom breuse. L’in terprétation  de 
ces œ uvres diverses par les élèves de l ’Ecole et l ’orchestre des 
Concerts Ysaye a été rem arquable. Dans la cantate de Lekeu, dont 
la seconde partie surtou t offre m aintes pages d ’une expression 
m élodique in tense, on a chaleureusem ent applaudi M. Demest, 
récitant parfait, et une débutante, Mlle Poirier, qui u n it au charm e 
d ’une voix claire, étendue, de tim bre harm onieux, un  sentim ent 
pénétran t.

Enfin le m élodram e de Grieg valut à Mlle W erlem an un  succès 
flatteur.

O. M.
★

« L ieder-A b en d  » de M me E tta  M a d ier  de M ontjau
Joli nom , gracieuse cantatrice, voix v ibran te et sym pathique, 

in terprétation  intelligente, simple et sans affectation, telles sont 
les qualités de cette artiste charm ante, qui chantait vendredi soir 
à la Salle allem ande.

Au program m e, du Schubert, du Schum ann (quelle ém otion 
juste elle a mis dans le : L ass mich ihm  am Busen hängen !), 
du Grieg, du  Richard Strauss (la jolie Sénénade). Puis d ’excel
lentes choses, fort bien choisies, de l ’école française m oderne, 
depuis la Procession de C. Franck, à laquelle elle a bien donné 
l ’allure m ystique qui convient, ju sq u ’au Temps des lilas de 
Chausson e t  à  la Vie antérieure de Duparc. D e H ugo W olf un  E lfen 
lied, léger et spirituel, qu ’on dirait fait pour le Songe d'une nu it 
d'été; Mme Madier l'a  chanté avec u n  sentim ent parfait du rythm e 
et de la vie qui l’anim e.

Mais elle n ’aurait pas dû faire au  public la concession de lui 
chanter —  trop bien d ’ailleurs ! — des sucreries de Massenet. 
Cela donne su r les nerfs de voir que des choses aussi superficielles 
font se pâm er les g en s ...

Nous serions in juste si nous n ’ajoutions pas que M. Richard 
Hageman a adm irablem ent accom pagné Mme Madier.

Ch. V.

E M IL E  V E R H A E R E N

C onférence de M . J u le s  D estrée .
Le m atin m êm e, à l ’exposition de la Libre Esthétique, j ’avais 

longuem ent contem plé le tableau de Van Rysselberghe, où Ver
haeren, à des amis de choix, lit une vibrante poésie. Vibrante 
aussi, étonnam m ent harm onieuse, la lum ière aux m ille couleurs 
où se détache la tête de chef gaulois, aux m oustaches tom bantes, 
du grand  poète. Oh ! cette m ain nerveuse et délicate ! ... E t quel
ques heures après, au Conservatoire, j ’entendais déclam er avec 
talent les plus belles pages de V erhaeren et j ’y retrouvais cette 
m âle énergie, cette v ibrante et harm onieuse coloration du style.

Dans une conférence-causerie, adm irable de sim plicité, de 
naturel, avec des m om ents d ’une profonde émotion si sincère, 
Jules Destrée a résum é les trois phases de la carrière littéraire de 
Verhaeren.
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C’est d ’abord la phase plus spécialem nt descriptive. Verhaeren 
paie un  légitime trib u t au milieu et à la race, race sensuelle et 
descriptive, que sym bolisent si bien les femmes de Rubens dans 
leurs opulents décors. C’est l ’époque des Flamandes.

Puis vient la maladie qui tenaille le grand artiste et lui fait tra 
verser une phase pessimiste. Et c ’est la série attristée des Soi7's, 
des Débâcles et des Fleurs noires. Un tem ps Verhaeren se réfugie 
à la T rappe de Chimay ; sous les frocs uniform es et m onotones, 
l ’artiste  cherche et sent la divinité des vies in térieures ind i
viduelles; c’est le M oine doux, le M oine sauvage, dont quinze 
années plus ta rd  il peindra de nouveau, dans le Cloître, les luttes 
violentes de conscience.

V erhaeren rom pt alors avec la m étrique et les exigences par
nassiennes et en  m ême tem ps, à la préoccupation des images 
neuves et émouvantes se jo in t celle autrem ent profonde des idées 
et sentim ents hum ains. L’exode rural, comme l’appelle si bien 
Vandervelde, ce phénom ène qui sem blait ne devoir préoccuper 
que les économistes, est pour lui l ’occasion de contem plations 
pénétrées de tristesse et de pitié ; il chante ce redoutable et ruineux 
ensorcellem ent dans les Campagnes hallucinées, les Villages 
illusoires, les Villes tentaculaires.

Et c’est sa troisièm e m anière, profondém ent personnelle, plei
nem ent originale, où son génie n ’est plus absorbé par la sensa
tion de la vision, mais se hausse et s ’exalte par les grandes 
idées auxquelles appartient l ’avenir : Energie, justice, pitié, 
bonté.

Oh ! les foules, les foules,
E t la misère et la détresse qui les foulent...

L’auteur des Visages de la vie et des Forces tumultueuses, tout 
en restant l ’adm irable poète descriptif, d ’une probité d ’art im pec
cable, que bien des Français acclam ent le plus grand poète 
m oderne, est devenu un  philosophe, un  m oraliste profond et 
réconfortant, un  professeur d ’énergie qui nous apprend la lutte 
obstinée pour la justice, l ’inlassable coopération aux forces qui 
font le m onde d ’au jourd’hui et élaborent l’avenir.

Que ne puis-je rendre l ’accent avec lequel Jules Destrée nous a 
d it tout cela !

M. H.

Le Monument Defrêcheux.

Le conseil communal de Liège vient enfin d ’accorder son 
approbation  au beau projet de m onum ent, dû à M. Joseph Rulot, 
destiné à sym boliser l ’art wallon sous le vocable de Nicolas 
Defrêcheux. Ce nom  est celui du plus grand des poètes qui aient 
écrit dans la langue familière des W allons. Les poèmes de 
Defrêcheux, qui ont une grande valeur artistique, sont extrêm e
m ent populaires. L'idée de tirer des principaux motifs de pareille 
œ uvre les élém ents d 'u n  m onum ent de race est originale et 
heureuse. Le sculpteur en a excellem m ent tiré parti.

Or, le conseil com m unal, appelé à statuer sur une dem ande de 
subside ém anant du  comité, avait eu des hésitations. C’est que le 
ju ry  du concours d ’où était sorti le p ro je t Rulot avait été cons
titué en dehors de toute adm inistration. Le conseil eut des 
scrupules d ’am our-propre que ni le gouvernem ent ni la province 
n ’avaient songé à manifester. Bien que les pouvoirs supérieurs 
eussent déjà largem ent subsidié le projet et que des avis favo
rab les eussent été émis de tous côtés, les édiles liégeois 
réclam èrent un  supplém ent d ’inform ation et constituèrent une 
com m ission. Celle-ci fut composée de MM. E rnest Verlant, Gaston 
Grégoire, A. Micha et Oscar Colson, respectivem ent délégués du 
gouvernem ent, de la députation perm anente, du collège échevinal 
et du comité de l’œuvre; et de MM. Guill. Charlier, Paul Du Bois, 
Victor Rousseau et Ch. V anderstappen, sculpteurs. Ces m essieurs 
déposèrent un  rapport extrêm em ent favorable.

Le conseil com m unal n’avait plus qu ’à s’incliner,. C’est ce qu ’il

a fait, en votant les 30 ,000 francs dem andés, conform ém ent aux 
conclusions du conseiller-rapporteur M. X. Neujean-Dubois, qui, 
dans un  discours comme on en entend rarem ent dans nos conseils 
com m unaux, a fait valoir les qualités du projet avec une rem ar
quable précision.

CONCOURS DE L ’A C A D É M IE

La classe des beaux-arts de l ’Académie de Belgique a fixé 
comme suit le program m e des concours de 1906:

Faire l ’histoire de la céram ique au point de vue de l ’art, dans 
nos provinces, depuis le XVe siècle ju sq u ’à la fin du XVIIIe siècle.

Ecrire l ’histoire des édifices construits Grand’Place de Bruxelles, 
après le  bom bardem ent de 1695. Exposer les faits, donner une 
appréciation esthétique des bâtim ents et faire connaître leur 
im portance au point de vue de l ’histoire du style architectonique 
auquel ils appartiennent.

Faire l ’histoire de la création et du développem ent du dram e 
m usical, particulièrem ent en Italie, depuis l 'Eurydice, de Péri, 
ju sq u ’à l 'Orféo, de Gluck.

Ecrire l ’histoire de la peinture, de la sculpture et de l ’architec
tu re  au XVIIIe siècle, dans la F landre orientale et la Flandre occi
dentale.

A rt appliqué. — Musique : On dem ande une sonate pour orgue, 
avec une fugue comme morceau final.

Architecture : On demande le projet d’une entrée m onum entale 
pour une ville im portante. L’ouverture centrale donnera entrée 
aux voitures et à deux lignes ferrées pour tram s. De chaque côté 
de l ’arcade centrale seront disposées des portes pour piétons, un  
corps de garde, un  poste de police, etc., avec logem ent d’officier 
à l ’étage, un poste de pom piers, avec rem ise pour pompes, 
dépôt, etc., également avec logement d'officier à l'étage.

La Propriété artistique en Hollande.

Le parquet d ’Anvers vient, dit la Chronique, de faire saisir dans 
cette ville, à la dem ande de la maison Dietrich, de Bruxelles, des 
contrefaçons de gravures faites en Hollande et que les fabricants et 
comm erçants hollandais, non contents d ’exercer leur m alpropre 
industrie dans les lim ites de leur pays, où ils ont toute liberté sous 
ce rapport, viennent encore exporter chez nous, particulièrem ent à 
Anvers, qui, tout voisin, leur offre un  débouché commode. Nous 
avons vu fréquem m ent, en effet, aux étalages anversois, de ces 
mauvaises copies, provenant des Pays-Bas, d ’œ uvres connues, 
encadrées richem ent, avec un mauvais goût criard , et qui vont 
décorer les maisons cossues.

La Hollande, comme on sait, est le seul pays, actuellem ent, où 
la propriété littéraire et artistique m anque de protection légale. Si 
elle s’obstine à m aintenir chez elle une situation à laquelle la 
convention de Berne a porté rem ède partout ailleurs et qui équi
vaut à l ’organisation du vol, c’est bien le moins que cet exercice 
soit rigoureusem ent tenu dans les lim ites de son territoire et que 
les auteurs lésés n ’aient pas encore à en supporter les consé
quences dans les pays mêmes où la protection existe.

L’attitude singulière —  c’est le cas de le dire, puisqu’elle est à 
la fois unique et inexplicable — de nos voisins, en cette affaire, 
provoque des réflexions qu ’il est inutile d ’exprim er ici : il suffit 
de constater la situation pour q u ’elle soit appréciée. Mais si l ’on 
n ’y peut rien en ce qui les regarde exclusivem ent, on n ’en a que 
plus de raisons de prendre toutes les m esures pour les em pêcher 
d ’excercer leur joli commerce en dehors de leur pays, au nez et à 
la barbe de ceux qu’ils exploitent.

Il est utile que l ’attention de nos parquets soit attirée là-dessus 
tout spécialem ent. La saisie opérée à Anvers aura, espérons-le, 
les suites et les effets désirables.
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Correspondance musicale de Liège.
Malgré les apparences et en dépit de l ’insouciance de ce qu ’on 

est convenu de nom m er le grand public, il existe à Liège un 
m ouvem ent m usical assez in tense. Ce ne sont point de grands 
concerts, trop peu suivis ou prétextes à m anifestations de charité 
ou de m ondanéité, qui le révèlent. Ce sont des soirées musicales 
de caractère plus fam ilier qu i,sans tapageuses réclam es, réun issen t 
u n  auditoire plu tô t restrein t d ’am ateurs fervents, presque tou
jou rs les m êm es. Des artistes, jeunes le plus souvent, y font en 
tendre  ou connaître d ’excellente ou d ’in téressante m usique. Ce 
sont MM. Zimmer et Jaspar, continuant l ’histoire de la Sonate, le 
quatuor Charlier, le quatuor A d  A r te m ,  MM. Bosquet e t Chau
m ont, Mlle Folville, M. Vantyn et d 'au tres que je  passe en  les ap 
plaudissant, qui poursuivent l ’initiative ou l'ag rém en t de quel
ques-uns

Il faut louer la généreuse vaillance de leurs efforts que ne 
rebu ten t ni l ’indifférence très générale ni le néant des profits 
m onétaires; nous lui devons en  notre ville industrieuse u n  coin 
d ’existence intellectuelle et artistique.

Je voudrais cette fois signaler un  jeune organiste, lauréat de 
notre conservatoire, M. Louis Lavoye. Il tient l ’orgue dans une 
petite église de la ville et y avait été très rem arqué par qu elq u ’un 
d o n t j'apprécie le goût. L’an dern ier les circonstances ne m ’avaient 
pas am ené à son récital annuel. J ’y assistai dim anche et ne le 
regrettai point.

Il présentait au Conservatoire à u n  public assez nom breux un  
program m e varié d ’œ uvres consacrées et d ’œ uvres m odernes, 
s’étendant de J.-S. Bach et Hændel ju sq u ’à De Lange et T. Radoux, 
en passant par César Franck et Brahm s.

Le talent de M. Lavoye se plie à cet éclectisme. Son jeu est sûr, 
précis, pondéré, il se colore et s’anim e. Le jeune artiste a le  juste  
sentim ent de l ’œ uvre qu’il in terprète , il sait y adapter une habile 
technique. Avec de la noblesse et de l ’am pleur il a exécuté la toc
cata et la fugué en  ut m ajeur de Bach et un  Choral de Franck , da 
souveraine beauté ; il a développé en  u n  style p u r, classique, le 
concerto en fa  m ajeur de Hændel, plus en  surface ; il a trouvé des 
accents attendris pour chanter Désolation, prélude et fugato en 
sol m ineur de R adoux; sa virtuosité déjà b rillante s ’est manifestée 
com plaisam m ent, m ais sans excès, dans un  choral de Brahm s, 
l 'A ntienne  de Chausson qui séduisent par de curieuses recherches 
d ’harm onie et dans la Sonate en u t m ineur de De Lange. Il serait 
désirable que M. Louis Lavoye eût davantage l ’occasion de m ettre 
en relief son talent.

Pour rom pre l ’austérité que certains jugen t un  peu m onotone 
d ’u n  récital d ’orgue, M. Lavoye avait p rié  Mlle Marie Joliet, une 
cantatrice récem m ent sortie de no tre Conservatoire avec le plus 
grand  succès, de lui p rê ter son concours.

Mlle Joliet avait eu le tact de ne choisir que des m orceaux d ’ora
torios, ne heurtan t pas la gravité de l ’audition. Elle a chanté l ’aria 
du  David pénitent de Mozart, la  cantate de la Pentecôte de Bach, 
la Procession de César Franck.

Une méthode solide, une diction nette et sim ple, une exacte 
com préhension, de la sincérité d istinguent Mlle Joliet. Sa voix 
claire et agile se mouvait le plus aisém ent dans l ’aria du David 
pénitent, m ais il convient de dire qu’elle a in terprété  avec une 
justesse d ’accent et u n  sentim ent poétique touchants cette tou
jours belle Procession à laquelle pourtan t s’adaptent insuffisam
m ent ses m oyens vocaux.

L A  M U S IQ U E  A  PARIS
S o c ié té  N a tio n a le . — S ch o la  C antorum .C oncerts L am ou reu x .

Cette fois encore la Société Nationale n ’avait inscrit à son pro
gram m e que deux nouveautés. J ’ajouterai vite qu ’à titre de conso
lation sans doute elle annonce pour le 14 un concert d ’orchestre 
où seront exécutées sept œ uvres inédites.

Des deux nouveautés en question, l ’une, le Quatuor à cordes 
de M. Maurice Ravel, offrait un  grand  in térêt. Dans ses œ uvres 
an térieures, le jeune com positeur avait fait preuve déjà de déli
catesse et d ’originalité. Ici, les m êm es qualités s’affirment : le 
choix des idées est heureux, l ’écriture, toujours sim ple, est at
trayante et neuve. En outre l ’œ uvre est rem arquablem ent équi
librée , construite avec u n  parfait souci de la logique. M. Ravel a 
adopté une form e cyclique assez libre : les thèm es du prem ier 
m ouvem ent ne reparaissent pas dans le scherzo (une jolie page 
pleine de trouvailles que le public a chaleureusem ent applaudie); 
m ais l 'andante est coupé de place en place par un  écho du 
thèm e initial et u n  thèm e du finale se com pose de deux frag
m ents qui proviennent respectivem ent de chacun des deux 
thèm es du prem ier allegro. L’œ uvre, in terprétée avec beaucoup 
de conviction par MM. Heymann, de Bruyne, Marchet et de Bruyn, 
a rem porté un  grand  succès.

Je ne ferai pas les m êm es éloges des Trois sonatines d’au
tomne de M. Mariotte, dont quelque élégance un  peu creuse m e 
parait la seule qualité.

Le Quatuor avec piano d ’Alexis de Castillon, les adm irables 
Pièces pittoresques de Chabrier (Mlle Selva, qui les joua, fut cou
verte d ’applaudissem ents) com plétaient le program m e.

D’autres auditions im portantes viennent d ’avoir lieu ici. A la 
Schola, ce fut l 'Orfeo de A. Monteverdi (1607). Un tel événem ent 
m éritera it à lui seul un long article. Sans parler de l ’œ uvre, je  
dirai quelle surprise ce fut pour tous de con stater la variété 
d ’écriture, la  souplesse de style, la puissance d ’expression du 
vieux m aître, e t quelle reconnaissance l ’on doit avoir à la 
Schola, qui patiem m ent a ressuscité le chef-d’œ uvre oublié. Et 
je  sou haiterai que bientôt les cinq autres com positions dram ati
ques de Monteverdi nous soient offertes.

Aux Concerts Lam oureux, la  Sym phonie en  si bém ol de M. Vin
cent d ’Indy a été exécutée, deux dim anches de suite, avec un  
égal succès. Cette œ uvre gigantesque (je ne parle pas des p ro 
portions qui, en sont norm ales) est constru ite sur deux thèm es, 
deux « cellules » presque, qui sont traités, je  ne puis d ire  avec 
quelle m aîtrise, dans les quatre parties de l ’œ uvre. L ’orchestre 
est norm al, avec la batterie au  com plet, et une petite trom pette 
en m i  bém ol. D’intenses effets de coloration très personnels à 
M. d ’Indy sont obtenus au m oyen des harpes. Je  signalerai rap i
dem ent la sim plicité expressive du m ouvem ent lent, de curieux 
épisodes quasi pantom im iques dans le scherzo et l’effet fulgu
ran t du choral final, qui est précédé d ’une fugue très déve
loppée, de l ’art le plus m erveilleux et le plus souple.

M.-D. Ca l v o c o r e s s i

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Pour rappel, au jourd’hui dim anche, à 2 heures, au théâtre de 
l ’A lham bra, concert Ysaye sous la direction de M. Steinbach et 
avec le concours de Mme Gmeiner.

Les m em bres de la section d ’art de la Maison du Peuple ont 
visité dim anche dern ier, au nom bre d ’environ cent cinquante, le 
Salon de la Libre Esthétique. La visite de l ’exposition par le 
Foyer intellectuel aura lieu dim anche prochain. Les élèves des 
cours supérieurs de l ’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et les 
m em bres des jeunes cercles d ’a rt ont été invités à assister aux 
conférences initiatrices qui y sont faites.

Le succès de l ’Exposition des peintres im pressionnistes s’affirme' 
de plus en plus. Parm i les personnalités étrangères qui ont fait 
le  voyage de Bruxelles pour la visiter, citons, outre les artistes 
présents à l ’inauguration, MM. Metman, d irecteur du Musée des 
arts décoratifs de Paris; R. Koechlin, G. Denoinville, A ndré 
Gide, Ch. Guérin, L. et E. Fontaine, M. et Mme E. Rouart-Manet, 
MM. J. et G. Bernheim , Ch. Hessel, etc.

La com tesse de F landre a fait jeudi dern ier, en com pagnie de 
la princesse de Caraman-Chimay et de M. Blanc-Garin, une longue 
visite au Salon.



L'ART MODERNE 87

La troisième séance du Cycle de musique contemporaine déve
loppé par la Libre Esthétique aura lieu mardi prochain, à 2 h. 1/2 
précises, avec le concours de Mme Béon, de Mlle Marthe Devos, de MM. Hannon, B. Hambourg, etc. Au programme : Trio de Vin
cent d’Indy; Poème pour violoncelle de V. Vreuls; Romance de 
de G. Fauré; Prélude, fugue et variation de C. Franck, etc.

La troisième conférence de la Libre Esthétique, réservée à la 
musique, sera faite vendredi prochain, 18 courant, à 2 h. 1/2 pré
cises, par M. Louis Laloy, rédacteur en chef de la Revue musicale, qui analysera l’Ecole française contemporaine. Les exemples 
seront donnés au piano par Mlle Marthe Devos.

M. Charles Morice fera samedi prochain, à 8 h. 1/2, à l’Uni
versité nouvelle, une conférence dont le titre : De l’Impressionnisme au Symbolisme, est tout à fait d'actualité au moment où 
l’attention des artistes et du public est fixée sur l’Exposition des 
Peintres impressionnistes ouverte au Musée par la Libre Esthétique. L’entrée est gratuite.

La troisième séance Engel-Bathori (deuxième série) aura lieu 
mercredi prochain, à 4 heures, à la Grande-Harmonie, et sera 
consacrée aux œuvres de G. Fauré, dont on exécutera notamment 
la Bonne Chanson (P. Verlaine).

Les Nouveaux-Concerts d’Anvers donneront mercredi pro
chain un concert supplémentaire, hors d’abonnement, avec le 
concours de Mme Wittich, des théâtres de Dresde et de Bayreuth, 
de MM. E. Van Dyck et H. Fontaine. Au programme figurent entre 
autres la Symphonie inachevée de Schubert et le premier acte de 
la Valkyrie. Les demandes de places pour ce concert doivent être 
adressées à M. H. Huffmann, trésorier de la Société, rue du Mar
grave, 8, Anvers.

Le pianiste Mark Hambourg annonce pour jeudi prochain un 
récital à la Grande-Harmonie.

Le quatrième et dernier Concert populaire est fixé à dimanche 
prochain et sera donné avec le concours du pianiste Hoffmann, 
l’un des plus brillants disciples de Rubinstein. M. Hoffmann inter
prétera le Quatième Concerto (ré mineur) de Rubinstein et des 
pièces pour piano seul de Chopin. M. Dupuis dirigera en outre la Symphonie inédite de Paul Dukas et la Fantaisie-Symphonie, iné
dite également, de François Rasse, ainsi que l’ouverture de Gwen- doline, de Chabrier. Répétition générale samedi.

Lundi 21 mars, quatrième Concert Barat consacré aux œuvres 
de Victor Vreuls avec le concours de MM. A. Wolff, F. Chiafitelli 
et E. Barat. Au programme : 1° Trio en ré mineur; 2° Triptyque 
pour chant et orchestre; 3° Poème pour violoncelle et orchestre; 
4° Mélodie pour chant et piano; 5° Sonate pour violon et piano.

Le Cercle artistique annonce pour la semaine prochaine, du 
mardi 22 au samedi 26, cinq soirées sensationnelles consacrées 
à un festival Beethoven qui comprendra l’exécution intégrale des 
quatuors à cordes du maître par le Quatuor Joachim.

On nous prie d’annoncer la très intéressante séance de musique 
classique et moderne que donneront le vendredi 23 mars, 
à 8 h. 1/2 du soir, dans l’une des salles du Cercle artistique d’An
vers, rue d’Arenberg, Mme Emma Birner, cantatrice, et M. Carlo 
Matton, violoniste. Au programme : Hændel, Bach, Lulli, Max 
Bruch, Rimsky-Korsakow, Schumann, Strauss, etc., etc.

Un jeune pianiste hollandais de talent, M. Bernard ten Cate, 
fera ses débuts à Bruxelles le samedi 26 mars, à 8 h. 1/2, à la 
salle Erard. Il aura pour partenaires Mlles Dernekamp, cantatrice, 
et D. Starck, violoniste.

M. Ed. Van den Broeck, trésorier et contrôleur de la Société 
royale de numismatique depuis quarante ans, a été l’objet, 
dimanche dernier, d’une manifestation de cordiale sympathie qui 
a réuni au local de la Société un grand nombre de ses collègues 
et de ses amis.

Après une charmante allocution de M. le vicomte de Jonghe, 
président de la Société de numismatique belge, M. A. de Witte, 
président de la Société hollandaise-belge des Amis de la médaille 
d’art, a remis au jubilaire la médaille qui avait été frappée pour 
la circonstance. Elle porte, à l’avers, le portrait, des plus ressem
blants, du héros de la fête; au revers, une inscription commémo
rative. C’est l’une des œuvres les plus heureuses et les mieux 
venues de l’excellent médailleur G. Devreese.

A cette occasion, une exposition de médailles et plaquettes mo
dernes a été organisée au Cabinet royal de numismatique en 
l’honneur des membres de la Société.

MM. René Janssens, Fernand Khnopff et Charles Samuel ouvri
ront une exposition de leurs œuvres au Cercle artistique et litté
raire du lundi 14 au mercredi 23 mars inclus.

^  dftEUBLEftEflT5  D’dRT MODEREE
G .S tR R U R IL R

C H ^ G E ' 41 Rue H em ricou rT  
■ 2  Bout» du RegenT

i L f l  H  ” 54 R u e  de T o c q u e v iu e  
H fly E -  3 9  pflRKSIiWflT

r/H O B IL l E.R5 
SPECIAUX POtIR LA

c ^ / M P ^ g n e  

a r t i s t i q u e s  p ^ T i o ü e s  ■
SOLIDES ET PEÜ COalEXJA^



Maison Félix MOMMEJM & C°, Brevetés
FABRIQUE ET ATELIERS : 37, R u e  d e  l a  C h a r i t é ,  BRUX ELLES 

T é l é p h o n e  1 9 4 1?

Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
Spécialité de tous les articles concernant la pein ture , la scu lp ture , 

la g ravure, l’architecture  et le dessin.
RENTOILAGE,  NETTOYAGE ET VERNIS SAGE DE TABLEAUX

aux Expositions d’Amsterdam, Paris, Liverpool, Le Havre, Bruxelles, Chicago, etc., etc.

l ie  Goappiep fllasieal
Bimensuel. — 6e année.

Office du jo u rn a l : i ,  rue de Louvois, Paris.

Abonnement annuel : Union postale, 12 francs.

Un numéro spécimen sera envoyé sur demande affranchit 
adressée 2f rue Louvois, Paris.

Dépôt à Bruxelles : MM. Breitkopf et H artel, 45, rue Montagne de la Cour.

E .  D E M  A N ,  Libraire-Editeur
8 6 , ru e de la  M on tagn e, 8G. à  B r u x e lle s

Œ U V R E S
D EM A L L A R M É , M A E T E R L IN C K , V E R H A E R E N , 

V IL L IE R S  de l ’ISL E -A D A M ,
C o n stan tin  M E U N IE R , F é lic ie n  R O P S , etc .

Catalogue envoyé gratuitement sur demande.
Bulletins périodiques d’ouvrages rares et précieux 

en vente aux p rix  marqués.

Direction de ventes publiques de livres et . Expertises.

PIANOSG Ü N TH BR
B r u x e l l e s ,  <>, r u e  T l ié i - é s ie n n e ,  6  

DIPLOME D’HONNEUR
AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES 

Fournisseur des Conservatoires et Écoles de musique de Belgique

I N S T R U M E N T S  DE C O N C E R T  E T  DE S A L ON 

L O C A T IO N  E X P O R T A T IO N  É C H A N G E

DEMANDEZ CHEZ T OUS L ES P A P E T I E R S
L’Encre à écrire indélébile

BLUE-BLACK Van Loey-Noury
SUPÉRIEURE A TOUTES LES AUTRES MARQUES 

Im p rim é su r pap ier de la Maison KEYM, rue de la  Buanderie. l 2 - ! 4 .

LlMBOSCH & CIE

D D Ï I Y U 1  T CQ ^5 rueIJI\U  A-C-L-LiiC 31, rue des Pierres
BLAI VC E T  A M E U B L E M E N T

Trousseaux et Layettes, Linge de Table, de Toilette et de Ménage, 
Couvertures, Couvre-lits et Edredons

R I D E A U X  ET S T O R E S
Tentures et Mobiliers complets pour Jardins d’H iver, Serres, Villas, etc.

Tissus, Nattes et Fantaisies Artistiques

A M E U B L E M E N T S  D ’ A R T

Premières médailles

Bruxelles. — l m p  V* M o n n o m , 32, rue de l ’Industrie

L’A r t  F lam and 
&  H o l landa is

R E V U E  M E N S U E L L E  IL L U S T R É E
4\j Paraissant en livraisons 
mensuelles de 40 pages au 
moins, richem ent illustrées
Le Num éro: 1 F r.50  net 
Abonnement annuel:16Fr.

J . - E .  B U S C H M A N N
A N V E R S

V I C T O R  H A V A R D  &  Cie
P A R I S



V in g t - q u a t r iè m e  a n n é e . N ° 12.
2 0  M a r s 1 9 0 4 .

L'AR TMODERNE
R E V U E  C R I T I Q U E  H E B D O M A D A I R E

B U R E A U X  : R U E  D E L ’IN D U S T R IE , 3 2 , B R U X E L L E S  
ABON N EM EN T : B E LG IQ U E, 10 FR A N C S L 'A N ; U N ION  POSTALE, 13 FRAN CS. —  LE NUM ÉRO, 25 CENTIMES

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à. l'e ssa i, p en d an t un  
m ois, a u x  p erson n es q u i n ou s en fon t la  dem ande ou 
q u i n ou s so n t in d iq u ées  p a r  nos ab on n és.

L e s  dem an d es d’abon n em en t e t  de n u m éros à. l ’e s s a i  
d o iv en t ê tr e  a d r e ssé e s  à. l ’ad m in is tra tio n  g é n éra le , ru e  
de l ’In d u str ie , 3 2 , B ru x e lle s .

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à  l’A d m in istra tio n  
s i  l ’on ne d és ire  p a s  s ’y  abonner.

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v e n te , à  P a r is ,  à. la  l ib r a i
r ie  H. F lo u ry , 1, b o u le v a r d  d es C ap u cin es.

S O M M A IR E
Eugène Demolder. Le Jardinier de la Pompadour ( H u b e r t  

K r a in s ). —  Enquête sur l’ Impressionnisme. M. Frantz Charlet. 
M. H enry Stacquet. —  Chronique littéraire. Sur une Route de 
cyprès ( A l b e r t  E r l a n d e ). —  Au Cercle artistique (O . M .). —  Chro
nique musicale (O. M , H . D. et Ch. V .) —  Le Salon de la Libre 
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EUGÈNE DEMOLDER
L e J a rd in ier  de la  P om p ad ou r (1).

I l y  a  q u e lq u e s  m o is , j ’é c r iv a is  d a n s u n e  re v u e  su isse  
q u ’E u g è n e  D e m o ld er  e s t  le  p lu s  p o è te  d es p r o sa te u r s  
b e lg e s . J e  p e n se  q u e c e u x  q u i l ir o n t  so n  n o u v e a u  ro m a n  
n e  m e  c o n tr e d ir o n t  p a s . L e  Jardinier de la Pompa
dour, de m ê m e la  Route d'émeraude, s e  p r é se n te  en  
effe t c o m m e  u n  sp é c im e n  re m a r q u a b le  du r o m a n  p o é 
tiq u e  .

(1) Société du M e r c u r e  de  F r a n c e , Paris.

J a sm in  B u g u et, ja r d in ier  p a r  p r o fe ss io n  e t  so n g e -  
cr e u x  p a r  n a tu r e , a y a n t  u n  jo u r  r e n c o n tr é  la  P o m p a 
d o u r , s ’ép ren d  p o u r  la  c é lèb re  c o u r tisa n e  d ’u n e p a ss io n  
c o m m e  le s  s o n g e -c r e u x  e t le s  p o è te s  s a v e n t  en  é p r o u v e r .  
L ’a m o u r  de D a n te  p o u r  B é a tr ix  p eu t se u l ê tr e  co m p a r é  
à  c e lu i d e c e t  h u m b le  p a y sa n  p o u r  la  m a îtr e sse  de  
L o u is  X V . E lle  e n v a h it  to u te  sa  v ie , e l le  rem p lit  so n  
c œ u r  e t  so n  ce rv ea u  à  t e l  p o in t  q u e sa  p e tite  f ia n cée , la  
j o l ie  so u b r e tte  d e M me d e P o m p a d o u r , n e  p a r v ie n t  à  le  
r e te n ir  a u p rè s  d ’e l le  e t à  se  fa ir e  é p o u se r  q u ’en  im ita n t  les m ig n a r d ise s  e t  le s  c o q u e tte r ie s  d e sa  m a îtr e s s e . 
M a rtin e  s ’offre  à  J a sm in  c o m m e  u n e ex q u ise  réd u ctio n  
de la  fem m e q u ’il a im e . C’e s t  le  re fle t de la  g r a n d e  dam e  
su r  le q u e l le s  bras de B u g u et se  r e p lie n t  q u e lq u e fo is  
a v e c  l ’i llu s io n  d 'étre in d re  le u r  id é a l. D ev en u , g r â c e  à  sa  
fe m m e , ja r d in ie r  à  B e lle v u e , J a sm in  e s t  p resq u e  h e u 
r e u x . I l  p e u t  v o ir  so n  id o le , i l  p eu t l ’a p p ro c h er  q u elq u e
f o i s ,  i l  lu i p a r le , il e n tr e t ie n t  le s  a llé e s  q u e fo u le  so n  
p ie d  m ig n o n , il c u e il le  e t  d isp o se  en  b o u q u et le s  fleu rs  
qu i lu i s o n t  c h è r e s . Ce n ’e s t  c e r te s  p a s to u t  le  b o n h e u r  
q u ’il v o u d r a it , m a is  c ’e s t  le  seu l q u e , d a n s  so n  h u m b le  
p o s it io n , il  p e u t  e sp ér er . C’e s t  la  seu le  j o ie  q u ’il p eu t  
d em a n d er  sa n s  té m é r ité  à  so n  fo l  a m o u r . A u ssi y  t ien t-  
il  c o m m e  à  s a  v ie  e t  l e  v o y o n s -n o u s  c h a n c e le r  co m m e  
u n  h o m m e  q u ’o n  v ie n t  d ’a sso m m e r  lo r s q u ’il se  tro u v e  
c o n g é d ié  su r  le  ra p p o r t  d ’un tr a îtr e , qu i a  su rp r is  sa  
p a s s io n  in s e n s é e . C’e s t  a lo r s  l ’a m er  re to u r  au  v illa g e  
n a ta l en  c o m p a g n ie  d e sa  fe m m e ; l ’a cc u e il h o s t i le  d es  
p a y s a n s  ; d es tr a c a sse r ie s  d e to u te  e sp è c e  ; u n e  v ie i lle s s e  
tr is te  ; p u is  u n e  m o r t  tr a g iq u e  s o u s  le  p o r tr a it  m êm e de  
la  g ra n d e  c o u r t isa n e , q u ’il a v a it  a c c r o c h é  au m u r  de sa
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maisonnette et que les révolutionnaires mettent en 
pièces.

L’amour de Buguet pour la Pompadour et celui de 
Martine pour Buguet, tout séduisants et tout passion
nants qu’ils sont, ne constituent pas l’intérêt entier du 
livre de Demolder. Ils n ’en sont que la charpente, le 
tronc vigoureux et plein de sève d’un arbre qui porte 
une fleur au bout de chacune de ses innombrables 
branches. Toute la grâce, tout le charme, toute la vie 
raffinée et faisandée du XVIIIe siècle flotte autour de 
l’action principale, la prolonge et l ’imprègne d’une sou
veraine beauté. Tout un inonde de figures, croquées 
avec habileté, défilent dans ce livre et en font une 
œuvre extrêmement mouvementée. Les choses elles- 
mêmes ressuscitent sous la plume du romancier avec 
des lignes, des gestes et des couleurs sur lesquels les 
Falconet, les Lancret et les Boucher auraient mis avec 
enthousiasme leur signature.

C’est un des grands privilèges de Demolder que de 
savoir faire vivre en beauté n'importe quoi. On n’est 
jamais pressé d’avancer dans son livre; on y  est bien 
partout. Le moindre détail a du caractère. Les fleurs 
sourient, le soleil pétille, les campagnes enchantent. On 
y sent la fraîcheur des herbes et la caresse des brises. 
La nature y vit sa vie pleine et forte. Souvent même 
elle va plus loin ; elle se pare du prestige séducteur de 
l’œuvre d’art. Elle apparaît comme transfigurée par la 
magie d’un grand peintre ou d’un grand sculpteur. Ne 
sont-ce pas de réelles œuvres d’art, des œuvres du plus 
pur X V I I I e siècle, que les jolies scènes où nous voyons la 
Pompadour, légère comme une sylphide, danser sur 
l'herbe au clair de lune, ou, pareille à une nymphe, se 
dresser nue — blanche et nacrée — dans sa baignoire 
de porphyre ? Dans ce gros livre, où l’auteur a enfoui 
beaucoup d’érudition, ou ne rencontre jamais une page 
qui soit aride ou sèche. Il reconstruit un château, 
recrée un parc, restaure tout un vieux coin de Paris, 
exhume mille détails de la vie des paysans de l’époque, 
et tout cela se présente à nous comme des choses fami
lières et qui n’auraient jamais cessé d’exister.

De même que dans la Route d’émeraude, dans le 
nouveau roman de Demolder les  choses jouent un rôle 
presque égal à celui des personnages. Mais si le peintre, 
ici aussi, se révèle hors de pair, le psychologue ne s’y 
affirme pas avec moins de force. Demolder voit l’âme de 
ses héros comme il voit leurs figures et nous révèle 
celle-là comme il dessine et enlumine celles-ci. Pas ou 
presque pas d’analyse cependant. Les personnages se 
montrent tout entiers dans leurs paroles, dans leurs 
gestes, dans leurs actes. On y lit leurs sentiments, leur 
caractère, on y distingue le tréfonds de leur âme et de 
leur cœur. La mère Buguet, par exemple, est un spé
cimen excellent de la paysanne bonne, raisonnable et 
aimante. Elle réalise le type de ces vieilles villageoises

à qui la vie a enseigné une sagesse particulière, une 
sagesse haute et pure et que les livres n’apprennent 
point. Les personnages de second plan eux-mêmes sont 
admirablement burinés, surtout la délurée Tiennette et 
le louche Piedfin. Celui-ci reste accroché à la mémoire 
comme une figure de Daumier. Mais c’est peut-être dans 
le personnage de Martine, qui occupe dans l’œuvre le 
rôle le plus ingrat, que Demolder a le mieux affirmé sa 
science de psychologue. D’abord amante coquette, puis 
épouse passionnée et tendre, elle se mue insensiblement 
en sœur de charité pour panser les blessures que font à 
Buguet les aspérités de l’existence, que ses faibles mains 
de poète sont incapables d’écarter. Dans chacun de ces 
rôles elle est parfaite et elle s’impose insensiblement 
comme la victime réelle du drame qui se joue à côté et 
au-dessus d’elle.

En publiant la Route d’émeraude, Eugène Demolder 
s’était classé parmi les plus beaux prosateurs de notre 
époque. Le style de son nouveau livre n’est ni moins 
harmonieux ni moins pur. Il est toutefois moins plantu
reux. Il a moins d’éclat; par contre, il a plus de dou
ceur. Ayant à peindre le XVIIIe siècle français, tout en 
finesse et en élégance, l’auteur s’est mis avec aisance au 
ton de son sujet. Flamand toujours, mais Flamand qui a 
subi l ’influence du ciel et de l’art français, il est ici plus 
près de Watteau que de Jordaens. La touche est à la fois 
légère et sûre. On s’arrête pour relire certaines phrases 
qui ont le rythme et l’ampleur des beaux vers, ce qui ne 
les empêche pas de se fondre dans l’ensemble de l'écriture 
et de laisser au style une forte unité. Le Jardinier de 
la Pompadour est un livre très bien construit, où tout 
se complète et s’équilibre, une œuvre à la fois historique 
et humaine, où la poésie même n’a rien de conventionnel 
ni de vaporeux, n’apparaît pas comme une fleur coupée, 
mais comme une plante vivace entée sur un fond solide 
de réalité.

H u b e r t  K r a in s

Nous publierons dans notre prochain numéro 
une étude de M . M é d é r i c  D u f o u r ,  professeur à 
l'Université de Lille , sur  L’Esthétique de Jules La
forgue.

Enquête sur l’Impressionnisme (1).
M. FRANTZ CHARLET

M o n  c h e r  M a u s ,
Je suis so rti tout à fait enthousiasm é de l ’exposition de la Libre 

Esthétique. Beaucoup d ’œ uvres que je connaissais déjà m ’ont 
paru plus belles que jadis, plus définitives, tout à fait consacrées.

(1) Suite. Voir notre dernier numéro.
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Il n ’y a pas de doute : L’Im pressionnism e a fait faire un  grand 
pas à l ’art en général, en France surtout.

En Belgique on est plus h ésitan t; les XX, puis la Libre 
Esthétique  ont lu tté pendant vingt ans pour ouvrir les yeux aux 
plus rebelles, et à part quelques rares exceptions, que tout le 
m onde connaît, les jeunes —  pour ne pas d ire les vieux jeunes 
—  inclinent plutôt vers une tendance tout à fait opposée !

Ils n ’ont de lum ineux que les reflets du ciel qui éclairent leurs 
longs cheveux dorés et leur bizarre pantalon de velours à la hus
sarde, — reflets dont ils ne tiennen t même pas compte lorsqu’ils 
se peignent les uns les au tres ...

Je fais des vœ ux pour que la belle exposition actuelle leur 
ouvre les yeux, et que dans leurs prochains Salons nous ayons 
un  peu plus de soleil et de lum ière, et un peu m oins d 'A r t  
flamand, —  mots grotesques q u ’on em ploie à tout propos et que 
je  voudrais voir rayer du  dictionnaire des critiques belges.

N’est-ce pas l 'Œ uvre d'art, tou t court (sans frontière aucune 
e t d'où qu’elle vienne), qui contient ce quelque chose d ’indéfinis
sable. d ’intangible, de presque m iraculeux, qui restera ? Surtout 
celle faite d ’im pressions.

Je viens de revoir les Frans Hals à Haarlem  et les m erveilleux 
Vermeer d ’Amsterdam et de La Haye. N’est-ce pas du pur Im pres
sionnism e que tout cela, et n ’est-ce pas absolum ent lum ineux, 
m êm e quand c’est som bre ?

Je crois que l ’Im pressionnism e a toujours existé et q u ’il 
s'affirm era de p lus en plus.

Je ne serai peut-être pas d ’accord avec tout le m onde, mais 
faut-il l ’être pour s’entendre ? (Exemple : Les avocats.)

A toi bien cordialem ent.
F r a n t z  Ch a r l e t

M. HENRY STACQUET 
P r é s id e n t  de la  S o c ié té  d es A q u a r e llis te s  b elg es.

Mon cher Ma us,
Je ne répondrai pas à tes questions. Tout a été dit, et fort bien, 

par toi et d ’autres au  sujet de l’Im pressionism e.
L’application du m ot « Im pressionnism e » à la pein ture nous 

vient de Paris et, naturellem ent, nous nous sommes em pressés 
d ’adopter ce term e nouveau pour beaucoup.

Comme si cette vision n ’avait pas existé de tout tem ps !
Sans rem onter aux prim itifs, Dü rer, R em brandt, T urner, Millet, 

Corot, Jongkind, bien d’au tlres, Et, parm i les nôtres, De Groux, 
Dubois, A rtan, Vogels, Pantazis, —  pour ne parler que de ceux 
qui ne sont plus, —  n ’étaient-ils pas des im pressionnistes ? 

Les vrais peintres ne le sont-ils pas par tem péram ent, les uns 
« im pressionnés » par la form e, voire la précision, les autres par 
le caractère, la couleur, l ’am biance ou l ’enveloppe du sujet ?

De Braekeleer, Chardin peignant un  « in térieur », une miche de 
pain exprim aient une « im pression » tout autant que Rousseau 
poétisant un  « soir ». Le mot ne me dit rien.

Les Manet, les Renoir, les Claude Monet, les Sisley, etc. ne 
sont, heureusem ent pour l ’art, que des peintres sincères. Eux 
aussi ont l ’œil sain et le sentim ent de l ’artiste. A ce point de vue, 
ton exposition est un pur régal.

Pour m oi tous les vrais peintres sont des im pressionnistes.
Un m ot encore : Tu as été toujours du bon combat pour les 

peintres belges dont je  te parlais tantôt. — Ne penses-tu pas que

si nous faisions une exposition de leurs m eilleures œ uvres, nous 
retirerions ces anciens amis de l’oubli dans lequel ils sont 
tombés ? Je m ’attellerais bien volontiers avec toi à cette besogne. 

Ton vieil ami,
H. Stacquet

C H R O N IQ U E  L IT T É R A IR E

S u r une R o u te  de cy p rès , par A n d r é  L e b e y . Bibliothèque 
de l'Occident, 17, rue Eblé, Paris.

La m eilleure façon de parler d ’un livre, et surtout d’un recueil 
de poèmes, serait peut-être d ’en citer les passages qui vous plaisent 
et de dire en quoi ils vous sem blent excellents. Cela reviendrait à 
annoncer au public am ateur de belles choses que, pour leur plai
sir, un  auteur qu’ils aim ent vient de se décider à publier quelque 
production.

Je le fais aujourd’hui pour M. André Lebey, et comme celte 
information ne me sem ble pas suffisante, j ’ajoute que la Route de 
cyprès séduira surtout par le ton d ’élégance qui se dégage des 
poèmes qui la composent. On en avait lu plusieurs dans des 
revues. La majeure partie est inédite et c’est une joie de lire ces 
vers dans l ’édition qu’a si bien réussie l’éditeur de l 'Occident.

Lire ces vers est une aubaine dont il est sage de savoir profi
te r. Ceux d ’André Lebey sont d ’allure variée, et il faut le féliciter 
d ’avoir brisé les formes immuables de l ’alexandrin, chaque fois 
qu’elles étaient à même de dénaturer sa pensée.

Le poème perd parfois un  peu de sa perfection littéraire et for
m elle, mais il gagne en intensité, et comme M. Lebey veut surtout 
dire quelque chose dans ce qu ’il écrit, on ne peut pas lui reprocher 
ces licences. Si j 'en  parle, c’est pour expliquer leur raison et leur 
nécessité à ceux qui, volontiers, se serviraient de ces quelques 
défaillances plastiques pour déprécier l ’œ uvre. D’ailleurs M. Le
bey m ontre que, quand il lui plaît, il peut tout aussi bien qu ’un 
autre donner un mouvement classique à ses strophes :

La légende agrandit toujours ce qui n’est plus;
La m er qu'on ne voit pas a de plus beaux reflux ;
Dans le cadre du temps la bête qui s'isole 
Aux feux des soleils morts s'entoure d'auréoles...

Apre hiver, tu m’as pris dans cette triste année :
Je ne désire plus la paix de tes flots bleus 
Ni de tes golfes bénis, ô Méditerranée ..

Après de tels vers, on peut affirmer que quand M. Lebey brise 
son rythm e, c’est q u ’il le veut bien et qu ’il juge sa m anière conve
nable. Il faut se dem ander ce q u ’un auteur a voulu faire; s’il l ’a 
bien fait, notre goût personnel n ’a rien à y voir. Et si, pour ma part, 
je préfère qu 'un  sonnet soit classique, je com prends fort bien que 
M. Lebey préfère qu’il ne le soit pas, et je  le rem ercie même de me 
m ontrer que l ’on peut, en ne respectant pas scrupuleusem ent l ’or
donnance des rim es, obtenir des effets et des mises en  valeur 
que je  ne soupçonnais pas.

Je réponds à quelques critiques que l ’on pourrait faire à ce 
livre d ’autant plus volontiers q u ’il faudrait un  réel m anque de 
sincérité pour n ’être point sensible à l ’atm osphère qui s’en 
dégage, et que l ’on ne peut analyser. Ses élégies du lac de Côme, 
les sonnets sur les villes d ’Italie et surtout celui sur Bergame 
sont pleins d ’une vraie séduction.

Après avoir fermé ce livre, on songe avec plaisir que M. Le
bey a publié aussi l 'A ge où l’on s'ennuie et les Premières L u tte s , 
un  essai sur Laurent de Médicis, un  autre sur Napoléon III e t 
l’Idée latine, et qu ’un  gros volume su r le connétable de Bourbon 
est sous presse.

A l b e r t  E r l a n d e
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A U  C E R C L E  A R T I S T I Q U E
M. René Janssens a réuni au Cercle un ensemble important de 

son œuvre : une trentaine de toiles, anciennes et récentes, dans 
lesquelles le probe et délicat artiste affirme la filiation directe qui 
le lie à Henri De Braekeleer et aux maîtres intimistes des Pays-Bas. 
Il affectionne, comme eux, les intérieurs silencieux, les logis soli
taires, les cloîtres, les cours où l’herbe encadre les pavés. Il fait 
parler les vieux meubles, il donne une âme aux murs vétustes, aux 
escaliers vermoulus.... Et de plus en plus s’affine sa vision, en même temps que ses tableaux se pénètrent d’intellectualité. Le Palier, les Fenêtres et l 'Ouvroir sont, à cet égard, tout à fait 
significatifs. Ils montrent une évolution vers la maîtrise définitive. 
La lumière en est obtenue sans repoussoirs, par les moyens les 
plus naturels. Le « flou » d’une exécution parfois indécise a dis
paru : ces pages sont nerveuses et solides, d’un équilibre de colo
ration parfait: l’œil d’un « vrai » peintre s’y révèle.

Le salonnet Janssens rassemble en outre une douzaine de des
sins de M F. Klmopff, d’allure aristocratique et hautaine, parmi 
lesquels de poétiques interprétations de Bruges, et une série de 
sculptures de M Ch. Samuel, dont la plus intéressante est le 
buste, très vivant et d’une ressemblance frappante, de M. Paul Hymans. O. M.

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E
Apres un concert russe, M. Eugène Ysaye nous a offert un 

concert de musique allemande —  exclusivement allemande —  
dirigé par le directeur du conservatoire de Cologne, M. F. Stein
bach, chef d’orchestre desconcerts du Gurzenich, et donné avec le 
concours d’une cantatrice autrichienne, Mme L. Mysz-Gmeiner.

Cette méconnaissance des devoirs élémentaires qu’assume un 
initiateur d’art envers les musiciens, les chefs d’orchestre et les 
cantatrices du cru n’en a pas moins été acclamée par un audi
toire dont le patriotisme n’a pas étouffé le sentiment artistique. 
L’admirable interprétation de quelques pages orchestrales de Beet
hoven. Mozart, Schubert, Wagner et Brahms, dont l ’exécution 
vivante et colorée a renouvelé l’intérêt, a valu au successeur de
F. Wullner et de F. Hiller une ovation enthousiaste. On peut dé
sormais inscrire le nom de M. Steinbach à côté de ceux des pre
miers chefs d’orchestre de l’Allemagne, les Richter, les Mottl, les 
Weingartner. Energique, véhément, avec des gestes de dompteur 
hypnotisant des fauves, ce chef d'orchestre trapu et noir exprime 
de la masse instrumentale tout le suc sonore qu’elle contient. Il 
« lord » ses musiciens. Fernand Le Borne nous disait : « Il les 
vide comme des lapins. » L’intensité de son et d’expression qu’il 
en obtient est phénoménale. Ajoutez-y du rythme, de la fougue, 
une observation scrupuleuse des nuances... L’ouverture de Tannhäuser, qui clôturait le concert, parut remise à neuf !

Quanta Mme Mysz-Gmeiner, c’est à la fois une voix étendue, étoffée, 
d’un timbre superbe, et une remarquable intelligence musicale. 
Il serait, semble-t-il, dificile d’interpréter avec plus de style et 
d’expression les mélodies de Schumann et de Schubert qu’elle 
interpréta dimanche, —  Théo Ysaye l’accompagnant délicieuse
ment au piano —  : Die Allmacht, Das lied im Grünen, Le Noyer, Nuit de printemps, auxquelles l’insistance du public lui fit ajouter 
la jolie Sérénade inutile de Brahms. O. M.

Le troisième concert de la Libre Esthétique, comme les précé
dents, s’ouvrait par une œuvre de Franck, le Prélude, Fugue et Variation pour piano et harmonium, dont Mme Béon, secondée 
par M. Octave Maus, sut exprimera ravir la mystique douceur. 

En première audition, de très délicieuses pièces à quatre mains

de Guy Ropartz (Mlle De Vos et M. Octave Maus) et le Poème pour violoncelle de Vreuls, où semble planer dans sa tristesse mélo
dieuse l’âme de Guillaume Lekeu; œuvre grave et belle, peut-être

 quelque peu indécise d'architecture, qui valut un succès au 
talent tout jeune et surprenant de M. B. Hambourg.

Trois des Tableaux de voyage de Vincent d’Indy (Mlle De Vos), et 
son trio pour clarinette, violoncelle et piano, interprélé avec une 
réelle ferveur d’art par Mlle De Vos, MM. Hannon et Hambourg, 
avaient été choisis pour représenter, sous deux aspects différents, 
l’auteur de Fervaal et de l'Etranger. Le trio fil revivre les impres
sions que provoqua, jadis, la première audition de cette œuvre 
poétique, dans laquelle le charme de l’inspiration mélodique 
s'unit à la diversité des rythmes. Aujourd’hui la composition 
parait classique en sa structure solide, en sa coupe logique, 
en son écriture serrée.

A ces œuvres instrumentales, unies l’une à l ’autre par une 
parenté étroite bien qu’elle soient dissemblables, le programme 
ajoutait l ’attrait de deux pages vocales : l'une, extraite de l'A n 
dromède de G. Lekeu, dite avec expression et intelligence par 
M1le Poirier; l’autre, de style plus austère, le Pie Jesu du Requiem 
de Fauré, dont la voix limpide de Mme Demest dessina à merveille 
la ligne harmonieuse. *

* *

Avec une érudition sûre et une compétence technique que 
trahirent maintes phrases de sa causerie, M. Louis Laloy, rédac
teur en chef de la Revue musicale, retraça, avant-hier, dans le 
décor approprié des maîtres impressionnistes, le développement 
de l’école franco-flamande qui, renouvelant l’étroite alliance des 
musiciens des Pays-Bas et des provinces françaises au XVIe siècle, 
donne à notre époque le spectacle d’un art fécond et fier Il en 
montra la source dans César Franck, le maître aimé dont l’influence morale fut, par les exemples de bonté, de désintéresse
ment et d’effacement qu’il ne cessa de donner, aussi décisive que 
son précieux enseignement musical.

En quelques traits incisifs il évoqua les principaux de ses dis
ciples : Alexis de Castillon, Emmanuel Chabrier, —  l’enfant ter
rible de la famille, —  Ernest Chausson, Pierre de Bréville, Charles 
Bordes, Guillaume Lekeu, trouvant pour chacun la caractéristique 
de son individualité, et s’arrêta plus longuement aux deux maîtres 
actuels qui perpétuent selon lui, respectivement, les deux élé
ments du génie de Franck : Vincent d’Indy et Claude Debussy.

Le premier a hérité de la science du maître, de sa logique, de 
sa clarté rythmique. Il a ressuscité le culte de la musique pure, de 
la symphonie et du quatuor, et construit des œuvres que leur 
inspiration maîtrisée par la volonté apparente aux monuments 
classiques.

L’autre s’est assimilé l’essor romantique de sa pensée, et dans 
des compositions de style plus libre, d’une sensibilité plus aigüe, a 
ouvert à l’art musical des voies nouvelles. Laquelle des deux direc
tions qui se partagent aujourd’hui l’art musical l’emportera? 
Vers lequel de ces deux pôles évoluera la musique? C’est ce que 
l’avenir seul peut nous apprendre. Félicitons-nous, en attendant, 
de voir, à la même époque, deux tempéraments aussi dissembla
bles enrichir parallèlement le patrimoine artistique d’œuvres 
également belles et pures.

Seule, Mlle Marthe De Vos avait assumé en récital l'exposition 
des « exemples » musicaux, — pièces de Castillon, de Debussy, 
Chausson, Lekeu et Chabrier, destinés à illustrer la causerie de 
M. Laloy. Tâche lourde, dont la jeune artiste s’est acquittée avec 
assurance et animation. C’élait à la vérité un accord parfait que 
celui de ces audaces musicales et de la pianiste de vingt ans qui 
s’en faisait l’interprète. Mlle De Vos a surpris le public par la pu
reté de son mécanisme et la variété do timbres dont elle a saisi 
toute l’importance, et l’on sent qu’il ne faudra que quelques mois 
d’étude pour lui faire acquérir les qualités rythmiques dont elle 
n’a pas encore l’entière possession. H. D.
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La troisièm e m atinée Engel-Bathori a groupé en un  program me 
choisi quelques-unes des plus belles mélodies de Gabriel Fauré : 
Les Berceaux, N e ll, Clair de lune, les Roses d ’Ispahan, A u  
cimetière, le P a rfu m  impérissable, etc., et révélé le cycle de la 
Bonne Chanson, l ’un des sommets de son œ uvre vocal. On sait 
de quelle plum e souple ce m usicien raffiné a commenté les vers de 
Verlaine : l ’adaptation du vêtem ent musical au texte est si parfaite 
q u ’il est difficile d ’im aginer d ’autre inspiration su r les mêmes 
poèm es. Et l ’am our passionné d e  la Bonne Chanson a particuliè
rem ent servi le génie du com positeur.

Deux duos clôturèrent ce joli program m e, in terprété avec leur 
m aîtrise et leur sentim ent artistique habituels par Mme Bathori et 
M. Engel.

Jam ais nous n ’avons eu la  sensation d ’un program m e aussi 
disparate que celui du concert de l ’Association des Chan
teurs de Saint-Boniface. Figurez-vous u n  m otet de Palestrina et 
la Berceuse de Brahms, un  alléluia en  plain-chant e t un  M oment 
musical de Schubert! Cela produisait un effet bien b izarre! 
E t m êm e en ce qui concerne la m usique religieuse, il y 
avait de violents contrastes : De l 'E xulta te Deo, de Palestrina, au 
chœ ur : O mère de Dieu, de Tinel, en passant par le théâtral et 
irrélig ieux Recordare Domine, de Capocci, quelle distance! 
Combien Palestrina est apparu im m ense dans sa simplicité 
de primitif, dans sa foi magnifique, digne d ’un Angelico; et com 
bien le m otet de Capocci a sem blé une chose petite dans 
sa fausse grandeur d ’œ uvre machinée, dans laquelle la foi reli
gieuse est aussi absente que la foi de l ’artiste dans un  opéra de 
M eyerbeer! Et le chœ ur de Tinel! Quelle petite foi rabougrie! 
Quelle atm osphère de sacristie et de pensionnat de jeunes filles ! 
Non, vraim ent, Palestrina ne devrait jam ais, dans des concerts sp i
rituels, voisiner qu ’avec ceux de son époque : Roland de Lassus, 
par exem ple, dont le Benedictus et l 'A gnus Dei (de la messe 
Doulce Mémoyre), œ uvres étonnam m ent parfaites de form e pour 
leur époque, peuvent presque rivaliser avec les compositions 
géniales du grand Italien; ou bien encore l ’auteur inconnu (sans 
doute une collectivité?) de cet alléluia en plain-chant, qui, exé
cuté à la perfection par des enfants, sem blait venir directem ent 
du ciel...

Il était très intéressant d ’entendre l 'Histoire de Jonas, de Caris
simi. On y trouve certes un sentim ent religieux intense. Mais cela 
n ’a pas la puissance qu ’il y a chez u n  Pierluigi, e t puis la foi 
sem ble avoir déjà pris chez Carissimi un caractère conventionnel : 
c’est comme un Pérugin à côté d ’un Giotto ou d ’un Angelico.

Il faut être reconnaissant au probe a rtiste  q u ’est M. Carpay 
d ’avoir pu arriver à m ettre sur pied ces diverses œ uvres et d’en 
avoir donné une interprétation aussi parfaite. Sous sa direction, 
les chanteurs de Saint-Boniface et un  groupe de daines am ateurs 
se sont m ontrés vraim ent dignes des œ uvres exécutées. M. D e
m est, dans Jonas, a été excellent. Mlle Flam ent, très en voix, a 
chanté, avec son autorité habituelle, un  air de Serse, de Hændel, 
Soleil couchant de J.-S. Bach, etc.

Très gracieuse exécution par M. Jacobs, de la sixième Sonate 
de Boccherini, d ’un Larghetto de Mozart et d ’un M oment musi
cal de Schubert.

M De Boeck accom pagnait avec sa modestie coutum ière... Pour 
finir, deux exquises chansons populaires françaises, harmonisées 
par M. Tiersot : L e  Jo li mois de mai et Voici la Saint-Jeun.

M. Schmück est à la recherche d 'u n e  interprétation personnelle. 
M alheureusement, sa com préhension est la m ême pour toutes les 
œ uvres jouées, que ce soit une Fantasia con fuga de J.-S. Bach 
ou l 'A utom ne  de Mme Cliaminade (!!) : quelques délicatesses p lu 
tôt m aladroites, suivies, presque sans gradations,de violents m ar
tèlem ents qui donnent l ’im pression d ’un cataclysm e. C’est un pro
cédé qui peut convenir à certains m orceaux d ’hum eur orageuse, 
mais qui, em ployé à tout propos, finit par lasser...

M. Schmück, qui est jeune, finira par se rendre compte lui-

même q u ’il doit m odérer son jeu , com poser mieux ses program 
mes (surtout ne pas y apporter de changem ents sans en faire part 
au public) et chercher à donner à chaque œ uvre la physionomie 
particulière qu ’elle doit avoir.

Ch . V.

Le Salon de la Libre Esthétique.

Quelques appréciations de la presse (1) :
L ’Op in io n  l ib é r a l e  (4 m a rs )  :
« . . .  Quoi qu ’il en soit, au point de vue de l ’histoire de l ’art de 

ces vingt-cinq dernières années, l ’exposition de la Libre Esthéti
que offre un  adm irable intérêt. »

L e S o i r  (1 0  mars) :
« L’Exposition des peintres im pressionnistes organisée au 

Musée m oderne par la Libre Esthétique a ceci de charm ant qu’elle 
a ram ené un peu d ’anim ation salutaire dans le m onde somnolent 
de l ’art et des artistes belges. »

L e  B ien  P u b l i c  (1 8  m ars) :
^ ...  Elle est intéressante en ce sens qu ’elle perm et au visiteur 

de se rendre parfaitem ent compte du mouvem ent im pressionniste 
depuis son origine (vers 1 8 7 4 ) ju squ’à nos jo u rs ; il n ’est que 
juste de féliciter les organisateurs de l ’Exposition et les posses
seurs des œ uvres, intelligem m ent et adroitem ent réunies, du 
résultat obtenu. Ce salonnet ne contribuera peut-être pas à notre 
édification esthétique, mais il augm entera la somme de nos con
naissances au sujet de l ’art contem porain. »

L a L ib r e Cr it iq u e  (6 m ars )  :
« Si le présent Salon n ’est pas, selon nous, l ’idéal du Salon 

im pressionniste, il est toujours un  ensem ble d ’avant-garde que 
nous saluons avec joie et que tous attendent im patiem m ent chaque 
année. »

L a  L ig u e  a r t i s t i q u e  (2 m a rs )  :
« On peut ne pas être d ’accord à certains points de vue avec 

cette École, mais on doit convenir qu ’il y a la un  enseignem ent 
précieux dont m êm e les écarts ont une utilité grande pour les 
peintres présents et futurs. »

L e J ou rnal d e Liè g e  (7 m a rs )  c
« La pensée de grouper en  une exposition rétrospective les 

derniers essais tentés, non par une école entière, mais par quel
ques dissidents, par des chercheurs, est heureuse. »

L a  C h ro n iq u e  (8  m ars) :
« Les plus beaux artistes de notre époque, comme les plus 

beaux du XVIIIe siècle, sont des produits de l ’im pressionnism e.
L’exposition actuelle de la Libre Esthétique présente, sous ce 

rapport, un in térêt q u ’il s ’agit de considérer tout d ’abord avant 
de rééditer les vieilles disputes autour du mot Impressionnisme. » 

Le même journal (17  mars) :
« Il s’agit, ne l ’oublions pas, d ’un mouvem ent d ’art français 

dont Paris fut le foyer et q u ’il était hautem ent in téressant de 
résum er en  une exposition comme celle-ci. sans préoccupation 
nationaliste d ’aucune sorte : l’erreu r où M. Edm ond Picard, 
dans u n  accès de zèle d ’ailleurs respectable, sem ble avoir 
versé. »

LA M U S IQ U E  A  L IÈ G E

Au dern ier Concert populaire : la Septième Symphonie de Bee
thoven, deux séduisants Nocturnes de Debussy et la solide R hap
sodie que Peter van Anrooy a édifiée su r un thèm e populaire 
hollandais. M. Debefve tient le bâton avec précision et autorité. 
J ’eusse dem andé dans le prem ier mouvem ent de la Symphonie un 
peu plus de rythm e encore, et dans le final moins de précipita

(1) Suite. Voir notre numéro du 6 murs.
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tion, plus d ’accent et de vigueur vraie, si la sagesse ne prescrivait 
de bo rner son souvenir aux très bons m om ents qu’a offerts l 'ex é 
cution générale du program m e.

Le soliste était le pianiste galicien Joseph Hofmann. Il fut il y a 
vingt ans u n  m iraculeux enfant-prodige, puis il étudia sous Rubin- 
s tein dont il fut le dernier élève. Je me souviens l ’avoir entendu 
en 1894, à Londres, pendant la season, au concert Richter, quand, 
âgé de seize ans, il fit sa réapparition devant le public. C’était pré
cisém ent dans le même concerto en ré m ineur de son m aître, q u ’il 
nous a joué. Il sem blait alors avoir hérité d ’une parcelle de l’inspi
ration  puissante du grand artiste russe. Or, cette influence ne s’est 
pas développée; elle s’est p resque éteinte : sous l’homme a réap
paru l ’enfant-prodige avec sa vivacité charm ante, servie par une 
m erveilleuse technique. Hofmann a été ovationné par la foule. Il 
suscite une adm iration très vive, mais en  vérité une émotion peu 
profonde. En l ’écoutant on est très intéressé par l ’art avec lequel 
il ciselle la phrase et les traits , m ais l ’on serait à certains m om ents 
tenté de souhaiter un  peu m oins d ’a r t, un  peu plus d 'âm e.

—  Au théâtre, la prem ière l ’A drienne Lecouvreur , nouvel 
opéra en quatre actes du com positeur napolitain Francesco Ciléa. 
L 'œ uvre appartien t à la m oderne école italienne des Leoncavallo, 
des Puccini, des Giordano, et rappelle aussi le Massenet de W er
ther ; le « m orceau » est supprim é, l ’orchestre, plu tô t m ince, se 
plie aux m oindres exigences scéniques, et la m usique est bien 
d ’Italie m éridionale, p a r son caractère chantant, sa facilité, sa 
clarté ensoleillée ! Mlle Catalan joue rem arquablem ent le rôle de 
l ’héroïne. Il y a lieu de louer M. Dechesne, le d irecteur, qui a 
m onté avec soin, cet hiver, p lusieurs nouveautés intéressantes.

* *
A signaler encore tout particulièrem ent une captivante soirée 

de m usique ancienne. Mme Marie Mockel, cantatrice à Paris, et 
M. Désiré Demest, fort bien accompagnés au piano par Mlle Made
leine Stévart, ont fait revivre devant un  auditoire charm é des airs 
et chansons populaires des XIIe au XVIIIe siècles : Chansons « de 
toile », chansons « à baler », chansons de croisade, chansons de 
soudards, noëls w allons, rondeaux, pastourelles, b Ergerettes, 
m enuets et autres m usiques à une ou deux voix. La m erveilleuse 
diction de M. Demest n ’est plus à louer dans cette revue, et l'on  
ne peut rêver un  a rt plus délicat et plus gracieux, et en même 
tem ps plus expressif, que celui de Mme Mockel.

Mlle Stévart a aussi rem porté un  beau et légitim e succès en 
in te rp rétan t de ravissantes pièces de Couperin, de Scarla.tli, de 
Rameau et de Daquin. Enfin M. Maurice W ilmotte, dans son préam 
bule oratoire, a été parfait : avec un tact très sû r et un  tour 
p iquant, il a su d ire ce qu’il était pertinent d ’entendre en  pareille 
circonstance, rien  de plus, rien  de m oins.

J. F.

La Propriété artistique en Hollande.

Nous recevons la lettre suivante, dont le  signataire nous de
m ande l ’insertion  :

La Haye, 15 mars 1904.
En lisan t l ’article de l 'A r t  moderne sur L a  Propriété artis

tique en Hollande , je tiens à vous com m uniquer un  fait qui m ’est 
arrivé comme aquafortiste.

Il y  a quelques années j ’avais exécuté pour la m aison Buffa, à 
A m sterdam , une des grandes m aisons de commerce artistique (où 
no tre am i Toorop a une rem arquable exposition en ce m om ent), 
u ne série de cuivres d ’après des œ uvres de peintres hollandais, 
Mesdag, W . Maris, Mauve, etc.

Au début je  signais m oi-m ême les épreuves d'artiste  de remar
que. Quelques tem ps après, je  découvre chez un  m archand de La 
Haye des épreuves de ce genre, trop noires, im prim ées m aladroi
tem ent, que je  n ’aurais jam ais signées, mais qui l'étaient. J ’entre,

je regarde de près et je  vois que c’est une imitation  de ma signa
tu re , un fac-similé « en m anière de crayon ».

Le truc (dans quel but? je l’ignore) était bien joué.
Celte fausse signature ôtait imprimée dans la m arge. Ecrite, la 

chose pouvait être poursuivie comme faux. Imprimée, cette im i
tation en tre en notre pays dans la catégorie des marques de fabri
que e t ...  comme je n ’ai pas déposé ma signature, le faux n ’est pas 
condam nable, de l ’avis de deux avocats que j ’ai con su ltés ... Donc, 
rien  à faire !

Ceci pour vous m ontrer ju squ 'où  vont les « m alpropres in d u s
tries », comme vous dites très bien , même chez des m archands qui 
occupent une place de prem ier o rd re (nominalement).

Vous voyez, mon cher ami, qu ’on en est encore ici à considé
rer la propriété artistique (la plus légitime et la moins légale, 
comme l’a si jolim ent d it Edm ond de Concourt) comme une non- 
valeur absolue.

Bien cordialem ent à vous.
P h . Z il c k e n

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Le Salon de la Libre Esthétique a donné lien, la sem aine d er
n ière, à divers incidents bruyants rapportés en détail par les 
journaux quotidiens.

Il n ’en sera pas fait m ention ici, l 'A r t  moderne étant une revue 
d ’art, ferm ée comme telle aux agitations protectionnistes et aux 
hostilités personnelles.

M. Octave Maus saisit cette occasion pour rem ercier les amis 
connus et inconnus dont il reçoit quotidiennem ent des félicitations 
et m arques de sym pathie, regrettant de ne pouvoir les rem ercier 
individuellem ent.

Pour rappel, au jourd’hui dim anche, à 2 heures, à la Monnaie, 
quatrièm e et dernier concert populaire sous la direction de 
M. S. Dupuis, avec le concours de M. Joseph Hofmann, pianiste. 
Prem ière audition de la Fantaisie-Symphonie de F r. Rasse et delà  
Sym phonie inédite de Paul Dukas.

M. G. Sadler, violoniste, donnera dem ain soir, à 8 h. 1/2, à la 
salle Ravenstein, un  concert avec le concours de MM. A. Van 
Dooren et L. Delcroix.

La Libre Esthétique clôturera m ardi prochain, à 2 h. 1/2 pré
cises, son Cycle musical par une audition donnée avec le concours 
de Mme J Bathori, de M. Emile Bosquet, du Quatuor Zimmer, etc. 
et dont on trouvera le program m e dans notre supplém ent.

M. A ndré Gide term inera vendredi prochain, à la mêm e heure, 
la série des conférences par Quelques réflexions à propos du 
Roman et du Théâtre.

La clôture du Salon est irrévocablem ent fixée au m ercredi 
29 courant.

Le quatrièm e concert du Conservatoire est fixé à dim anche 
prochain, à 2 h eures; la répétition générale aura lieu le vendredi 25, 
à la mêm e heure. On y exécutera la Gran d ’Messe (Hohe Messe), 
en si m ineur, de J .-S . Bach.

L’Extension universitaire de Belgique visitera dim anche pro
chain, à 10 heures du m atin, l’Exposition de la Libre Esthétique. 
M. Gisbert Combaz y exposera som m airem ent la technique des 
im pressionnistes et M. Octave Maus, d irecteur de l ’Exposition, 
parlera des peintres exposants.

Entrée générale : 1 franc. Une réduction de 50 p. c. sera 
accordée aux m em bres du personnel enseignant et aux étudiants.

La Société hollandaise-belge des Amis de la m édaille vient de 
d istribuer à ses m em bres une artistique plaquette com m andée à 
M. Paul Du Bois en com m ém oration des travaux du canal et des 
installations m aritim es de Bruxelles. Elle porte, su r une de ses 
faces, une tête de femme silhouettée sur un  paysage m arin au fond 
duquel se profile le Palais de Justice de Bruxelles e t sym bolisant 
la navigation fluviale ; su r l’au tre , un  homme et une femme halant
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péniblement une péniche le long du canal : le passé- opposé au 
présent, —  ou tout au moins à un prochain avenir. Cette médaille 
est, parla sobriété des lignes, l’expression et le modelé des figures, 
des plus heureuses et fait grand honneur à M. Du Bois.

L’Ecole de musique et de déclamation d'Ixelles, 53, rue d’Or
léans, reprendra mercredi prochain, à 8 heures du soir, la série 
de ses conférences. La première sera donnée par M. Valère 
Gille qui parlera de M. Albert Giraud. Mlle Guillaume, professeur 
à l'Ecole, récitera divers morceaux.

M. Eugène Samuel vient de commencer la publication de ses 
œuvres par la Jeune Fille à la fenêtre, prose lyrique de Camille 
Lemonnier, qui parait aujourd'hui chez Breitkopf et Härlel avec 
une préface d’Eugène Baie. Viendront ensuite la Reyne Klolhilde, 
drame lyrique en trois actes, le Vendredi-Saint, légende flamande, Au Cœur frais de la forêt, sur un poème de Camille Lemonnier. 
Enfin une tragédie lyrique d’Eugène Baie : La Justice de la glèbe, 
qui apporte une conception nouvelle en même temps qu’une 
idée grandiose. La scène se passe de nos jours, en Andalousie, 
dans l'une de ces immenses propriétés qui stérilisent l'effort de 
l’Espagne. Rebutée par l’insuffisance des salaires, l’énergie agri
cole se désintéresse de l’incubation des germes tandis que le 
seigneur terrien s’obstine à maintenir l’intégrité de ses privilèges. 
Alors la terre s’enfiévre d’un vain désir de fécondation et scs 
ferments corrompus vont terrasser les hommes qui n’obéissent 
point à sa loi. C’est l’illustration de l’idée d'une Justice cosmique 
si souvent exprimée dans les écrits de M. Eugène Baie.

MM. Émile Bosquet et Émile Chaumont donneront le lundi 
28 mars, à 8 h. -1/2, à la salle Erard, une quatrième séance 
de sonates d’auteurs modernes. Au programme : J. Jongen,
G. Lekeu et C. Franck.

La seconde audition de l’Académie de musique de Tournai 
aura lieu dimanche prochain à 3 h. 4/2, à la Halle aux draps. Au 
programme, le Page et la Fille du roi, de Schumann et Al ceste, 
de Gluck. Solistes : Mlle Duchatelet, MM. Wauquier et Berkmans.

Chœurs et orchestre, trois cents exécutants sous la direction de 
M. Daneau.

C’est le samedi 9 avril prochain que s’ouvrira au Musée mo
derne de Bruxelles le Salon de la Société des Beaux-Arts.

La douzième exposition internationale et triennale des Beaux- 
Arts organisée par le Cercle artistique et littéraire de Namur, 
sous les auspices de l’Etat, de la province et de la ville de Namur

s’ouvrira le 26 juin 1904 dans le hall d’exposition du Kursaal de 
Meuse. Les artistes belges et étrangers sont invités à y prendre 
part. Les frais de transport, sur le territoire belge, par chemin de 
fer, tarif spécial n° 10 petite vitesse, sont supportés par le 
Cercle. Pour tous renseignements s’adresser à M. Jules Trepagne, 
secrétaire des expositions des Beaux-Arts à Namur.

M. André Mellerio, qui a fait dernièrement une intéressante con- 
conférence à la Libre Esthétique sur l’évolution impressionniste, 
a commencé au Collège libre des sciences sociales, à Paris, une 
série d’entretiens sur La situation de l'artiste dans ses rapports avec les amateurs, les marchands et les salons.

La Revue musicale publie, dans son supplément, une œuvre 
inédite de Claude Debussy : Printemps, suite pour orchestre et 
chœurs (l’orchestre réduit pour piano à quatre mains).

Celte composition, écrite en 1887 et par conséquent un peu 
avant la Damoiselle élue, est accompagnée d’une excellente étude 
de M. Louis Laloy sur l'auteur de Pelléas et Mélisande.

On annonce l’ouverture prochaine, à Paris, d’une exposition de 
la peinture française au XVIIIe siècle, qui aura lieu du 14 mai au 
14 juin, galerie des Champs-Elysées, et comprendra des chefs- 
d’œuvre de Watteau, Boucher. Frasonard. La Tour et Chardin.

La deuxième livraison de l'A rt flamand et hollandais est entiè
rement consacrée à Joseph Israëls, dont on a récemment célébré 
le quatre-vingtième anniversaire. Elle contient, outre un portrait 
très vivant de l’artiste par Jan Veth, une trentaine de reproduc
tions dans le texte et hors texte d’œuvres en grande partie inédi
tes et de dessins choisie dans les portefeuilles du, maître.

L’Exposition de Liège de 1905 est entrée depuis quelques mois 
dans une phase de réalisation définitive. Le commissaire géné
ral, M. Richard Lamarche. et le président du comité exécutif, 
M. E. Digneffe, ont successivement présidé à l’installation des 
vingt et un groupes constituant la section belge. Ils comprennent 
dans leur comité tous les spécialistes capables d'apporter les 
efforts profitables à l’œuvre commune, les noms de tous ceux 
dont l’aide et les conseils permettront d’organiser une exposition 
vraiment remarquable et digne de la Belgique.

Au sein de chacun de ces groupes un travail très actif a déjà 
eu lieu et se poursuit régulièrement.

Nous aurons l’occasion d’en reparler. En attendant, constatons 
le dévouement inlassable que M. Gody, secrétaire du commissa
riat général, met au service de la Worlds Fair qui doit célébrer 
le soixante-quinzième anniversaire de l’Indépendance nationale.
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L’Esthétique de Jules Laforgue.
Le poète comprend mieux la nature que le savant.

N o v a l is
I

P o è t e  e t  c o n te u r , J u le s  L a fo r g u e  fu t  a u ss i u n  cr itiq u e  
d ’a r t . D isc ip le  de D a r w in  e t  d e H a r tm a n n , in s tr u it  d es  
t h é o r ie s  d e  C h ev reu l e t  d es r e c h e r c h e s  d e C h a r les  
H e n r y , il  tâ c h e  d ès 1 8 8 0 , au  t é m o ig n a g e  d e G u sta v e

K a h n , a v a n t  d o n c  qu e d e c o m p o se r  s e s  Complaintes, 
à ju st if ie r , p a r  d es a r g u m e n ts  em p r u n té s  à la  p h ilo so p h ie  
e t  à  la  sc ie n c e , le s  in n o v a tio n s  d e  l ’é c o le  impression
niste, d o n t, e n tr e  le s  p r e m ie r s , il eu t le  b on  g o û t  de  
p r ise r  e t  le  c o u r a g e  d e lo u e r  le s  œ u v r e s . Il ru in e  le  
s y s tè m e  d e T a in e  ; il fo n d e  u n e  e s th é tiq u e  n o u v e lle  
su r  la  p h ilo so p h ie  d e l ’In c o n sc ie n t . I l n e  p u b lie  g u è r e , 
m a is  i l  é c r it  b e a u c o u p . I l  c o u v r e  se s  c a r n e ts  d e ce s  
Notes a u tr e fo is  im p r im ée s  p a r  M F é lix  F é n é o n  d a n s la  
Revue blanche ( t . I X , X , X I) e t le s  Entretiens politi
ques et littéraires  ( t . IV ), e t d o n t M . C a m ille  M a u cla ir  
a  ré u n i le s  p lu s  in té r e s sa n te s  d a n s le s  Mélanges pos
thumes, n a g u è r e  éd ité s  p a r  la  S o c ié té  du Mercure de 
France. D a n s c e s  p a g e s , é c r ite s  a v e c  fo u g u e , à  l ’éc la ir  
d e la  v é r ité  so u d a in  a p p a ru e; a u c u n e  p r éc a u tio n  n ’a t té 
n u e , a u c u n  so u c i d ’e x p liq u e r  n e  d é la ie  l ’id ée . P o in t  de  
la n g e s  e n c o r e  à  la  p e n sé e ;  e l le  e s t  là  to u te  n u e , te l le  
q u ’e l le  fu t  e n fa n té e .

C es p a g e s  s o n t  e n c o r e  p e u  c o n n u e s . M ais e l le s  n e  
p a r a îtr o n t  p a s  in d ig n e s  d es Moralités légendaires, où  
p o u r ta n t  se  jo u e  u n e  s i d é c o n c e r ta n te  ir o n ie , n i de ce s  
p o è m e s  q u ’é c la ir e , s e lo n  la  b e lle  e x p r e s s io n  de M au rice  
M a e te r lin c k , le  « so u r ir e  de l ’â m e » . E lle s  a b o n d e n t en  
a p e rç u s  o r ig in a u x  ; le s  l is a n t , o n  a d m ire  c o m b ie n  le  
g o û t  d e c e t  a d o le sc e n t  é ta it  d é lic a t  e t  so n  ju g e m e n t  sû r ,  
—  a u ss i c o m b ie n  sa  d ia lec t iq u e  é ta it  e ffica ce . I l y  a  là  
d es r é fu ta t io n s  d é c is iv e s  e t  d es c o n fir m a tio n s  p r éc ieu ses . 
C ette  “ e s th é t iq u e  “ e s t  attendue. E lle  e s t  l ’ad éq u a te  
fo r m u le  d e n o s  a sp ir a t io n s , d e  n o s  a ff in ité s , d e  n o s  p ré
fé r e n c e s . Ce tr é s o r  ser a , sa n s  d o u te , d e n o m b r eu ses  
a n n é e s , m o n n a y é  p a r  le s  c r itiq u es .
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J ’ai résumé la philosophie de l’art de Laforgue dans 
une conférence, que je fis, le I l  mars dernier, à l’expo
sition de la Libre Esthétique, — au milieu des œuvres 
de Manet, de Renoir, de Degas, de Monet, de Seurat, de 
Signac, de Van Rysselberghe : toutes les époques de 
l’impressionnisme Les pages que j ’analysais et citais 
étaient la glose ingénieuse et persuasive de ces tableaux. 
En retour, je n’avais qu’à montrer les toiles pour illus
trer d’exemples les déductions de Laforgue. Voulant 
refaire ici l’exposé de ses idées, en les ordonnant et con
ciliant, je regrette de ne les pouvoir plus confirmer par 
ces " preuves " .

Comme pour déblayer son terrain, Laforgue com
mence par réfuter l’esthétique de Taine. Tant que 
celui-ci, se bornant à expliquer et ne prétendant point 
à juger, s'efforce à démontrer qu’aux œuvres d’art, 
non moins qu’aux espèces vivantes, s’applique la loi des 
dépendances mutuelles, et que la sculpture en Grèce, 
la peinture en Italie et dans les Pays-Bas sont des pro
duits de la race, du m ilieu  et du moment, Laforgue 
ne discute point. Si, peut-être, il n ’admet pas toutes les 
conclusions de Taine, au moins pense-t-il comme lui 
que, pour étudier l’œuvre d’art, c est la méthode expé
rimentale qu’il convient de suivre. Il fau t se restreindre 
à sentir et comprendre : La fin la plus proche de l’art 
est de nous causer un plaisir. Jouissons de ce plaisir en 
toute simplicité. C’est là l ’important. Si, en démêlant 
les causes, nous avivons notre jouissance, gardons-nous, 
du moins, de formuler nos préférences en lois. Nos 
jugements n’ont pas d’autorité pour autrui. Nous-mêmes 
en appelons. Nous passons notre vie à élever et ren
verser des idoles. " S’il nous est permis... de hasarder 
quelques vues d’ensemble, il ne faut pas espérer de 
juger, de goûter les œuvres contemporaines et du passé 
que d’une façon infinim ent éphémère, en créatu
res. "

Mais quand Taine en vient à professer que la critique 
ne doit pas se limiter à comprendre et expliquer, qu’elle 
doit aussi juger et classer, Laforgue s’insurge contre 
ce pédantisme. Il se passionne; il dispute avec véhé
mence. " M. Taine pose un principe qui assigne à cha
que œuvre un rang dans l'échelle. Encore une fois, 
un tapis est une œuvre ; une partie de notes est une 
œuvre ; un griffonnage de Rembrandt ou de Degas sont 
des œuvres. Vous voyez qu’il n ’y a plus qu’à tirer 
l’échelle. "

A quoi, en effet, peut-il servir d’assigner des rangs?
Le goût, variable selon les temps et les hommes, se 

peut-il accommoder de ces hiérarchies? Supposons, pour
tant, qu’un critique, d’intelligence assez ouverte pour 
tout comprendre, de sensibilité assez fine pour tout per
cevoir, de volonté assez ferme pour ne se laisser point 
aller à ses affinités instinctives, ait assez d’autorité sur 
nous pour nous imposer son classement. Mais ce classe

ment, il serait fort empêché de le faire. Y a-t-il une 
commune mesure pour une cathédrale, une statue, un 
paysage, une symphonie, une tragédie ? Il faudrait donc 
une " échelle " pour l’architecture, une pour la sculp
ture, une pour la peinture, une pour la musique, une 
pour les lettres. Que d’échelles à tirer, pour reprendre 
le mot de Laforgue, dont l’enjouement raille si agréa
blement la gravité de Taine. Pareille difficulté dans cha
que art. Vous êtes fondé à dire que Degas et Monet ont 
même esthétique. Vous ne pouvez, pourtant, comparer 
une « danseuse » de l’un et une « meule » de l ’autre. 
Prétendrez-vous que la tragédie est supérieure à la comé
die, celle-ci au roman, celui-ci à la poésie lyrique? Il 
n ’y a que M. Brunetière qui enseigne et peut-être croie 
qu’à perfection égale la différence des genres est une 
raison pour guinder Athalie  au-dessus de Madame 
Bovary. Sans compter que voilà bien du temps perdu 
pour l’admiration !

Afin de dresser son " échelle " , Taine considère dans 
les ouvrages de l’esprit : 1° l 'importance, 2° la bien
faisance du caractère.

Une œuvre d’art vaudrait d’autant plus que les carac
tères en sont plus généraux et permanents. Là encore 
Laforgue regimbe. Le chef-d’œuvre n’est pas nécessai
rement l’expression des " puissances souveraines de la 
nature " . Apparaissent-elles dans le Parthénon, Notre- 
Dame, les Halles centrales. Dans les merveilles des arts 
chinois et japonais, dans les tapis persans, qu’y a-t-il 
d’universel? " Les puissances souveraines de la nature 
nous ordonnent-elles de préférer un paysage stable du 
Poussin ou d’Aligny ou de Troyon à une impression qui 
a duré dix minutes dans le temps éternel par Claude 
Monet? " Aussi bien n’y a-t-il point de « paysage sta
ble « ; mais, le dessin en étant illusoire et les couleurs 
changeant d’instant en instant, une succession de pay
sages. Il n’y a même pas une aube, un crépuscule ; mais, 
dans l’aube et le crépuscule, un nombre incalculable de 
degrés, qui de la nuit nous acheminent au jour et du 
jour à la nuit. Le peintre est donc plus près de la 
vérité naturelle, qui se hâte à fixer sur sa toile l’une de 
ces phases lumineuses, si malaisément discernables. 
C’est bien plutôt en détachant de la durée un de ces 
moments, qu'on nous fera pressentir les lois perma
nentes. Si vous prenez une moyenne de ces effets suc
cessifs, le « paysage stable « étant de nécessité une syn
thèse, votre composition n’a qu’une généralité de 
convention. Vous faites de l’abstrait; vous sortez du 
réel. Dira-t-on, selon la formule de Taine, que le plus 
beau ciel sera le plus « stable » ? Ce qui nous plaît, dans 
les ciels de Constable, c’en est précisément la mobilité. 
On y sent le vent qui pousse les nuages et en fait courir 
l’ombre sur les terrains et les eaux. Le soleil, qui est 
l’objet le plus « stable » de l’univers, n’est pas pour 
" l’éphémère " poète, dont la règle est l 'Im itation de
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Notre-Dame la Lune, plus intéressant que le regard 
de la femme aimée. Une rêverie de Shelley et un sonnet 
de Baudelaire ne lui semblent pas inférieurs à un chant 
de Virgile ou à une ode de Pindare. C’est qu’en réalité 
toutes les manifestations de la force unique et incons
ciente, qui est le principe du monde, sont aux yeux du 
philosophe d’égale importance.

Prenant pour critérium la permanence et la généra
lité des caractères, Taine met la peinture dans la dépen
dance des lettres. — " Vous faites entrer dans vos 
appréciations des éléments littéraires en admirant 
les petits Flamands pour leur art de manifester l’essen
tiel d’une race et d’un siècle. " — En effet, leurs " inté
rieurs » nous intéressent par l’interprétation du clair- 
obscur et point par la signification sociale. Ils ne sont 
que par surcroit, sans préméditation, des documents 
pour l’historien. Au contraire de Taine, à qui les petits 
Hollandais agréent " parce que ce sont des bourgeois 
contents de vivre, point excentriques, point hypertro
phiés, » Laforgue estime qu’ils ont fait " de la peinture 
littéraire de bourgeois médiocres, sans génie " . La fin 
de la peinture n’est pas de prouver, mais de peindre, 
de faire vrai, de nous plaire et tout ensemble d’affiner 
notre sensibilité, d’aider, par conséquent, l’évolution 
de l’inconscient vers la conscience.

C’est par des considérations littéraires ou histori
ques que nous nous détachons du présent, le seul qui 
nous intéresse, en dehors de tout parti pris, et que nous 
préférons les monuments du passé aux œuvres de l’art 
contemporain. Celles-ci ont été conçues à notre image; 
elles portent la marque de nos goûts, de nos préjugés, 
de nos modes. Ce sont les seules dont nous puissions 
avoir une intelligence parfaite. Elles nous causent un 
plaisir immédiat. Nous ne jouissons des autres qu’après 
raisonnement. Dans cette querelle toujours renaissante 
des anciens et des modernes, notre penchant est vers 
les modernes ; il nous faut forcer notre naturel pour 
nous ranger du parti des anciens. — « Littérairement, 
avec des goûts d’historien, d’antiquaire, nous saurons 
être amoureux sincèrement d’un type de femme du 
passé, Diane chasseresse, l’Antiope, la Joconde, Marie 
la Sanguinaire, la Muse de Cortone, la Junon de la 
villa Ludovici ou Mme de Lespinasse, Mlle Aïssé, ou 
Poppée, femme de Néron; — mais telle grisette 
de Paris, telle jeune fille de salon, telle tête 
de Burne Jones, telle Parisienne de Nittis, etc., la 
jeune fille d’Orphée de Gustave Moreau, — nous fera 
seule sangloter, nous remuera jusqu’au tréfonds de nos 
entrailles, parce qu’elles sont les sœurs immédiates de 
notre éphémère, et cela avec son allure d’aujourd’hui, 
sa coiffure, sa toilette, son regard moderne. »

Selon Taine, l’artiste, peintre ou sculpteur, qui vêt 
son personnage de l’habit à la mode se restreint à 
n’exprimer qu’un caractère secondaire. Le vêtement, au

surplus, n ’est qu’un dehors et un décor; on peut l’ôter 
en un tour de main ». — « Et après ? réplique Laforgue; 
c’est un dehors : ce dehors m’importe à moi, peintre, 
autant que votre dedans, psychologue. Puis ce dehors, 
ce décor (même en notre temps submergé, paralysé par 
la confection), c’est la physionomie, le geste, le beau, 
l’intéressant de mes personnages. » — Ajoutez que ce 
costume, on peut le bien ou le mal porter. Vous y dis
cernez " d’infinies nuances selon le rang, la pose, le 
caractère individuel, l’heure, l’occupation ». Mais sur
tout, — " je  ne vois que des gens habillés ». Le 
" tour de main " ne signifie rien. — " La toilette qu’on 
ôte en un tour de main est aussi précieuse que celle 
qu’on se greffe » ; et par celle-ci Laforgue entend la 
coupe de la barbe et des cheveux, la propreté de la peau 
et des ongles, les manières et l’allure, qui sont aussi une 
toilette. Il conclut : — « Une bonne aquarelle d’Eugène 
Lami, un salon de Nittis, tous les Hollandais, un bar 
de Manet, m’intéressent autant, moi, cœur humain à 
œil d’artiste, autant qu’une fête de Véronèse ou toute 
autre œuvre où il y a plus souci du corps humain 
dans ses « caractères stables ».

Ces " caractères stables " ne se rencontrant que dans 
le nu; c’est sur la sculpture grecque, sur l’Hellène har
monieusement développé par la gymnastique que Taine 
modèle son idéal. — « Votre tort, objecte Laforgue, est 
de chercher par des voies morales, littéraires, spiritua
listes, l’idéal plastique. Et aboutissant au même résultat 
que Winkelmann, l’antique, — vous trouvez que c’est 
l’athlète de la vie grecque. Cherchez-le, au contraire, 
par les voies du plaisir de l’œil, et on arrive à voir qu’il 
n’est pas l’idéal absolu, mais relatif. Un ivoire japonais, 
une orfèvrerie de Cellini, un pied-bot de Vélasquez, la 
Bethsabé de Rembrandt, un tapis persan, un nocturne 
de Whistler, donnent un plaisir artistique à mon œil, 
en dehors de tout attrait archéologique, littéraire ou de 
rareté. » — Considéré du point de vue de la vie, conti
nuée à travers les âges et les civilisations, le chef- 
d’œuvre de la floraison hellénique n’est ni plus ni moins 
éphémère " que lé héros de noblesse morale et de per
fection physique d’une estampe de Deveria, — Byron ou 
Lamartine. L’Antinoüs n’est pas plus beau que le duc 
de Morny, la Junon de la villa Ludovici qu’une Pa
risienne d’un pastel de Nittis. Le dandysme, cette beauté 
de l’être en toilette, la correction de l’homme, l’art de 
la femme, cela avec nos visages si expressifs, n’est-il 
pas aussi intéressant, aussi solide, aussi humain, aussi 
naturel que le nu grec »?

Pour Renan, qui adopte le même idéal que Taine, le 
règne de la statuaire aurait pris fin du jour où l’on a 
cessé d’aller à demi nu. Un changement, il est vrai, s’est, 
à cette époque, produit dans la sculpture. L’histoire le 
constate; l’amateur s’en réjouit, toujours épris de nou
veauté. Mais de quel droit dites-vous que c’est une déca-
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clence? Ne suis-je pas, moi, aussi fondé à dire que c’est 
un progrès ? Décadence, progrès, que signifient ces mots 
au regard de la vie? — Certes, le nu n’est pas toute la 
sculpture. Le vêtement n’est que pour le sculpteur mal
habile un obstacle à l’interprétation des lignes, aux 
rythmes divers du mouvement. — Mais concédons que 
l’artiste doive dépouiller son personnage d’un costume 
sujet aux variations de la mode, pourquoi préférer le 
gymnaste grec au moderne adolescent amenuisé par le 
luxe et le plaisir, l’exclusif développement cérébral ? — 
“ Le nu d’une grisette déformée par le métier ou le nu 
grêle d’un Donatello n’est il pas aussi intéressant que 
celui de la Diane chasseresse?... Et les bustes des Césars 
de la décadence, si congénères des nôtres, ne sont-ils 
pas aussi intéressants que les tètes des Niobides? » — 
Remarquez combien de fois ce mot i n t é r e s s a n t  revient 
sous la plume de Laforgue. C’est que, pour lui, tout 
est là : être intéressant. Il pose ce postulat non par 
dilettantisme, mais par philosophie.

Accordons encore que le nu soit supérieur à l’habillé. 
Qu’au moins le corps humain nous soit montré au natu
rel Laforgue se demande quelles réflexions doivent faire 
les femmes devant les toiles où on les flatte, en retran
chant certains détails. — “ N’ont-elles pas honte de leur 
réalité complète et des méfiances de l’homme qui, pour 
le beau, supprime ces réalités? » — Dans un couplet où 
il donne cours à sa verve, il oppose le Saint Jean de 
Rodin, — “ des rides aux orteils, pour lui uniquement 
le travail de l’attache de l’épaule gauche et de son coude 
et du dos tel quel, muscle à muscle, sans recette, ni 
fini harmonieux, et la puissance d’attache des cuisses, 
et la cuisse droite tendue avec son gonflement énorme, 
et calé à terre avec ses pieds et non soulevé avec des 
ailes de marbre, et la poitrine sale, discrète en reflets, 
du tout pavé de fonderie, » — aux marbres convenus 
d’alentour : « Ventres sans tripes, cheveux sans sève, 
cous sans déglutition, pieds d’anges, peaux sans sueur, 
épaules sans existence, sans même le poids de l ’air, nés 
à cet âge-là, n’ayant jamais poussé, ni nés ni poussés, 
n’ayant jamais eu d’égratignures, nez inmouchables, 
bouches sans salive, fesses sans sphincters, fronts uni
quement occupés de cette idée : « Est-ce assez ça, 
hein? »

Au contraire de Taine, Laforgue est si épris du dé
tail, de l’accidentel, du contingent, du transitoire — et 
de la vérité qu’il revendique la polychromie pour la 
sculpture. Sans doute, il admet la convention du mar
bre ou du bronze monochromes, — " mais, de même 
qu’au-dessus d’une scène reproduite en gravure, je 
mets cette même scène reproduite avec toute sa vie de 
tons et de valeurs dans l’atmosphère, etc., autant je 
mets au-dessus d’un buste en marbre ou en bronze, ce 
buste, en cire, par exemple, avec les yeux bleus ou noirs, 
des lèvres rouges ou exsangues, les cheveux et la pa

rure, etc. " La sculpture grecque, dont toujours est mé
connu le réalisme, était polychrome.

Encore une raison pour n’admettre point l’idéal de 
Taine : la sculpture devient, pour lui, la somme de l’art; 
la peinture en est, au vrai, exclue. — " N’a-t-elle pas 
voix au chapitre? Et avec elle ce qu’ignore le statuaire, 
et qui est cependant toute l'optique, toute la peinture 
d’aujourd’hui et de l’avenir : outre la perspective 
linéaire et colorée, — les richesses infinies de la pers
pective atmosphérique, l’air, la physiologie des masses 
transparentes, perpétuellement ondulatoires, de l’atmos
phère, avec sa vie prodigieuse de corpuscules dissémi
nés, sympathiques ou antipathiques, à réflexion ou réfrac
tion. et les milliers d’accidents combinés de la direction 
de la lumière, du levant au couchant d’une journée. "

M é d é r ic  D u fo u r
(A suivre.)

Enquête sur l’Impressionnisme (1).

M, FERNAND KHNOPFF
Ch e r  a m i,

C’y les réponses à ton questionnaire :
1° L’Im pressionnism e est une de ces inévitables modifications 

de tendance qui se produisent périodiquem ent dans la représen
tation artistique de l ’insaisissable Nature «  aux m ultiples asp ec ts  ». 
L’Im pressionnism e s’est opposé aux excès de l ’Académisme ; tou
jou rs, la balance en tre  l ’observation directe et la stylisation 
traditionnelle.

2° Son « influence » a été « bonne » comme celle de tout 
effort sincère vers la Vérité.

3° La renom m ée de l ’Ecole belge doit à l ’Im pressionnism e les 
œ uvres les plus exquises de Heymans, le développem ent d ’artistes 
tels que R. et J. W ytsm an et sa révélation, peut-on dire, à Emile 
Claus. J ’ajoute que l ’organisation de ce Salon a été parfaite; et il 
est incroyable, vraim ent, q u ’elle ait été aussi m al com prise.

Il était im possible, en  som m e, de procéder par un classem ent 
qui ne pouvait être q u ’approxim atif et arb itraire . Il n ’y avait, 
absolum ent, q u ’à m ontrer le groupe d ’origine tel qu ’il existe 
actuellem ent à Paris.

Mais tu connais la form ule : Bien faire et laisser dire.
F e r n a n d  K h n o p f f

M . ALBERT BAERTSOEN 
M o n  c h e r  M a u s ,

Entendons-nous d ’abord  sur les mots.
L’Im pressionnism e ne désigne, à mon sens, que l ’évolution 

produite en  pein ture par l ’emploi d ’une technique nouvelle, celle 
de la division du ton, basée su r une théorie scientifique. Cette 
technique, tout au plus pressentie par Delacroix et T urner, nous

(1) Voir nos deux derniers numéros.
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a donné le groupe des Monet, des Sisley , des P issarro, des Seu
ral. Et je  no puis, par exem ple, rattacher à l ’im pressionnism e 
proprem ent d it l ’adm irable réaliste Manet dont la large technique 
procède à la fois de Hals et de Goya et dont le dessin est souvent 
souligné de bruns et de noirs opaques, très peu v ib ris tes! Je ne 
vois pas du tout ce que Rubens et Vermeer ont à voir avec l ’im 
pressionnism e... A ce compte-là, tous les gens de talent pourraient 
en être !

Cela posé, l ’Im pressionnism e n ’est évidem m ent qu ’une phase 
—  celle d ’hier —  de la constante évolution de l ’Art. Son influence 
et son im portance ne sont pas niables. Toute la production con
tem poraine en est comm e im prégnée...

Vous savez m on adm iration —  non exclusive —  pour les 
m aîtres de l ’Im pressionnism e. Cette adm iration n ’a pu que grandir 
après l ’incom parable exposition que vous venez d ’organiser à 
Bruxelles. Et je  déplore les injustes attaques dont elle est l ’ob jet.

L’Im pressionnism e, né en France, a eu, en  Belgique comme 
ailleurs, une influence étendue. D’excellents peintres de chez 
nous se sont assimilés avec bonheur la technique im pressionniste, 
sans cesser pour cela de demeurer essentiellement flamands dans 
leur expression d’art.

Presque tous nos artistes ont subi plus ou m oins celte in 
fluence qui les a débarrassés de traditions surannées, de visions 
vieillies.

De façon générale, notre a rt s’en  est trouvé vivifié.
Votre bien dévoué,

À . B a e r t s o e n

Nous publierons dimanche prochain les réponses 
de M M . A .- J .  H e y m a n s  et X . M e l l e r y .

M A U R IC E  DES O M B IA U X

M ih ien  d ’A v èn e  (1).
Plus le m ouvem ent littéraire belge va s ’accentuant et se perfec

tionnant, plus se précise son caractère national. Les écrivains de 
ce pays, qui ont crain t si longtem ps de décrire les choses, les 
êtres et les paysages de ce pays, ont enfin com pris qu ’il avait 
aussi son charm e et sa beauté, et que c’est à condition de célé
b rer ce charm e et cette beauté particulière qu ’ils peuvent donner 
à l ’a rt qu ’ils exercent la puissance et la durée que seule confère 
une originalité vraie. Il faut que chacun cultive son cham p; on ne 
décrit avec éloquence que la maison que l ’on connaît bien, le 
pays où l’on a été élevé, les hommes dont on com prend la langue 
sentim entale. Tout le reste est littérature, et ceux qui ne possèdent 
pas le sens artistique affiné, l ’a rt savant et précieux que donne 
seule une longue culture, y seront toujours inférieurs. Nos écri
vains et nos artistes ne peuvent atteindre à  la m aîtrise qu ’à force 
de sincérité.

Il faut louer la présente génération littéraire de l ’avoir senti. 
Un de ceux qui ont le m ieux pénétré cette nécessité est M. Mau
rice des Ombiaux ; il est le décriveur de la W allonie, et personne 
ne reste plus obstiném ent fidèle aux im pressions de son pays. Il en 
a m erveilleusem nt com pris le pittoresque et le sentim ent, non 
point seulem ent le pittoresque extérieur, celui qu ’on consigne

(1) Paris, F. Juven; Bruxelles, éd. de l’Association des Écrivains 
belges.

dans les guides et qui frappe les touristes, mais la pittoresque 
essentiel, celui qui se cache et se devine, celui qui se terre au 
fond des âmes.

Il est facile d ’exploiter littérairem ent les mines inépuisables de 
la poésie populaire, du folklore et de la légende. Mais le lecteur 
averti sent fort bien quand ces procédés sont artificiels. Pour tirer 
heureusem ent parti de la littérature naturelle éparse aux coteaux 
d’un pays, il faut le bien connaître, il faut que chacun des cou
plets de cette vieille chanson fasse v ibrer les intim ités profondes 
de l ’écrivain qui les reflète. Sans cela, son œ uvre n ’apparaîtra 
que verbiage vain, nous sommes fatigués de la couleur locale sui
vant le mode rom antique et nous dem andons d ’abord au pitto
resque ethnique de la sincérité. C’est ce qui fait le m érite des 
rom ans de M. des Ombiaux. Il connaît sa terre  wallonne et il 
l'aim e fidèlem ent; il en sait la langue fruste, imagée, savoureuse; 
il en connaît tous les chem ins, tous les bois, tous les clochers, 
il en partage les passions et les plaisirs, les chansons et les tris
tesses, et c’est l’âme même de son pays qui passe dans ses livres. 
Aucun de ceux-ci n’a eu ju sq u ’à présent un  parfum de terroir 
plus puissant et plus sain que M ihien d ’Avène, l ’œ uvre qui vient 
de paraître à Paris chez Juven, sous les auspices de la Société des 
Ecrivains belges. C’est un  rom an rustique extrêm em ent sim ple : 
Un innocent, un  pauvre petit coureur de route, le plus hum ble 
des gardeurs de vaches, aime une fille de ferm ier, d ’abord parce 
que seule en sa m isère elle lui fut secourable, puis parce qu’elle 
est belle, parce q u ’elle apparut à sa pauvre âme naïve et fruste 
comme une fée, comme une princesse de légende. Cet am our 
naturellem ent reste enfoui au fond du cœ ur du m isérable. Est-ce 
qu’on aime Mihien d ’Avène l ’innocent? Il ne l ’avoue pas, peut-être 
l ’ignore-t-il en  son âme obscure ju sq u ’au m om ent où la jalousie 
y jette ses lueurs som bres. Rosette, l’aimée, épouse un joyeux 
paysan, le capitaine de jeunesse. Alors le pauvre être ne se pos
sède plus et dans une révolte d ’instinct il tue son heureux rival.

Voilà M ihien d’A vène  réduit à l ’essentiel. Mais ce petit dram e 
rustique si tragique en sa sobriété nous fait pénétrer la vie intime 
et profonde d’un  village de Sambre-et-Meuse, nous fait assister à 
ses travaux et à ses fêtes, et les scènes de m œ urs q u ’il décrit ne 
sont nullem ent épinglées sur le rom an mais font corps avec lui. 
Au reste, un  des m érites principaux de M ihien d 'Avène  c’est la 
sobriété d ’une composition qui jam ais ne perd  ses lignes d irec
trices. Le dram e d ’am our garde sans cesse sa forte unité. S’il 
nous fait témoins des scènes singulières ou joyeuses de la vie 
wallonne, c’est parce que c’est bien un dram e wallon qu ’il raconte. 
Si les personnages q u ’il nous m ontre : Mihien d ’Avène, le censier 
de Fleurencham ps, sa fille Rosette, Florent, le Maitre-Jeune- 
Homme sont si vivants, si bien cam pés, c’est que M. des Ombiaux 
les a vus dans quelque cour de ferme, dans quelque cabaret de vil
lage, c 'est qu ’il leur a parlé longuem ent la langue qu’ils connais
sent, c’est q u ’il s’est ému de leurs peines et réjoui de leurs joies.

Mais le personnage même du chem ineau dom ine tout le livre, 
Dès les prem ières pages il est posé avec une singulière vigueur :

« A l ’om bre d’un peuplier ou d ’un saule, couché dans l ’herbe, 
Mihien rêvassait ou taillait un flûtiau dans une branche de sureau. 
Penché vers la m are, il regardait nager les rainettes dans l’eau 
sillonnée d ’insectes. Sur une flûte de deux sous, il jouait tous les 
airs qu 'il avait entendus et faisait danser les filles de ferm e à la 
vesprée. Un censier lui donna un vieil accordéon après lui avoir 
fait jouer des danses pendant toute la noce de sa fille : ce fut le 
plus beau jour de la vie de Mihien.

« Tous les soirs, sur le vieux banc verm oulu, devant la chau
m ière tapissée de vigne, entre Fine aux yeux rouges et chassieux, 
devenue presque aveugle, et le vieux Bechet, ankylosé par le tr a 
vail de la journée, Mihien exprim ait, en des airs chevrotants, la 
mélancolie des crépuscules, le rêve des grands bois m ystérieux, 
les cam pagnes noyées de brum es. Il jouait de vieilles romances, 
dont un passé lointain sem blait surgir. Il y en avait d ’im plorantes 
comme une prière, de douces comme une berceuse, de tristes et 
de folles. Elles p o rta ien t en elles les parfum s d ’avril, les espoirs de 
mai, d ’autres avaient la couleur des feuillages d ’autom ne. Dans 
toutes passaient, comme dans les fonds des paysages gothiques, le 
décor des vieux burgs d ’alentour, perchés sur les rocs, avec leur 
cortège de légendes héroïques et tendres. L’âme sentim entale de
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la race, des collines aux cimes capricieuses, des rochers tour
m entes, de la rivière claire et gazouil'ante, chantait avec lui. Les 
vieux l ’écoutaient religieusem ent et les yeux mi-clos sem blaient 
revivre les sentim ents de toute leur vie. Quoiqu’il eût déçu leurs 
espérances, l ’orphelin  berçait leur vieillesse d ’un charm e grave 
et m ystérieux. Les gens du ham eau qui l ’entendaient chaque soir 
en  regardant les étoiles le considéraient en quelque sorte comme 
u n  être sacré. Ils étaient troublés par l’esprit qu ’il portait en 
lu i.. .  »

Et c 'est bien en effet l ’espril ou plutôt l ’âm e obscure et tendre 
de son pays que Mihien d ’Avène porte en lui. Il prend par instant 
la valeur d ’un sym bole et le livre alors qui conte son histoire 
apparaît comme un  clair et lum ineux poème de nature et de vie.

L. Dümont-W ilden

Notes prises à la Conférence de 
M. André Gide 

sur l'Évolution du théâtre(1).
M. Gide ne veut pas traiter la question de la Synthèse des 

arts au théâtre, mais envisage l ’œ uvre d ’a rt dram atique en tant 
q u ’elle peut et doit trouver sa fin en elle-même.

Comment expliquer que tant de pièces de m érite : de Verhae
ren , de Claudel, de Henri Ghéon, de M aeterlinck, etc ., ne sont 
pas jouées, bien qu’écrites pour la scène? Elles ne « feraient pas 
d ’argent » répondent acteurs et directeurs de th éâ tre ; mais enfin, 
pourquoi ?

Les pièces à succès ne sont point celles que l’on écrit sous la 
seule hallucination d ’art, avec l ’unique souci de faire œ uvre plei
nem ent hum aine, raisonnable et belle, m ais celles q u ’inspirent 
des préoccupations sociales, patriotiques, pornographiques, 
pseudo-artistiques... Voilà ce qui touche le p u b lic ; au contraire, 
il ne peut com prendre le désintéressem ent de la beauté, il s’en 
irrite  com me d ’une im pertinence; il cherche une cause, un  motif 
de l ’œ uvre en  dehors de la beauté elle-même, une direction, une 
tendance, quelque chose dont il puisse se servir. S’il fait un suc
cès à l 'E n n em i du peuple, à M aison de poupée, c’est qu ’il y 
flaire une thèse; il restera froid devant le Canard sauvage, R us
mersholm, parce que « ça ne conclut pas et q u ’on ne com prend 
point ce que l ’auteur a voulu dire ».

Pourtant les pièces à thèses et préoccupations pratiques des 
Voltaire, des Diderot, sont m o rtes; elles m eurent, celles de Du
m as, d ’A ugier; elles m ourron t de même celles d e  Hervieu, Capus, 
de Curel m êm e...

Qu’y a-t-il donc de spécial dans ces nouvelles pièces que nous 
citions plus haut, qui « n e  se jouen t pas, ne font pas d ’argent », 
m ais sont de précieuses œ uvres d ’art?

C’est q u ’elles sont des œ uvres de réaction contre (ne disons 
pas le réalisme, m ot qui prête à trop d ’interprétations) contre
l'’épisodisme. Pourquoi Racine choisit-il des héros que nous 
regardions « d ’un  autre œ il » que les personnages qui nous 
environnent ? C’est que la distance les dépouille de tous ces 
détails épisodiques que M. Sardou aime à p laquer sur les siens, 
pour ne plus la isser que la vérité hum aine profonde sur laquelle 
l ’a r t peut œ uvrer.

Des réalistes renvoient l ’a rt à la nature. Il y a qui-proquo; 
la nature n ’en peut mais. A phrodite ne naît point d’une fécon
dation naturelle. Sans doute l ’a rt em brasse toute la nature et 
l ’étrein t :

J ’embrasse mon rival, mais c’est pour l’étouffer;
du m oins c’est pour la dépasser; et pour la dépasser, l'art s ’im 
pose une contrainte. Il ne croit pas que le cerf-volant s’élèverait 
p lus haut sans fil, ni la colom be sans l’air où ses ailes s’appuient.
II s’im posera donc des lois : les trois unités, les form es strictes du 
sonnet ou d e  la fugue, etc. L’a rt n ’aspire à la liberté naturelle que 
dans les périodes de m aladie ; vigoureux, il cherche la lutte et

(1) Salon de la Libre Esthétique, 25 mars 1904.

l ’obstacle; car l ’âm e, là aussi, vit de lutte et d ’effort. La Grèce 
proscrivit celui qui ajouta une corde à la lyre.

Mais avec l'auteur, coopèrent à l’œ uvre d ’art l'acteur et le 
spectateur.

L’acteur a, lui aussi, restrein t la part de contrainte, dim inué 
l ’espace qui sépare la scène de la salle (suppression du m asque, 
du cothurne, du costum e de convention). Dira t-on que le per
sonnage est rendu  plus exactem ent, en précisant ainsi le lieu, le 
m om ent? Nous voici loin de Goethe, qui n ’adm et point de per
sonnages historiques en poésie, mais affirme le droit du poète à 
choisir des hommes auxquels « il fait l ’honneur » d 'em prunter 
leurs noms et leurs gestes pour exprim er le m or.de qu ’il a conçu ! 
Mais l ’acteur a besoin d ’un succès im m édiat (puisque sa création 
ne dure pas); il inclinera donc fatalem ent à particulariser ce qu ’à 
voulu généraliser l ’auteur.

Le spectateur a sa p art aussi dans cette dim inution de valeur 
artistique des œ uvres de théâtre. Chose étrange! Il sem ble que 
le théâtre soit établi pour feindre les passions que l ’on n ’a pas, 
socialem ent, le d ro it d ’av o ir; les m œ urs, disait Balzac, sont l ’hy
pocrisie des nations : les passions ne sont pas supprim ées, elles 
ne sont que cachées et nous aim ons entendre parler haut à la scène 
des voix que no tre bienséance étouffe. C’est nous qui sommes les 
com édiens (hypocrite, en grec, veut d ire comédien), parce que 
nous prétendons être ce que nous ne sommes pas.

Le païen, lu i, croyait devoir être ce qu ’il é ta it; il ne se bana
lisait p as; au contraire, il poussait à bout sa nature et la réali
sait pleinem ent. Et il n ’y avait pas un  type unique d ’humanité 
dressé par la Religion comme u n  idéal exclusif. Donc, nul 
besoin d ’hyposcrisie. Le m asque était réservé pour l ’acteur.

C’est l ’inverse à notre époque. Le m asque n ’est plus su r la 
scène, mais dans la salle. Un dram e monotone, m esquin, où le 
tragique de situations rem place le tragique de caractères.

Comment aurions-nous des caractères, alors que la société 
m oderne et la religion chrétienne font tout pour les em pêcher? 
Le christianism e exalte l’hum ilité, non la grandeur d ’âme, la con
tem plation, la résignation, non l ’action Polyeucte, sans doute, 
est chrétien par certains élém ents, mais c’est l ’élém ent païen 
com battu par l’élém ent chrétien qui est dram atique. Le dernier 
acte se passe nécessairem ent dans la coulisse, en  plein ciel (de 
m êm e dans le second F aust ,  où les personnages sont décarac
térisés, n ’ont plus rien de la vie.

Peut-on rem édier à cette disette de caractères, à ce nivellem ent 
qui, certes, n ’a pas de Dieu, à cette œ uvre de désolation sur 
laquelle doit gém ir l ’homme de bien? S’agit-il d ’en revenir au 
paganism e?

Non, mais un  changem ent dans les m œ urs, dans la d istribu
tion des richesses, peut faire surgir de nouvelles formes d ’hé
roïsm e, déterm iner la formation ou plutôt la révélation de nou
velles figures de héros. Car il y avait des W erther avant W erther; 
il y a des Muichkine, des princes A ndré à Bruxelles ou à Paris. 
Mais leurs voix sont étouffées sous le m anteau des m œ urs. Le 
m onde n ’entend que ceux dont il reconnaît la voix et les formes 
neuves d ’hum anité ne p rennent pas facilem ent, à elles seules, 
conscience d ’elles-mêmes. Mais le tem ps fait sont œ uvre et bien 
des possibilités se réalisent. Ceux qui ont écrit ces œuvres de 
théâtre non jouées n ’ont p as trem blé devant cette pleine m er de 
la nature hum aine, cet océan pour lequel nous n ’avons point 
encore de cartes. Audacieusem ent, ils ont levé l’ancre.

M.

A propos de l’Impressionnisme.

Nous recevons de M. Jules du Jard in , auteur d ’une im posante 
Histoire de l ’Art flam and, la spirituelle lettre que voici :

M o n  c h e r  M a u s ,

Une polém ique a surgi à propos du Salon de la Libre E sthé
tique.

J ’avais b ien  ju ré  d e  n e  pas m e ttre  le doigt entre l ’arb re  et l ’écorce,
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de laisser à d ’au tres le soin d ’épuiser le débat. Seulem ent il me 
sem ble que les opinions s ’égarent et que, d ’une question d ’art, 
on tend à faire une question de personnes, ce que, ma foi ! je 
trouve souverainem ent pénible, peut-être en ma qualité de reclus, 
vivant de préférence soit aux confins de la ville, soit à la cam 
pagne, en peintre am oureux de son art et de littéra tu re ...

Tu me diras que, par le fait m êm e, je ne suis pas au courant de 
la question. Cependant perm ets-m oi de te com m uniquer quelques 
idées qui m ’ont été suggérées par l ’étude de l ’Art flamand que je 
fis, je  puis te l ’affirm er, sans parti pris aucun, uniquem ent p ré
occupé de rechercher la vérité; et ce qui précède te prouvera suffi
sam m ent, je pense, que je ne veux aucunem ent prendre fait et 
cause pour toi contre M. Picard, ou pour M. Picard contre toi, 
désiran t ferrailler sur le te rrain  de la discussion d ’art, terrain 
q u ’on n ’aurait jam ais dû abandonner à mon avis.

En fin de compte, la discussion dont il s ’agit peut se résum er 
en quelques lignes : d’après certains, le nationalism e dans l ’art 
est u n  dogme inattaquable; il faut faire prévaloir l ’Art flamand 
sur l ’art exotique; et m alheur à celui qui, en prônant l ’art étran
ger, fait du tort à la situation m atérielle de nos artistes.

Je veux bien adm ettre celte thèse, étant Flam and de naissance, 
fier du passé artistique de ses ancêtres e t au surplus hum anita- 
riste , désireux de voir régner su r terre  l'âge d 'o r au point de vue 
intellectuel et m a té rie l! ... Mais je  dem ande qu’on m ’explique 
tout d ’abord ce qu ’on entend par « Art flamand » et com ment on 
va s’y prendre  pour que tous les artistes —  surtout ceux qui ont 
du talent ! —  parviennent à vivre du produit de leur a r t...

Toute plaisanterie à part, les chefs-d’œ uvre que nous ont 
légués nos prédécesseurs flam ands, lo rsq u ’on les étudie en les 
g roupant par époques, ont sans doute des qualités com munes 
générées par la race, mais ils sont si dissem blables que, pour peu 
que celui qui les regarde ne soit pas tou t à fait au courant de 
l ’histoire de notre art pictural, ce quelqu’un se trom pera et croira 
aisém ent qu ’un  tableau de Jean Van Evck n ’est pas du même 
te rro ir que celui d ’un  Michel Coxie, que celui d ’un Rubens, que 
celui d ’un Van Brée, que celui d ’un  W appers, que celui d ’un 
Alfred Stevens, que celui d 'u n  Heymans, que celui d ’un Stob- 
baerts, que celui d’u n ...

Alors quoi? Où est-elle, l'œ uvre  d ’art vraim ent flamande, celle 
qu ’il faut p rendre  pour type de « l ’Art flamand? »

C’est assez p ru d ’hom m esque ce que je  viens d ’écrire, n ’est-ce- 
pas? Mais voilà-t-il pas qu’on pose cet axiome : « En dehors de 
l ’Art flamand pas de salut ! » Et, dès lors, je désire qu ’on 
m ’éclaire, car je  ne voudrais pas q u ’on pût dire que je  suis un  
tardigrade.

C’est p ru d ’homme encore d ’affirmer que l ’a rt de chaque artiste 
est le produit d ’un m ilieu et, en conséquence, qui expliquera 
com m ent il faut déterm iner l ’influence exactement dosée q u ’ont eu 
les uns sur les autres les artistes à toutes les époques?

Je m e souviens qu’une des rares fois que j ’exposai quelques- 
unes de m es pein tures, un  de nos grands artistes flamands me dit 
textuellem ent, devant un portrait de jeune fille en rose : « Ce 
n ’est pas de l’Art flamand; cela rappelle les tons, les raffinements 
d ’Alfred Stevens. » E t ce m aître que j ’estim e, faisant lui de l ’Art 
flam and en sens inverse, brulalem ent, en  pleine pâte, dans des 
tonalités b runes, ce m aître, dis-je, quoique flatteur il fut pour 
m oi, exprim a une contre-vérité explicable par ce fait que l 'A r t  
flamand d ’Alfred Stevens est émané de m ilieux élégants, tandis 
que le sien est résulté de l ’observation des étables des environs 
d ’Anvers et de Bruxelles.

—  « Fut-il F lam and, Courbet », dem andai-je?
—  « A ssurém ent, non! » répondit-il.
Et cependan t...
Mais que vais-je d iscuter ici-même? Si je  m e rappelle bien, 

Courbet écrivit une espèce de catéchism e du peintre flam and, lui 
pein tre  français. Ce catéchism e fut repris par Louis Dubois — 
tiens ! —  E t je  donne ma tête à couper si Louis Dubois, et après 
lu i nom bre d ’autres Flam ands, n ’ont pas eu comme père nourri
cier le m aître d’Ornans.

Mon cher Maus, on te reproche d ’avoir organisé une exposition 
des Im pressionnistes français à l’exclusion des Belges, sauf notre 
ami Théo Van Rysselberghe.

Vraiment, tu as eu to rt d ’organiser 'u n e  exposition d ’im pres
sionnistes; tu aurais dû exposer toutes les œ uvres faites depuis le 
commencem ent des siècles pour donner une idée des recherches 
des peintres de la lum ière, car tous ceux qui ont peint ont 
cherché à peindre la Lumière —  ce mot avec un  grand L. 
s. t. p. !

Cependant, c’est drôle! Cette lettre écrite à bâtons rom pus me 
conduit à dem ander encore qu’on définisse plus justem ent le mot 
« Im pressionnism e », comme je  dem andais tantôt une définition 
de ce qu ’on doit entendre exactement par « Art flamand! » Et ma 
conclusion est que M. Picard et toi vous ôtes les meilleurs amis 
du m onde, deux esthètes qui avez rendu de grands services aux 
artistes belges en général et aux artistes peintres en particulier. 
Que tous ir.es confrères fassent comme moi un  examen de cons
cience (aux approches de Pâques, c’est de saison !) et ils confes
seront — qu’ils soient réalistes, naturalistes, im pressionnistes, 
pointillistes, virgulistes, bâtonnistes, nationalistes, sim ples fu
m istes, cléricaux, libéraux, socialistes, sémites ou antisém ites, 
protectionnistes ou libre échangistes, spiritualistes ou m atéria
listes, déistes ou athées, enfin n ’im porte quoi, — ils confesseront 
q u ’on ne sait pas si la prem ière poule est sortie du prem ier œuf, 
ou si le prem ier œ uf est sorti de la prem ière poule, pas plus 
qu ’on ne sait, m algré les discussions de l ’Ecole scolastique et 
l ’enseignem ent de saint Thomas d ’Aquin sur la corporéité ou 
l ’incorporéité des anges, si les anges (il ne s ’agit pas des femmes 
de nos rêves) ont un corps ou n en ; et, pardieu! que tous les 
peintres contem porains —  comme les peintres anciens le furent 
— sont des produits de leur milieu.

Tout cordialem ent ton
J u i .e s  d u  J a r d in

C H R O N IQ U E  M U SIC A L E

M. Sylvain Dupuis nous a offert la prim eur de deux sym pho
nies, l ’une de M. F. Rasse que plusieurs compositions orchestrales 
ont mis en vedette, indépendam m ent du Prix de Rome qui lui fut 
décerné récem m ent ; l ’autre de M. Paul Dukas, l ’auteur de 
VApprenti sorcier, de la Sonate pour piano, des Variations sur 
un  thème de J.-Pli. Rameau.

A vrai dire, l ’œ uvre de M. Rasse, qui un it à un  m étier sû r une 
inspiration m élodique agréable, est plutôt une suite d ’orchestre 
qu’une symphonie dans le sens classique du terme. L 'auteur l’a 
baptisée Fantaisie symphonie, m arquant ainsi son intention de ne 
pas s ’astreindre h un plan rigoureux. Il se sert habilem ent des 
ressources de l ’orchestre et varie avec agrém ent les tim bres divers 
par lesquels s’exprim e sa pensée m usicale, toujours claire et d is
tinguée. Le prem ier mouvement, dont l ’idée principale, d ’un 
charm e idyllique, est exposée par le hautbois, développée par le 
quatuor et ram enée par le cor anglais, est particulièrem ent bien 
venu. L’écriture élégante de V Andante, la vivacité spirituelle du 
Scherzo, que couronne un final un peu écourté, ont valu au jeune 
com positeur un  succès flatteur.

La Sym phonie de M. Paul Dukas est de plus large envergure, 
de style plus ferm e et plus personnel. D’une forme purem ent 
classique, elle se développe am plem ent en trois parties adm ira
blem ent équilibrées, un  A llegro , un A ndan te  et un  F ina l  d ’a l
lures rapides, dans lesquelles un  travail polyphonique serré est 
mis au service d ’une inspiration soutenue.

Les ascendants spirituels de M. Dukas sont incontestablem ent 
Reethoven et César Franck, qui lui ont transm is la netteté d 'expo
sition, la carru re de rythm es, la sobriété de m odulations et de 
développem ents qui caractérisent leur génie. Comme eux, M. Dukas 
puise dans les idées m ères sur lesquelles repose son œ uvre les 
éléments d ’un travail sym phonique dont toutes les parties s’en 
chaînent logiquem ent. Ces idées elles-mêmes ont entre elles des 
liens étroits de parenté qui donnent à l ’ensem ble une rem arqua
ble unité. On ne peut im aginer cerveau plus lucide, volonté créa
trice plus droite. Nous sommes ici en présence d ’une œ uvre solide
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et puissante qui atteste, avec les sym phonies de César Franck, 
d ’E rnest Chausson, de Vincent d ’Indy, d ’Albéric Magnard, de Ro
partz et de Witkowsky, l'épanouissem ent d ’une form e musicale 
dont l ’école allem ande sem bla ju sq u ’ici avoir le m onopole exclusif.

Peut-être la symphonie de M. Dukas n ’a-t-elle pas été com prise 
par tous dans sa haute signification. Des œ uvres aussi complexes 
ne peuvent guère être em brassées et pénétrées dès leur prem ière 
audition. Leur interprétation , quelles que soient la com préhension 
et la volonté initiatrice du chef d 'orchestre , se ressen t d ’ailleurs 
forcém ent de leur nouveauté elle-m êm e, de leur im prévu et de 
leur polyphonie com pliquée. Si M. Dupuis arriva à en donner une 
exécution satisfaisante, encore faut-il reconnaître qu ’il pourra, s’il 
en rep rend  un  jo u r l ’étude pour la perfectionner, en  éclairer 
davantage les différents plans, les m ieux équilibrer afin de m ettre 
m ieux encore en  relief les élém ents qui tour à  tour requièrent 
l ’attention.

Le restant du program m e, que clôturait la brillante et rom anti
que ouverture de Gwendoline, était rem pli par un  pianiste nou
veau venu, M. J. Hofm ann, qui joua avec un  talent sérieux, sobre 
et correct le Concerto en ré m ineur  de Rubinstein, m usique 
surannée, d ’in térê t purem ent pianistique, et quelques pièces de 
Chopin.

La quatrièm e et dernière audition de la  Libre Esthétique fit 
connaître au public, joué par M. A lbert Zimmer et ses excellents 
partenaires, le Quatuor à cordes inédit de M. Albéric Magnard exé
cuté trois jou rs avant pour la prem ière fois à la Société Nationale : 
œ uvre considérable, d ’une écriture personnelle et neuve dans 
sa form e classique, et dont une seule audition ne suffit guère à 
apprécier l’in térê t. Nos lecteurs en trouveront une analyse som 
m aire dans la chronique de notre correspondant parisien.

En prem ière audition égalem ent, M. Emile Bosquet, dont la 
m aîtrise s’affirme de plus en plus, révéla D eux nocturnes pour 
piano de M. Th. Ysaye : pages exquises dans lesquelles s’affir
m ent, avec des raffinem ents d ’harm onies inédites, une sensibilité 
très particulière et un  sentim ent m élodique personnel.

Enfin Mme J. Bathori chanta d ’une voix délicieuse, en s ’accom 
pagnant elle-même au piano, les trois Chansons de B ilitis  qui 
synthétisent l’im pressionnism e subtil de l ’autour de Pelléas et Mé- 
lisande, et les soli de la Légende de Sainte Cécile d ’E rnest Chaus
son, dont u n  chœ ur de voix de femmes discipliné par M. Emile 
Doehaerd e t un  orchestre d ’instrum ents à cordes in terprétèren t avec 
un  sentim ent artistique très 'apprécié les fragm ents principaux. 
L’inspiration  élevée, le sentim ent poétique du com posileur d’A r -  
thus pénètrent cette œ uvre de jeunesse qui reçu t du public, comme 
lo rsqu’elle fut chantée pour la p rem ière fois il y a dix ans par 
Mme Georgette Leblane, le p lus sym pathique accueil.

E rnest Chausson triom pha une fois de plus, le lendem ain, à la 
séance que lui consacrèrent Mme J. Bathori et M. Engel. Ils firent 
applaudir l’un et l ’au tre  les plus belles des pièces vocales du 
m aître, parm i lesquelles la Caravane, p our ténor et orchestre, 
d ’une im pressionnante signification pittoresque, le Poème de 
l'amour et de la mer, les com m entaires délicats des poèmes de 
M auclair, de V erlaine, de Bouchor, e tc., pour finir par la « Chanson 
d’Ariel » de la Tempête chantée sans accom pagnem ent par 
Mme Bathori, —  et si jolim ent q u ’elle fut bissée.

L’a rt nuancé et com préhensif des deux interprètes fit revivre 
ces inspirations charm antes d ’un  m usicien dont on apprécie de 
p lus en p lus la haute personnalité.

O. M.

Le quatrièm e concert de M. Barat (qu’il faut louer de son heu
reuse initiative), était consacré au x  œ uvres de Victor Vreuls.

Parm i nos jeunes m usiciens d 'avenir, M. Vreuls est assurém ent 
l ’un  de ceux qui ont le plus riche tem péram ent : tout ce que M. B a
rat et ses collaborateurs, Mlle Delliez, MM. Chiafitelli e t Wolff,

nous ont présenté de lui, déborde de vie, d ’exubérance, de sève : 
il y a dans ces œ uvres quelque chose de fort, qui su rprend  et 
subjugué. Mais ce qui m anque, c’est ce bel équilibre, cette har
m onie totale, qui fait que l ’œ uvre apparaît, m algré ses com plica
tions techniques, comme nim bée d ’une auréole de clarté qui la 
rend indiscutabe.

L’ensem ble des œ uvres de M. Vreuls que nous avons entendues 
nous fait penser à de m erveilleuses étoffes dont le propre inven
teur aurait fait un  vêtem ent m oins beau que les étoffes elles- 
m êm es. C’est surtout vrai pour la m usique vocale : l e n° 1 du 
Triptyque pour chant et orchestre (réduit au piano), paroles de Ver
laine [ I l  pleure dans mon cœur...) et J 'a i  reposé mon âme (poésie 
de Stuart Merrill) sont des exem ples frappants à ce point de vue - 
dans chacune de ces m élodies, le chant et surtout l'accom pagne: 
m ent dépassent en  quelque sorte le poème, l ’écrasent sous un déve
loppem ent m usical trop abondant, trop tum ultueux.

Verlaine veut tant de sim plicité! Voyez l’in terpréta tion  si adé
quate que Fauré a donné de : I l  pleure dans mon cœur ..

Nous aim ons beaucoup m ieux les œ uvres purem ent in strum en
tales de M. Vreuls, surtout le Trio  en ré m ineur et la Sonate pour 
piano et violon : cela est plein de prom esses, cela est vigoureux 
et jeune à o u trance ... cela sent la bataille et il y de l'am our, beau 
coup d ’am our là-dedans.

Les exécutions furen t m i-consciencieuses, u n  peu âpres peut- 
être de la part des cordes. Mlle Delhez gagnerait à chanter m oins 
de la gorge et à alléger sa diction.

Ch . V.

A huitaine nos chroniques musicales d'Anvers, 
de Gand et de Liège.

S IE N N E
C o n fé re n c e  d e  M . E r n e s t  V e r l a n t .

M. V erlant, d irecteur des Beaux-Arts, a donné sam edi dernier, 
à l ’Institu t d ’art et d ’archéologie, une très intéressante conférence 
su r Sienne. Après avoir brièvem ent rappelé les traits principaux 
de l ’histoire de celte petite république italienne, M. Verlant s’est 
fait le cicerone de ses auditeurs à travers l ’antique cité, caracté
risan t les m onum ents, décrivant les places et les rues, insistant 
particulièrem ent sur les m erveilles du duomo, sa décoration m u
rale, son pavem ent et cette si célèbre chaire de vérité dont nous 
possédons u n  m oulage au Musée des échanges. Puis, s ’appuyant 
su r  les dernières recherches de la critique, le conférencier a fait 
l ’historique de l ’École de peinture siennoise, s’affranchissant la 
prem ière, avant Cimabue, des canons de l ’a rt byzantin, mais 
s’im m obilisant bientôt dans une stagnation m ortelle. Il nous a 
m ontré les plus belles œ uvres de cette école, qui va de Duccio, 
Simone di Martino, Taddeo di Bartolo, des Lorenzetti au P in tu 
ricchio et au Sodoma, en passant par Matheo di Giovanni et Sano 
di Pietro.

Cette conférence très docum entée, très objective et vraim ent 
bien dite, était accompagnée de projections lum ineuses qui en 
atténuaient ce qu’elle pouvait p résen ter de quelque peu aride.

A. D.

L A  M U S IQ U E  A  PARIS
C oncerts de la  S o c ié té  N a tio n a le .

Le concert d ’orchestre du  14 m ars com prenait sept œ uvres, 
toutes nouvelles. Voici quelques notes rapides su r chacune 
d ’elles :

Prélude pour un drame, par Mme D ucourau. — Belle tenue, du
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mouvem ent et de la couleur. La coutum e se répand de ne pas 
indiquer le « sujet » des préludes dram atiques; les com positeurs 
sont probablem ent désireux de voir juger de telles œ uvres au 
point de vue strictem ent m usical. Le prélude de Mme Ducourau 
supporte très bien une telle épreuve.

L 'a igu  bruissement (Leconte de Lisle) par M. Henri Mulet. —  
Pas beaucoup d ’originalité, d ’expression guère davantage. P ro 
sodie douteuse. Texte beaucoup trop long pour com porter une 
réalisation musicale.

Symphonie en m i  de M. Marcel Labey. —  Beaucoup de ces 
qualités solides que l ’on connaissait déjà au jeune com positeur, 
de l ’acquis, de la variété, avec, en plus, une liberté de talent que 
ne décelaient pas encore aussi nettem ent ses œ uvres précédentes. 
Les thèm es ont du caractère. L 'écriture est en général très pleine, 
trop peut-être par endroits. Le mouvem ent lent, plein d 'expres
sion, m érite d ’être spécialem ent signalé. En résum é, c’est la une 
œ uvre infinim ent intéressante, qu ’il faudrait bien connaître pour 
en  parler à loisir.

Nocturne  pour piano et orchestre, de M. Jean H uré. —  Il pa
rait, d ’après le program m e, que ce N octurne  contient une infi
nité de choses; soit. Je n ’y ai guère vu (ou entendu) au tre  chose 
que du bruit, du  clinquant instrum ental, m algré la notice qui me 
prom ettait tout autre chose.

D eux pièces pour orchestre de M. Ingelbrecht. —  De jolies 
im pressions, un  peu bien m enues; pas assez de ligne. Ecriture 
distinguée, qui n ’est dépourvue ni de simplicité ni de charm e; 
m ais comme l’auteur doit aim er M. Debussy!

N o x  (Leconte de Lisle) de M. E. Lacroix. —  Gris et lourd  
comme un exercice d ’harm onie. Pas une nuance, pas un élan. 
Mme Georges Marty s’acquitta consciencieusem ent de l’in te rp réta
tion.

Suite bretonne (fragm ents) de M. Ladm irault. —  C’est une 
Bretagne assez inusitée que celle évoquée par ces deux pièces. 
M. Lam iraultne s’est point attaché à rendre la couleur som bre de 
l ’atm osphère d ’Armor. Au fait, cela est-il bien b reton? En tous 
cas, il y a des qualités intéressantes dans cette P antom ine  et dans 
ce Scherzo; des influences aussi, ou plu tô t une influence, tou 
jou rs celle de l ’auteur de Pelléas.

Pour clôturer ces très insuffisantes notes, j ’ajouterai que le 
public a accueilli avec un presque égal enthousiasm e les diverses 
œ uvres ci-dessus énum érées.

C o n c e r t  d u  19 m a r s . —  D’une seule audition du Quatuor à 
cordes de M. Magnard il est bien difficile de recueillir des im 
pressions bien nettes. L 'œ uvre est touffue, donne presque de 
bout en bout l’im pression d 'u n e  tension extrêm e. Dans le p re
m ier m ouvem ent, intitulé Sonate et où alternan t assez rég u liè re 
m ent des périodes d ’agitation et des périodes de calm e(je suis bien 
en peine d’en expliquer avec plus de précision la structure), les 
quatre instrum ents agissent sans presque jam ais com pter de pause. 
La polyphonie est des plus com plexes, évidem m ent fort in téres
sante, mais je ne suis pas bien sûr q u ’il n ’y en ait pas trop. Ainsi, 
après le début du deuxièm e m ouvem ent (Sérénade), pittoresque et 
chaud, plein de couleur et d ’une écriture tout à fait séduisante, 
voilà qu ’intervient une fugue des plus drues, dont les entrées 
successives m ’ont produit une im pression tout autre que celle 
du d it début. Le troisièm e mouvem ent (Chant funèbre) est d ’une 
belle ligne et ingénieusem ent travaillé: j ’y ai noté d’am usants 
dessins d ’accompagnement dont les volutes entouren t, sans jamais 
le cacher, un  chant large et soutenu; le tout est d ’un  très heu
reux effet, comme d 'ailleurs l’enchevêtrem ent du finale (Danses).

Il m ’est im possible de form uler une appréciation de l ’œ uvre; 
elle décèle, cela est évident, un  sûr talent et, m algré la difficulté 
q u ’il y avait à en suivre la ligne d 'ensem ble, elle m 'a paru d ’un 
in térêt soutenu. Le program m e se com plétait par un quatuor vocal 
de M. Landormy Dans le ciel clair, élégam m ent écrit et d ’un 
joli effet, d ’une Sonate (violoncelle et piano) de M. Jem ain, 
d ’écriture académ ique et sans laideur, et enfin de la Suite 
basque de M. Charles Bordes

M.-D. Ca l v o c o r e s s i

La Belgique contemporaine.

On nous annonce pour jeudi 31 m ars l ’apparition d ’une 
im portante revue : L a  Belgique contemporaine.

Au m om ent où le développem ent de l ’activité, dans tous les 
dom aines, sem ble vouloir préparer à notre pays une ère nouvelle 
de prospérité, elle constitue un  organe qui avait m anqué à l ’affir
m ation de nos efforts. Dégagée de toute préoccupation politique, 
la revue s’occupera de l ’expansion de la Belgique au dehors et 
des grandes questions qui in téressent l ’avenir de la nation. Tout 
en  donnant une grande place aux problèm es économiques, elle se 
propose d’apporter à notre mouvem ent littéraire une critique 
fondée su r les méthodes positives qui ont renouvelé la pensée 
m oderne. Des efforts, ju sq u ’ici dispersés, s ’y trouveront réun is; 
ils s’affirmeront ainsi dans une action nouvelle et qui pourra être 
féconde.

La nouvelle revue se présente avec un  comité de patronage 
dans lequel nous relevons les noms de MM. Jules Lejeune, m inis
tre  d ’État; Emile De Mot, sénateur, bourgm estre de Bruxelles; Jan 
van Ryswyck, député, bourgm estre d ’Anvers; Braun, député, 
bourgm estre de Gand; Kleyer, bourgm estre de Liège; Verlant, 
directeur des Beaux Arts ; Camille Lem onnier; Maurice Maeterlinck; 
Octave Maus; Constantin Meunier et Emile Verhaeren.

La Belgique contemporaine sera dirigée par MM. Eugène Baie et 
Raphaël Petrucci.

Vente de la collection Edmond Picard.
Voici les prix principaux atteints par cette vente, qui a eu lieu 

hier sous la direction de MM. Le Roy :
T a b l e a u x  m o d e r n e s . A. Verwée, Bétail en prairie au bord de 

l’Escaut, 8,000 fr. — T h .  Baron, Rochers de Frêne, 4 ,000 ; L a  
Charrette , 1 ,3 0 0 ; Dordrecht, 600; Canal (Hollande), 500 ; 
B ruyère sur la M éhaigne, 450 ; M oulin (Hollande), 440 ; Cam 

pine, 4 1 0 ; Ancienne rue des Renards, 400 ; Vallon du Roua, 
310; L 'E iffe l, 280. —  L. Artan, Ostende, 1800. —  E. Agnees
sens, L a  Frileuse, 510 ; A u  Théâtre, 5 0 0 ; Féline la Javanaise, 
220. —  H. Boulenger, L e  B arrage de W aulsort, 500 ; L e  Ravin  
du Colebi, 350. — L. Dubois, Le Marécage, 810; L a  M er du 
N ord, 680 ; M arée montante, 470 ; L a  Dame à la robe japonaise, 
360. —  A.-J. Heymans, Les Saules à Genck, 1 .450. — E. Laer
m ans, L e  Sentier, 1 ,500 . —  II. Leys, L a  Famille Pallavicini, 
480. —  E. Sacré, Fem m e à l ’éventail. 360. —  E. Sm its, L a  
Lettre à Métella, 760; L a  Lecture, 34 0 ; Femm e en robe verte, 
300. —  Van Rysselberghe, Mandoliniste, 430.

Corot, Paysage en Provence, 820 —  Courbet, H iver, 525 ; 
Château de Chilon, 500. — Gervex, L ’aune et N ym phe, 320. — 
Goya, L a  Course de taureaux, 2 ,1 0 0 ; M aison de fous, 2 ,000 . — 
Isabey, P ortrait de George Sand, 3 ,000. —  A. Scheffer, P resta
tion de serment de Louis-Philippe, 500. —  Seurat. M arine, 500.

T a b l e a u x  a n c ie n s  : Jordaens, Idylle flamande, 4 ,000.
A q u a r e l l e s , d e s s i n s ,  e t c . : Ch. Courbet. P ortrait de P rou 

dhon sur son lit de mort, 300. — H. Daum ier, Avocats, 260. —  
F. Khnopff, L a  Tentation de saint Antoine, 460. — F. Rops, 
L a Femme au faune. 575 ; L a  Dame à lu fourrure, 460 ; Femme 
à la toilette, 280. —  Toorop, Soirée paisible, 570.

Le total des enchères est de 49,229 francs pour les tableaux, 
de 7,449 francs pour les aquarelles et dessins, soit ensemble 
56,678 francs.

Memento des Expositions.

A r r a s . —  Exposition du N ord de la France. 15 mai-4 octo
bre 1904. Réservée aux artistes de l ’Aisne, du Nord, de l ’Oise, 
du Pas-de-Calais et de la Somme. Section d ’art décoratif ouverte 
à tous les artistes français. Dépôt à Paris chez Robinot, 32, rue
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de Maubeuge, 25 m ars; envois directs, 1er- 15 avril. R enseigne
m ents : M . N .  B auvin , président du Comité exécutif, A rra s .

D i e p p e . —  Société des A m is  des A r ts .  16 juillet-26 sep 
tem bre. Envoi des notices avant le 20 ju in  à M. G. Cahen. Dépôt 
à Paris (20 ju in - ler juillet) chez M. Pottier, 14, rue Gaillon.

P a r i s . — Salon de 1904 (Société des A rtistes français). 1er mai- 
30 ju in . Envois : P ein ture , 15-20 m ars; hors concours, 4  avril. 
Sculpture , 13-15 avril ; (bustes, m édaillons, statuettes, etc, 
1-2 avril); hors concours, 25 avril. Objets d 'art, 16-17 avril, 
Architecture, 4-5 avril. Gravure et lithographie, 31 mars- 
1er avril. A r ts  décoratifs, 14-15 avril.

I d . —  Salon de 1904 (Société nationale des B eaux-A rts) 
16 avril-30 ju in . Envois: Peinture et gravure, 8-9 m ars; associés, 
25-26 m ars; sociétaires, l er-2 avril. Sculpture, architecture, objets 
d ’art, 18-19 m ars; associés, 28-29 m ars ; sociétaires, 30-31 m ars.

I d . —  Exposition des Prim itifs français (Pavillon de Marsan et 
B ibliothèque nationale) 1er avril-31 juillet. Renseignem ents : 
M . Bouchot, à la Bibliothèque nationale, P a ris.

I d . —  Exposition in ternationale de lithographie (Serres de la 
ville de Paris). Avril. Renseignem ents : M . V. M orlot, secrétaire 
général, rue E rn est Renan, 14, P aris  ( X V e).

T u n i s . —  Société tunisienne des A m is  des A r ts .  20 avril- 
20 mai. Délai d ’envoi : 10 avril. Renseignem ents : M . A .  B ré fort, 
commissaire général, rue H annon, 3, Tunis.

I d . —  Société des B eaux-arts  (Palais des Sociétés françaises). 
6-19 avril. Délai d ’envoi : 2 avril. Gratuité de transport p our les 
associés dont l ’envoi par colis postal n ’excède pas 10 kilogs. R en
seignem ents : M . P .  P roust, commissaire général, rue A bd-et- 
Oïheb, 64, Tunis.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

L’État vient de d ’acquérir pour le Musée de Bruxelles la P ro 
menade de M. Van Rysselberghe exposée au Salon de la Libre  
Esthétique.

Une au tre œ uvre du m êm e artiste à été acquise hier, pour le 
Musée, à la vente Edm ond Picard : le Portrait du pein tre Dario 
de Regoyos, catalogué sous le n° 66, Mandoliniste.

Ont été acquis en outre pour le Musée, à  la m êm e vente, le 
Guillotiné de Géricault (n° 38), le Barrage de W aulsort d ’Hip
polyte Boulenger (n° 18), la Fem m e à l'éventail d ’Em ile Sacré 
(n° 52), la L ettre  à M étella d ’Eugène Smits (n° 60) et un  dessin 
de X. Mellery, Enterrem ent à l ’île de M arken  (n° 86).

Au nom bre des artistes et am ateurs d ’art qui ont fait, la semaine 
dern iè re , le voyage de Bruxelles pour v isiter le Salon des peintres 
im pressionnistes, on nous signale M. von Tschudi, d irecteur des 
Musées im périaux de Berlin, le peintre Toorop, M. Charles Henry, 
l’au teur des travaux qui ont servi de base aux recherches des 
néo-im pressionnistes, le comte Kessler, le peintre Paul Baum et 
le  baron de Bodenhausen, venus de Berlin, M. Henri Van de 
Velde, de W eimar, M. Edw ard Speyer, de Londres, M. Carl Peter
sen, de Copenhague, Mlle S. De Sw art, d ’A m sterdam , etc.

M. von Tschudi, que nous avons rencontré au  Salon, nous à 
exprim é sa vive adm iration pour l ’im portant ensem ble de toiles 
im pressionnistes réuni au Musée. C’est, on le sait, grâce à son 
initiative éclairée que le Musée de Berlin possède des œ uvres de 
Manet, Claude Monet, P issarro, Degas et Cézanne.

Il vient d ’acquérir, pour les faire adm ettre quand l’évolution 
du goût sera p lus complète, des toiles de Van Gogh, d e  Vuillard, 
de Cross, etc.

M. von Tschudi nous racontait qu ’il avait, il y a quelques 
années, lors d ’une exposition faite à Berlin par M. Van R yssel
berghe, fait transporter au Musée la grande toile de celui-ci, 
L 'H eure  embrasée, qui figura en 1898 au Salon de la Libre E s thé
tihue, afin de com parer avec les tableaux de l ’Ecole allem ande 
une œ uvre peinte selon la technique im pressionniste.

Nul chauvinism e germ anique ne protesta contre cette expé
rience, que personne ne considéra comme un attentat contre l ’a rt 
national.

L’Exposition des Peintres im pressionnistes organisée par la 
Libre Esthétique au Musée Moderne sera irrévocablem ent close 
m ardi prochain, à 5 heures.

Aujourd’hui dim anche s’ouvrira, à une heure, dans la Galerie 
royale (rue Royale, 198), une exposition d ’œ uvres de Jan Van 
Beers au profit de l 'Assistance par le travail, œ uvre placée sous la 
présence de M. De Mot. L’exposition, qui durera ju sq u ’au 10 avril, 
com prendra deux séries, l ’une de tableaux de genre, l’autre de 
paysages.

Demain soir, à 8 h. 1/2, concert de Mlle A. M olander avec le 
concours de M. A. de Greef (Salle Ravenstein).

A la mêm e heure, quatrièm e séance de sonates par MM. Bos
quet et Chaum ont (Salle E rard).

Mardi, à 8 heures, au Nouveau Théâtre (passage du Nord), 
concert du Cercle sym phonique Crescendo, sous la direction de 
M. L. Poliet, avec le concours de Mlles Carlhant et. Cholet, de 
MM. Jhek et L. Bouserez.

Mercredi prochain, à 8 h. 1/2. à la Grande-Harm onie, deuxièm e 
concert Criekboom consacré à Beethoven avec le concours de 
MM. Edouard R isler, M. Criekboom et J. Jacob. (Trio en  si bémol, 
Sonate op. III, Romances en  sol et en fa , Sonate à Kreutzer).

A l ’Ecole de m usique et de déclam ation d ’Ixelles, M. Franz 
Mahutte fera m ercredi prochain, à 8 heures, une conférence sur 
« La Chronique ».

Mme E. Armand-Coppine donnera le m ardi 26 avril, à 1 h. 1/2 
précise, au théâtre des Galeries, par invitation, l’audition annuelle 
des élèves de son cours particulier de chant et de déclam ation 
lyrique. Les élèves se p roduiron t dans des scènes d ’opéras et 
d ’opéras com iques, en  costum es et avec décors.

Lundi 18 avril prochain, à la salle Le Roy, 6. rue du Grand- 
Cerf, à 8 h. 1/2 du soir, soirée m usicale donnée par Mlle Irm a 
H ustin, pianiste, avec le concours de MM. F. Bouserez, violoncel
liste , J. Sevenants, p ianiste, et Gaston Dupuis, ténor.

Dans sa livraison de m ars, la revue illustrée K unst und Deko
ration (W eim ar, Alex. Koch) reproduit, com mentées par un texte 
de M. Octave Maus, les œ uvres de MM. E. Laerm ans, M. W age
m ans, V. Rousseau, G. Devreese, Ph. W olfers et de Mme H. De 
R udder exposées au Salon triennal.

La M utualité artistique s ’est réunie en  assem blée générale 
au Cercle artistique et littéraire.

Cette association se com pose actuellem ent de cent vingt m em 
bres effectifs, possédant tous une inscrip tion  à la Caisse de 
retraite . Outre les avantages accordés aux affiliés par les pouvoirs 
publics, la Mutualité artistique a réussi, pendant ses quatre 
années d’existence, à réaliser de très beaux bénéfices qui lu i ont 
perm is d ’accorder à chacun de ses m em bres une subvention 
représen tan t 136 p . c. du m ontant des cotisations payées respec
tivem ent par chacun d ’eux.

Ces subventions ainsi que le m ontan t intégral des cotisations 
ont été versés à la Caisse de retraite au com pte individuel de 
chaque in téressé, pour concourir à l ’acquisition d ’une pension à 
un  âge déterm iné.

Il y a lieu de se féliciter d ’un  tel résu lta t et d ’engager vivement 
tous les artistes belges à réclam er leur inscription comme m em 
bres effectifs de la M utua lité  artistique. Les dem andes d ’adhésion 
sont reçues au  Secrétariat, 17, rue  du Midi, à Bruxelles.

F orm a , tel est le titre d ’une très artistique revue illustrée p u 
bliée sous la direction de M. M. Utrillo à Barcelone, où décidé
m ent sonne le réveil.
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« En présentant la Forme,, telle que la comprennent les 
Espagnols, à leurs compatriotes et aux étrangers, nous laissons le fonds, la cause et le jugement à d’autres publications conçues avec 
d’autres idées et des éléments différents des nôtres à, dit l’avant- 
propos du premier fascicule. « Nous aurons le courage de notre 
opinion, mais nous la donnerons comme telle; la mission d’un 
intermédiaire d’art, que ce soit un amateur, un critique ou un connaisseur, n’est pas de briser des échines mais bien de tendre 
des mains affectueuses et hausser des cœurs vaillants vers la 
vision de beauté de tout un peuple (1). »

(1) Direction : 96, plaza de Gracia, Barcelone. Abonnement an
nuel : 20 francs. A  Paris, chez Ed. Sagot, 39bis, rue de Châteaudun.

Les « Maisons de Beethoven ».
La dernière maison qu’habita Beethoven, et où il mourut, il y a 

près de quatre-vingts ans, à Vienne, sera bientôt démolie.
La dernière maison de Beethoven était — malheureusement 

pour ses admirateurs —  dans la nouvelle Vienne, que l’on transforme incessamment. Si elle avait été située dans la partie vieille 
de Vienne, la où les ruelles tortueuses et les bâtisses pittoresques 
subsisteront encore des siècles, peut-être eût-on pu la conserver.

Cette dernière demeure n’est pas, d’ailleurs, la véritable « mai
son » de Beethoven, celle où sont conservés les « souvenirs » du 
maître, car Beethoven a sa maison à Bonn. Celle-ci, où il naquit et 
que ses admirateurs ont transformée en Musée, ne disparaîtra 
pas. Elle est devenue la propriété de la Société Beethoven.

V i e n t  d e  p a r a î t r e  c h e z  M M .  S C H O T T ,  f rè re s ,  B r u x e l l e s .
L E I P Z I G  : O t t o  J U N N É .

C I N Q  M É L O D I E S ,  par  G e o r g e s  LAUWERYNS.
1. —  L ’Aveu permis  (soprano). Texte de Mme D esbordes-V alm ore  

2 — Quand ton sourire  (mezzo . A. S i lv e s tr e .
3. — Le Mal d'aimer  'mezzo ou baryton). ***.

4. —  L ’Aveu  (m ezzo). V i l l i e r s  d e l ’Isle-A dam .
5. — Éblouissement (mezzo ou baryton). V i l l i e r s  d e l ’Isle-A dam .

P r i x  : F i* .  1 - î î O  n e t  c h a c u n e .

VILLÉGIATURE : HOUFFALIZE (Ardennes belges).

HOTEL DES POSTES&DB LUXEMBOURG
L e s  p erso n n es d ésireu ses d’a ller  se  rep o ser  au grand air 

n ’au ron t p as à re g re tter  d’avoir ch o isi c e t  en droit si p itto 
resq u e e t  dont le s  s ite s  so n t in com p arab lem en t v a r ié s .

Pension depuis 6 francs par jour.
Les personnes atteintes de maladies de poitrine ou des voies 

respiratoires ne sont pas reçues à 2’H o t e l  d e s  P o s t e s .

VILLEGIATURE. —  PENSION DE FAMILLE  

c i i a t e a u  i>i: n o m
par O bersgegen (Kreis Bitburg, province Rhénane).

Sites pittoresques. —  Chasse. —  Pêclie à la truite ; au saumon 

à partir d’octobre. —  Bains de rivière. 

Communications : Ch. de fer de Diehirch à Vianden (G . - L d e  Lvx.). 
P r ix  de la  pension : 6 francs par jour. 

S’adresser à M"‘ .VXI) K,>V. propriétaire.
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PARIS - 5 4  Rue de T o c q u e v iü e  II CÆ/MPÆG/NIIL
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SOLDES e.t  PEU COUfEUX



Maison Félix MOMMEJM & C°, Brevetés
FABRIQUE E T  ATELIERS : 3 7 ,  R u e  d e  l a  C h a r i t é , BRUXELLES 

T éléphon e 1 9 4 Î
Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
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L’Esthétique de Jules Laforgue (1).II
« L ’œ u v r e  qu i e x p r im e  un  c a r a c tè r e  b ie n fa isa n t  e st  

su p é r ie u r e  à  l ’œ u v r e  qu i e x p r im e  u n  c a r a c tè r e  m a l
fa isa n t . » C’e s t  la  se c o n d e  r è g le  c r it iq u e  d e  T a in e . E lle  
p a r a ît  à  L a fo r g u e  a u ss i in a c c e p ta b le  q u e  l a  p r e m iè r e . L e  
c o n tr a ir e  n ’en  se r a it- i l  p a s  p lu s  v ra i ? —  "  L a  mort en

(1) Suite. Voir notre notre dernier numéro.

e l le -m ê m e , sa n s  e sp o ir  n i c o n tr a s te s  p h ilo so p h iq u e s ,  
e s t - e l le  au  p lu s  b a s  d e g ré  d ’a rt?  » L a fo r g u e  n o ta it  
c e tte  o b je c t io n  lo n g te m p s  a v a n t  q u e V a n  L erb erg h e  
e û t c o m p o sé  le s  Flaireurs  e t  M a e te r lin c k  l'Intruse. 
C es œ u v r e s  s i a n g o is s a n te s , qu i n o u s  re n d en t la  m o r t  
q u a si p r é se n te  e t  n o u s  en  fo n t  se n tir  l ’h o r r e u r , o n t , 
sa n s  c o n te s te , d e la  g ra n d e u r  e t  de la  b ea u té . P o u r  
n ’e x p r im e r  a u c u n  c a r a c tè r e  b ie n fa isa n t, se r o n t-e lle s  
r a v a lé e s  au  p lu s  b a s  d e l ’é c h e lle ?  C om bien  de p o è m e s  
p e u v e n t  ê tr e  é g a lé s  à  c e s  curiosités déplacées, où  
L a fo r g u e  c r ie  s o n  effr o i d ’ê tr e  a n é a n ti p a r  la  m o r t  a v a n t  
q u e  d e sa v o ir ?

M ourir! n’être plus rien! Rentrer dans le silence!
A voir jugé les cieux et s’en aller sans bruit !
Pour jamais! sans savoir ! Tout est donc en démence!
Mais qui donc a tiré l’ univers de la nuit?

E t c e t te  r ê v e r ie  e n c o r e , q u i fa it  p a sse r  e n  n o u s  u n e  
in é lu c ta b le  é p o u v a n te  :

Je songe à tous les morts enterrés d’aujourd’hui.
Et je  me figure être au fond du cimetière,
Et me mets à la place en entrant dans leur bière
De ceux qui vont passer là leur première nuit.

A  q u el r a n g  T a in e  m e ttr a it - i l  c e s  p o è m e s  ?
I l  n e  s ’a g it  p a s  d ’ê tr e  m o r a l, m a is  in té r e s sa n t. —  " N é r o n ,  ê tr e  antisocial, v ib r io n , m ic r o b e  m o n s tr u e u x ,  

a v a it  r a is o n  d e d ire  : Bualis artifex  pereo ! » 
(L a fo r g u e  p o u r r a it  c ite r  l ’e x e m p le  de R en a n , q u i, a p rès  
R a c in e , s ’e s t  c o m p lu  à p e in d re  N é r o n , en  in s is ta n t  su r  
so n  c a b o tin a g e  c r u e l . ) . . .  " L e s  c o u lis s e s  de l ’O péra so n t
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plus artistes que tous les phalanstères rêvés par Fourier. 
La morale n ’a rien à voir avec l’art p ur, pas plus 
qu’avec l’amour pur »

Aussi l’artiste est-il curieux des civilisations déca
dentes. L’homme y est moins typique, plus individuel. 
La proportion des caractères y est plus grande. — 
“ Pour moi, humain, créature incomplète et éphé
mère, un impassible ravagé comme Leconte de Lisle, 
un corrompu nostalgique se débattant dans le fini, est 
plus intéressant — est plus mon frère — que Tiberge 
et tous les Desgenais. Musset lui-même, dont Laforgue 
rappelle ici un personnage avec ennui, disait à Manon 
Lescaut :

Tu m'amuses autant que Tiberge m’ennuie.

Lorsque Taine présente la décadence de l ’art dans les 
Pays-Bas comme «... dernière preuve de la dépendance 
qui attache l’originalité individuelle à la vie sociale et 
proportionne les facultés inventives de l’artiste aux 
énergies actives de la nation, » Laforgue lui objecte 
adroitement cette remarque faite par Bourget à propos 
de Baudelaire : « Si les citoyens d’une décadence sont 
inférieurs comme ouvriers de la grandeur d’un pays, 
ne sont-ils pas très supérieurs comme artistes de l’in
térieur de l’âme ? S’ils sont malhabiles à l’action pri
vée ou publique, n’est-ce point qu’ils sont trop habiles à 
la pensée solitaire? « Bourget lui-même (le dernier 
Bourget, celui de l'Étape) et Barrès, à leur suite les 
nationalistes, se répandent en regrets sur nos éner
gies brisées, à peu près dans le même temps que Maeter
linck observe un réveil de l'âme.

Taine alléguera-t-il les héros? Laforgue conteste que 
la pauvre humanité ait jamais produit un héros pur. 
“ Ceux qu’on nous cite dans l’antiquité sont des créa
tures comme nous, cristallisées en légendes, — ni 
Bouddha, ni Socrate, ni Marc Aurèle, — je voudrais 
bien connaître leur vie quotidienne. » Montré au vrai, 
même avec ses tares, le « héros » serait intéressant, 
parce qu’il ne serait pas banal. Mais il ne serait plus 
aussi “ bienfaisant », ce qui, d’ailleurs, n’importe. « Il 
s’agit de n ’être pas médiocre. I l  fau t être un 
nouveau. Oui, le degré de bienfaisance est un crité
rium en morale, non en art, l’artiste étant un solitaire, 
un hypertrophié, de Shakespeare à Michel-Ange. »

Laforgue est donc loin de l’idéal proposé par Taine : 
l’équilibre, la santé, au physique comme au moral. 
Toujours le nu sculptural, l’athlète grec, la Doryphore 
de Polyclète ou l'Apoxyomène de Lysippe. “ En résu
mé, dit Taine, le beau, c’est la santé! » Le disciple de 
Hartmann l’arrête : “ Où prenez-vous la santé? Appre
nez que l’inconscient ne connaît pas la maladie. » A 
considérer l’énergie unique, constatée par le monde, la 
mort non plus ne se distingue point de la vie.

Aussi Laforgue n’est-il pas plus intéressé (de quoi il 
se préoccupe surtout) par une statue de Praxitèle que 
par « le moine en bois d’Alonzo Cano ou telle statue 
douloureuse du XIe siècle, ou telle monstrueusement 
hypertrophiée mosaïque byzantine de Saint-Marc, ou la 
Betsabé de Rembrandt, ou une danseuse déjetée par les 
jetés de Degas ». A cette prédilection pour ce que Taine 
considère comme la décadence, gardez-vous d’objecter 
que dans le corps sain paraît « le type naturel ». — « Où 
le prenez-vous, dirait Laforgue? Vous êtes en train de 
voir que la créature va hardiment à être purement céré
brale, anti-naturelle, et que cela s’accommode parfaite
ment avec la concurrence vitale et la sélection natu
relle. » D’ailleurs, cet idéal, à la rigueur applicable à la 
statuaire, ne tient pas assez compte de la peinture, 
définie par rapport à la fonction de son organe propre, 
l’œil : l’art de la couleur.

Comme s’il ne suffisait point d’assujettir l’art à la 
littérature, Taine l’asservit encore à la morale. Il lui 
retranche le droit à une vie propre, indépendante. Il 
nous fait reculer jusqu’aux Salons de Diderot et aux 
compositions édifiantes de Greuze. Il nous ramène à la 
sensibilité prédicante du XVIIIe siècle.

De cette esthétique, il faut bien reconnaître que rien ne 
demeure debout. Laforgue admirait, sans doute, l’effort 
intellectuel dont elle témoigne. Il ne l’eût point si mé
thodiquement réfutée, s’il ne l’avait tenue pour considé
rable. Il en accepte le postulat, — d’où il partira lui- 
même : la philosophie de l’art doit être basée sur la 
science. Mais Taine a formulé des lois contestables, pro
posé un idéal étroit, parce qu’à son insu ou de propos 
délibéré il a fait intervenir dans la suite de son raison
nement des considérations littéraires et morales. En 
manière de conclusion, Laforgue a porté sur l’œuvre de 
son devancier un jugement définitif : « Après tous ces 
vivants tableaux d’époques et ces milieux et son esthé
tique historique, et son dilettantisme, M. Taine en 
revient au despotique idéal d’harmonie des spiritualistes, 
quoique par des chemins plus vivants et plus modernes, 
le tout coloré d’admiration pour “ l’animal humain», 
avec tout le luxe des ressources d’érudition vivante et 
d’histoire naturelle, l’autorité de la lucidité, de la mo
destie et de l’éloquence simple et systématique et désin
téressée, — dictatoriale ».

Et puis il reste une méthode : la même que Laforgue 
suivra, dans sa définition apologétique de l 'impression
nisme.

M é d é r ic  D u f o u r
(A suivre.)



L'AR T MODERNE 111

Enquête  sur l ’Im p ress ionn ism e  (1).
M. XAVIER MELLERY 

M o n  c h e r  M a ü s ,

J’avais espéré dans les reflexions que me suggère le travail, 
celui des autres et le mouvement de l’art moderne en général, 
trouver des réponses toutes faites à ton questionnaire, mais je 
m’aperçois que pour bien me faire comprendre je dois attendre et 
mieux les coordonner ; elles deviendraient d’ailleurs trop longues 
et j’arriverais trop tard à ton referendum.

En attendant, je puis te dire toute ma sympathie pour l’Im
pressionnisme tel qu’il est convenu de le comprendre ici. Ce 
mouvement,, rebelle aux traditions les plus belles et les plus 
superbes du passé, deviendra un des organes les plus essentiels 
avec lesquels s’édifiera le monument glorieux de notre Art mo
derne. Je dis organe, car d’autres organes compléteront la vie de 
ce grand corps que nous devons avoir à cœur de produire, et 
sans lequel l’Art peut être regardé comme un luxe coûteux et 
inutile.

Je ne chercherai point à vouloir m’expliquer aux profanes, 
mais je tenterai un jour de développer ma pensée à ceux qui 
osent avoir confiance, ou simplement à ceux qui espèrent; en tous 
cas, que ceux qui ont une foi, qui en souffrent par dévouement 
pour l’Art et par souci de son avenir n’écoutent qu’elle et pour
suivent leur route en paix et avec confiance.

Car ce n’est que lorsque l’on a quelque chose à dire qu’il faut 
parler, en cherchant la langue qu’il faut pour s’exprimer; cette 
langue sera la nôtre et la seule avec laquelle nous nous ferons 
comprendre et avec laquelle seule la postérité nous reconnaîtra.

La discorde et l’anarchie, dit-on, divisent nos pensées et nos 
cœurs; rien de plus naturel aux yeux des profanes.

Quant à moi, mes chers confrères, les chercheurs et les fidèles, 
j’ai la confiance absolue que cette apparence d’anarchie qui ca
ractérise notre époque cache un des problèmes les plus beaux 
que l’histoire de l’art ait eu à enregistrer, et si les tendances pa
raissent si dissemblantes, c’est que ce vaste problème est abordé 
par les pôles les plus opposés pour mieux en faire valoir toute 
l’étendue et les ressources. Forcément ces différentes routes 
convergeront entre elles pour se réunir un jour en un même 
point qui nous révélera notre foi, cette foi moderne sans laquelle 
les différentes vocations ne pourront jamais s’exprimer tout 
entières dans la pleine liberté de leur originalité, et réaliser ainsi 
dans une belle harmonie le but collectif et social de l’Art.

Comme cela s’est présenté d’ailleurs à toutes les grandes 
époques d’art, nous serons les fondateurs de l’art qui régira 
notre ère. Courage à ceux qui ont si bien emboîté le pas; le pas 
se fera de plus en plus grand et nous arriverons inévitablement 
au but.

L’inépuisée et inépuisable nature, toujours jeune, ne se livre 
jamais en vain à ceux qui savent l’aimer; nous aurons un art 
dont nous serons les pères, car nous aurons épousé la nature et 
non les chefs-d’œuvre du passé, dont nous aurons voulu con
templer la splendeur comme on contemple les astres du firma

(1) Voir nos trois derniers numéros.

ment sans pouvoir s’en approcher pour en fouiller la composi
tion et le mystère et en arracher les secrets.

En somme, soyons persuadés qu’en art les plus belles choses 
sont celles qui n’ont pas encore été dites.

A toi.
X . M e l l e r y

U n e  conférence d’E u gèn e  Carrière.
L ’H om m e v is io n n a ir e  de la  réa lité .

Il existe à Paris une société d'enseignement populaire qui 
porte le nom caractéristique d'Ecole de la rue (1). Par les rues 
des villes et les chemins des campagnes, on va, et les occasions 
de s’instruire surgissent à chaque pas. Ce sont les spectacles de 
la nature, les monuments, les musées, les usines, etc. Un plus 
favorisé du sort porte la parole, apprend aux autres ce qu’il sait, 
les habitue à voir, à sentir, à prendre conscience réfléchie de 
leurs impressions.

Le peintre Eugène Carrière, il y a quelques mois, emmenait 
au Museum d’histoire naturelle toute une bande de jeunes gens 
et d’ouvriers. Il les conduisait dans ces immenses salles, merveil
leusement organisées, où sont réunis les fossiles et les squelettes 
d’animaux d’espèces actuelles. Et cet admirable artiste, si fer
vent, si passionné de toutes les manifestations de la vie, si sen
sible à ce qu’en expriment les formes, les saillies, les pleins et 
les vides, le modelé du corps vivant, leur montrait comment la 
Vie a su pétrir, sculpter la matière, faisant tout ensemble de 
l’Utile et du Beau, œuvre logique et œuvre esthétique :

« Chaque membre a le caractère de l’ensemble, ramassé ou 
allongé selon l’animal. Toutes ces formes immobiles révèlent la 
souplesse du mouvement qui fut. — Chaque os reprend la forme 
de l’os qui le précède et la transmet à celui qui le suit. Comme 
une conduite de la vie, un sillon unique se perpétue et marque 
chaque partie de sa trace. —  L’esprit qui poursuit cette logique 
toute matérielle est frappé de l’expression de vitalité qui s’en 
dégage, et rapidement le squelette donne l’illusion de la vie et du 
mouvement disparus.

« L’architecture et la sculpture y trouvent leurs lois démon
trées : L’architecture, par l’ordonnance naturelle des lignes géné
rales, leur adaptation aux fonctions essentielles de l’être, leurs 
correspondances visibles; la sculpture, par la sensible nécessité 
des saillies et des creux.

« Ces architectures, ces sculptures naturelles, dont chaque 
élément a sa raison, tous se commandant mutuellement, donnent 
à l’esprit satisfaction complète par leur rigoureuse harmonie. » 
(P. 8.)

C’est ce que démontre Carrière en analysant les squelettes du 
rhinocéros, du cerf, des serpents, des poissons, de la baleine, 
de l’homme... « Nulle imagination ne peut inventer, » conclut-il, 
« des choses si extraordinaires. » L’esprit n’a rien à y ajouter, il 
n’a qu’à voir, à contempler cette Réalité que l’habitude et le 
préjugé nous font si inconnue et qui, même dans ses expressions

(1) Siège social : 28, rue Serpente. La conférence de Carrière, 
L ’Homme visionnaire de la réalité, a paru chez Rousseau, 14, rue 
Soutflot, Paris.
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en apparence les plus sim ples ou les plus arides, pourrait nous 
être une source inépuisable d ’ém otions et d ’adm irations. « L’a rt, 
a très bien d it un m oraliste contem porain (1), est une vision 
ém ue de la Nature, sans in ten tion  de la changer, ni de la juger 
dans sa valeur d ’utilité, sans in tention aucune, sinon d ’en jou ir 
et de l ’exprim er; c 'est une rencontre passionnée de la N ature 
avec une nature qui l’aim e. »

Nous attendons avec im patience la publication d ’une autre 
conférence de Carrière : L 'A r t  antique (Louvre; British Muséum), 
qui nous apprendra, elle aussi, à m épriser les « form es de m en
songe » et à devenir, comme les vieux Egyptiens et les Grecs de 
la belle époque, des visionnaires du réel.

M a r c e l  H é b e r t

C H R O N IQ U E  M U S IC A L E

La sem aine dernière fu t m arquée par un  événem ent m usical 
considérable : l ’exécution intégrale, au Cercle artistique, en cinq 
soirées consécutives, des quatuors de Beethoven par le Quatuor 
Joachim . Celui-ci n ’avait risqué qu’une seule fois, à Bonn, pareille 
partie. Elle fait honneur à la fois au Cercle artistique qui en prit 
l'in itiative et aux m erveilleux in terprètes qui accom plirent cette 
lourde m ission sans une défaillance. Elle atteste les progrès de 
l ’éducation m usicale du public. Il n ’eût guère été possible, il y a 
quelques années, de m ener à bien, si ce n’est p o u r  un  p e ti t  nom bre 
d ’initiés, sem blable en treprise. Une réelle ferveur d ’art rassem 
bla cette fois un auditoire compact dont l’enthousiasm e égala la 
scrupuleuse atten tion . e t  la pureté de la m usique, servie par le 
style noble, la correction classique, l'hom ogénéité parfaite du 
célèbre Quatuor, éleva les âmes en ces soirées inoubliables.

La belle soirée consacrée par M. Criekboom à Beethoven a été 
le com plém ent de ce grandiose Festival.

Avec le concours de M. Edouard R isler, l'in te rp rè te  le plus 
parfait qui existe des œ uvres de Beethoven, M. Criekboom fit 
en tendre le Trio en si bémol (Mlle Ruegger rem plaçant M. Jacob 
em pêché), les deux rom ances e t la Sonate à K reutzer, l ’un  des 
som m ets de l ’œ uvre de Beethoven. Ce fu t adm irable de style, 
de rythm e et de sentim ent, et l ’on n ’eût pu souhaiter accord 
plus délicieux, fusion plus complète de sonorité et d ’expres
sion.

La Sonate op. 111 donna en outre à M. R isler l ’occasion 
d ’affirm er, en  m êm e tem ps qu ’une technique im peccable, la 
com préhension m usicale la plus haute et la plus noble.

Nous avions entendu, quelques jours avant, trois sonates mo
dernes jouées avec un  m erveilleux entrain  et une rare autorité à 
la salle E rard  par MM. Chaum ont et Bosquet, dont la jeune m aî
trise m arque sans cesse de nouvelles victoires. Franck, Lekeu, 
Jongen firent les frais d ’un program m e superbe, exécuté dans un 
sentim ent artistique absolum ent rem arquable, qui classe hors pair 
les deux virtuoses.

(1) J e a n  D e l  v o l v e , Raisons de vivre (Paris, Floury, 1903), p. 207. 
Ouvrage d’une psychologie profonde, qui nous fait aimer la vie 
réelle, les devoirs réels. — Frontispices et fleurons de Lisbeth Del
volvé-Carrière (une des filles du grand artiste), qui sait rendre d’une 
manière si délicate la vie et l’individualité de la fleur.

 

La Sonate inédite de Jongen, qui avait été in terprétée pour la 
prem ière fois au début de la saison, a été m ieux appréciée encore 
et plus applaudie qu ’à cette prem ière audition. C’est une œ uvre 
de grande allu re , d ’une polyphonie serrée et néanm oins très 
claire. Elle se compose de trois m ouvem ents : A n im é , lent, assez 
vite, parfaitem ent équilibrés, dans lesquels l ’idée m élodique, tou
jou rs distinguée, est développée avec autant de sûreté que de 
goût. Elle p rend  rang , dans le réperto ire m oderne, à côté des 
m odèles du genre. Ce n ’est pas d ’elle qu ’on pourrait d ire ce que 
nous lûm es, ces jours-c i, non  sans quelque surprise , dans un  
jou rna l quotidien à propos d ’un au tre concert :

« M. X ....  faisait en tendre  une sonate de sa com position pour 
violon et piano. Ce genre a paru fort démodé et nous croyons que 
M . X . . . .  pourrait m ieux employer son réel talent de composi
teur. »

Et d ire que M. Vincent d ’Indy sacrifie, lui aussi, à ce « genre 
dém odé » ! C’est, en effet, une sonate pour piano et violon qui 
succédera prochainem ent à la sym phonie que vient de révéler à 
Paris M. Camille Chevillard....

O. M.

Le Salon de la Libre Esthétique.

Quelques appréciations de la presse (1) :
D u r e n d a l  (Mars) :
"  La collection chronologique d 'œ uvres des m aîtres im pres

sionnistes — augm entée d ’une série de notations des plus in tran 
sigeants des peintres lum inistes d ’au jourd ’hui —  constitue une 
m anifestation d ’a rt de haute portée, de très exceptionel in té rê t. 
Je crois que la réalisation de ce plan est neuve et que m êm e à 
Paris jam ais on ne tenta sem blable g roupem ent... Le choix jud i
cieux de toiles réuni par M. Octave Maus est d ’une souveraine 
éloquence. "

L a  M é t r o p o l e  (21 mars) :
"  C’est ce caractère d ’exposition h istorique qui donne à ce 

Salon une im portance très réelle, d ’autant plus q u ’il est le p re
m ier à réu n ir un  nom bre aussi considérable d ’œ uvres de haute 
valeur, résum ant nettem ent les phases successives des tendances 
nouvelles. "

L ’É v e n t a i l  (2 0  m ars) :
« Cette m anifestation vient bien à son heure, devant un  public 

préparé à la com prendre. Il convenait aussi d ’avoir le courage de 
ren d re  cet homm age désintéressé et généreux à ceux qui ont com
battu  ju sq u ’à la victoire. Son influence éducatrice aura une rép er
cussion profonde. "

L ’Id é e  l i b r e  (mars) :
« Nous étions peut-être —  les jeunes surtou t — ignorants de 

l ’histoire anecdotique et m inutieuse du m ouvem ent; m ais, après 
tout, il im portait fort peu puisque nous pouvions bénéficier, 
largem ent, de ses bienfaisants résu lta ts. A cette heure notre 
éducation est faite. Le Salon organisé par M. Octave Maus vient 
préciser nos idées. Soyons-en reconnaissants à M. Maus; il 
professe excellem m ent l’esthétique en  action. »

(1) Suite. Voir nos numéros des 6 et 20 mars derniers.
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L a  G a z e t t e  d e  F r a n c f o r t  (21 mars) :
« L’Exposition de la Libre Esthétique donne aux visiteurs 

l'occasion —  qui ne se représentera pas aisém ent —  d ’étudier 
l ’ensem ble du mouvem ent révolutionnaire des peintres épris de 
lum ière depuis son début ju squ’à ses aboutissem ents, et ce dans 
ses beautés et dans ses erreu rs . »

L a  C h r o n iq u e  d e s  a r t s  e t  d e  l a  c u r i o s it é  (26 m ars) :
« Les salles spéciales organisées jadis courageusem ent par 

M. Roger Marx à la Centennale de 1900 établissent incontestable
m ent une date dans l ’histoire im pressionniste. C’est le mêm e plan 
(en y adjoignant le corollaire de la jeune peinture) qui fut repris 
à Bruxelles. Nous d irons que le m êm e enseignem ent s 'en  dégage 
à nouveau fortifié. Après tant de luttes e t d ’âpres contradictions, 
l'Im pressionnism e de plus en plus prend  possession de la place 
logique et légitime qui lui revient; après le rom antism e, le paysa
gism e de 1830 et le réalism e, il apparaît le m ouvem ent d ’art 
im portant de la fin du XIXe siècle. »

L e  Me r c u r e  d e  F r a n c e  (correspondance de M . Georges 
Eekhoud, avril) :

« A la Libre Esthétique sont exposées deux cents œ uvres des 
m aîtres de l ’Im pressionnism e, les anciens et les nouveaux. Je doute 
qu ’on eût déjà rassem blé, mêm e chez vous, une sélection aussi 
im portante de vos radieux et vibrants m odernes. En effet, 
presque toutes les toiles exposées appartiennent à des collections 
particulières et il a fallu la réputation et la sympathie dont 
M. Octave Maus jou it en France dans vos m ilieux artistiques 
pour obtenir des heureux propriétaires q u ’ils se privassent pour 
quelques sem aines de leurs chefs-d’œ uvre représentant aujour
d ’hui des trésors d ’une valeur inestim able. Ce Salon com porte 
donc toute la revue, l ’histoire en action de l 'Impressionnisme. Il 
dépasse même par le nom bre l ’apport de l ’Art im pressionniste à 
la Centennale de 1900. Excellente aubaine pour nos peintres 
et nos am ateurs. Ils en apprendron t p lus en deux ou trois visites 
à la Libre Esthétique qu ’à lire les essais et traités de critiques et 
m êm e de poètes sur les peintres de ce m ouvem ent. »

Impressionnisme. 
Néo-Impressionnisme.

M. Octave Maus a adressé au chroniqueur artistique de la F la n 
dre libérale la le ttre  suivante :

M o n  c h e r  a m i,

Bien que je ne songe pas à discuter vos appréciations sur les 
Peintres im pressionnistes dont le groupem ent historique composa 
cette année le Salon de la Libre Esthétique , permettez-moi de 
réfuter en deux mots une e rreu r de fait :

« Après Edouard Manet, Claude Monet, Renoir, Degas et leur 
groupe, dites-vous, il est absolum ent arb itraire de placer Signac, 
Cross, Luce et Van Rysselberghe, et seule une fiction dont la 
firme D urand-Ruel est responsable justifie cette filiation décon
certante. Ce Salon se constitue de deux tronçons disparates, et 
l ’étiquette de néo-im pressionnistes accolée aux plus récents des 
exposants ne peut rem édier à cela. »

Vous paraissez ignorer, m on cher ami, que M. D urand-Ruel 
n ’a jam ais, à aucune époque, acheté ou vendu un  Signac, un 
Cross, un  Luce, un Van Rysselberghe (pas plus qu ’un Seurat, un  
Angrand ou un Dubois-Pillet).

La filiation de ces peintres avec les initiateurs de l ’Im pres
sionnism e n ’a nullem ent été imaginée par des m archands. Seu
rat et ses amis ont trouvé dans les œ uvres de Claude Monet le 
principe de la division du ton (déjà pressenti par Delacroix) q u ’ils 
ont appliqué d ’une m anière plus rigoureuse et scientifiquement 
développé. Ce sont eux qui ont revendiqué, avec raison, cette in 
discutable paternité. Un intéressant opuscule de Paul Signac inti
tulé d'Eugène Delacroix au Néo-Impressionnisme (Paris, éd. de 
la Revue, blanche, 1899) m ontre clairem ent les liens étroits qui 
rattachent au groupe initial apparu chez Nadar en 1874 celui qui, 
dix ans plus tard, a m arqué dans la conquête de la lum ière une 
étape nouvelle.

Et si, outre cette dém onstration théorique, vous voulez un 
exem ple typique, rappelez vous les phases p ar  lesquelles passa le 
doyen des Im pressionnistes, Camille Pissarro. J ’ai,à dessein, réuni 
au Salon de la Libre Esthétique des toiles qui caractérisent les 
évolutions successives de son talent.

Influencé autrefois par Corot, Camille Pissarro éclairait sa palette 
au contact de Claude Monet. La Jeune fille à la baguette (1881), 
la Ferm e d'Eragny  (1884), exposées l ’une et l’autre à la Cen
tennale de 1900 et que vous venez de revoir à la Libre Esthé
tique, sont, à cet égard, significatives, de m ême que les P eu 
pliers (1882). Séduit par l'éclat lum ineux qu’obtenaient, au moyen 
d ’une technique plus stricte, Seurat et ses amis, Pissarro divisa 
le ton à leur exem ple, ainsi que l ’attestent le Paysage à 
Osny (1887) et la Femm e au fichu vert (1893). Mais trouvant 
sans doute qu ’à son âge il n ’était pas facile de renouveler 
son m étier, il revint dans la suite à ses procédés habituels. 
Le Carrousel (1900) et le P o n t-N eu f  901) m ontrent, par l’in 
tensité de lum ière qu ’ils dégagent, l'influence heureuse qu ’avaient 
excercée su r son art, à la fin de sa vie, ses relations amicales avec 
les plus jeunes m em bres de la famille des Im pressionnistes. 
(Ainsi en est-il des idées, qui, pour dem eurer généreuses et larges, 
exigent un commerce constant des hommes avec leurs cadets.)

S’il y a deux testam ents, l ’Ancien et le Nouveau, —  comme dit 
une chanson célèbre dans les ateliers, — il y eut aussi, dans 
l ’Im pressionnism e, deux phases successives auxquelles les toiles 
de Pissarro servirent de transition.

Ecarter l ’une d ’elles du  Salon destiné à résum er chronologique
m ent ce grand mouvement eût été illogique. Les deux « tronçons 
disparates » dont vous critiquez la juxtaposition ne sont autres, 
mon cher ami, que deux chapitres de l ’histoire de la Peinture 
m oderne. Ils s 'expliquent et se com plètent l ’un par l ’autre.

Les deux dernières générations se trouvèrent d ’ailleurs réunies 
à la huitième et dernière exposition particulière du groupe 
(15 m ai- 15 ju in  1886), où l ’on put voir Un dimanche à la Grande  
Ja tte , de tapageuse m ém oire, et d ’autres œ uvres de Seurat, ainsi 
que des toiles de Signac, parmi les tableaux de Degas, Berthe 
Morisot, Gauguin, Guillaumin, Mary Cassait, P issarro, etc.

Gustave Geffroy a dit : « Continuer n ’est pas im iter. » Ceci 
explique q u ’à prem ière vue on puisse ne pas voir dans les Néo- 
Im pressionnistes les successeurs de Claude Monet. L’hérédité n ’en 
est pas m oins directe. Elle vous apparaîtra un jou r, j ’en ai la con
viction, avec tant d'évidence que vous ne trouverez plus, comme 
au jourd’hui « que de M. Signac, de MM. Cross et Luce il semble 
que l ’aberration soit irrém édiable, sincère et digne de considéra
tion ».

Ces choses-là furent dites autrefois de Monet, de Renoir et de 
Manet. Elles le furent jadis de Corot, de Millet, et aussi de Dela
cro ix ... Mais les tableaux sont charitables, comme l'a  sp irituelle
m ent fait rem arquer notre ami Claus. Et les musées sont là pour 
l ’attester.

Recevez, mon cher ami, l ’expression cordiale de mes senti
ments dévoués.

O c t a v e  M a u s

La Flandre libérale, qui p u b lie  cette lettre dans son num éro 
d 'avant-hier, riposte : « En revendiquant cette paternité, les 
pointillistes sont habiles, m ais beaucoup d ’excellents critiques 
et sérieux artistes se refusent à apercevoir le lien auquel ils 
tiennen t tant. »
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Il est permis de se dem ander en quoi les Néo-Impressionnistes 
se m ontrèren t « habiles » lo rsqu’ils se rattachèrent au groupe 
d ’artistes le plus com battu , le plus m altraité par les ju rys, le 
plus raillé par la critique et le pub lic ...

Au surplus, ce furen t Monet et ses amis qui affirm èrent le lien 
en invitant Seurat et Signac à prendre p art à l ’Exposition, stricte
m ent lim itée à l ’Im pressionnism e, qu ’ils ouvrirent le 15 mai 1886 
rue Le Peletier.

N O T E S D E  M U S IQ U E

C oncert de Mlle A u ro ra  M olander.
Mlle Molander est certes l ’une des élèves de M. A rthur De Greef 

qui fait le plus d ’honneur à son m aître. Extrêm em ent sim ple et 
m odeste, la physionom ie toute illum inée par le bonheur de jouer 
de belles œ uvres, elle est en outre une in terprète  d ’élite, dont le 
jeu  sobre et plein de sentim ent juste n ’a pas ce défaut, si fréquent 
chez les femmes pianistes, des contrastes exagérés qui voilent 
m al la sécheresse de cœ ur et l ’incom préhension.

Il nous sem ble que ce qu’elle a le m ieux joué, ce sont les deux 
Prélude, et Fugue  de J.-S . Bach (surtout le prem ier prélude et 
la seconde fugue), et la ballade en la bémol de Chopin; donner 
une interprétation parfaite d ’œ uvres si différentes est assurém ent 
l’indice d ’une vraie nature d ’artiste. C’est aussi être très artiste 
que de pouvoir rendre  in téressants les Jeux d'eau de la villa 
d'E ste , de Liszt, dont le caractère « renaissance décadente » est 
si délicat à rendre.

51. De Greef prêtait son concours au concert donné par son 
élève. A deux, ils ont joué de façon irréprochable un joli petit 
Concerto de Chr.-Fr. Bach transcrit pour deux pianos, et les 
ingénieuses Variations de Saint-Saëns sur le trio du Menuet de la 
Sonate (op. 31) n° 3 de Beethoven.

C oncert du C ercle sym p h on iq u e Crescendo.
Le Cercle Crescendo est obscur et m odeste, mais il est vaillant 

et consciencieux, et ce q u ’il réalise depuis quelques années 
sem ble dém ontrer que la dénom ination de « Crescendo » n ’est 
pas vaine. Nous nous rappelons l ’avoir entendu, il y a quelques 
années, dans des exécutions d ’orchestre qui étaient bien m aigres 
et qui laissaient à désirer. Au concert de m ardi, nous avons pu 
constater de grands progrès : M. Léon Poliet dirige avec ferm eté; 
ses m usiciens le suivent avec la  plus grande attention ; et, sauf 
quelques lourdeurs provenant surtout de ce que les instrum entistes 
n ’ont pas la  v irtuosité qu ’ont ceux de nos orchestres profession
nels, on peut dire que ces quelques am ateurs, épris de ce q u ’ils 
font, réalisent des exécutions m usicales qui sont véritablem ent 
agréables à entendre : la m arche funèbre du Saint-François de 
Tinel a été rendue p ar eux avec l ’am pleur qu ’elle exige, tandis 
q u ’ils ont m is dans le b ruyant, mais solide et richem ent coloré 
Cortège nuptial de M. Goossens, le brio qu ’il fallait.

Prêtaient leur concours à ce concert : Mlle Carlhant, qui fait de 
sérieux progrès (M. Lauw eryns accompagnait les m élodies qu ’elle 
chantait). Mlle Cholet, une frêle petite violoniste faisant v ibrer son 
instrum ent avec la plus délicate sensibilité, et M. Jhek, dont le 
violoncelle a rendu  avec intensité les langueurs du K ol N idrei 
de Max Bruch.

R é c ita l  de v io lo n  de M. E d ou ard  L am b ert.
M. Lam bert a une beauté et une puissance de son que l ’on peut 

com parer à celle des grands artistes du violon : Son récital de ven
dred i en  fu t la dém onstration éclatante : c’est avec une sorte 
d ’ivresse du son et aussi du rythm e qu’il a joué l ’am usante F a n 
taisie de concert de Rimsky-Korsakow et l ’extraordinaire Danse 
hongroise n° 5 de Brahm s. C’était ém ouvant de voir cet em balle

m ent dans lequel M. Lam bert entraînait d ’ailleurs son excellent par
tenaire au piano, M. Lauweryns.

Mais cette séance n 'a  pas perm is à M. Lam bert de m ontrer q u ’il 
est plus q u ’un technicien habile et fervent du beau son et des 
rythm es caractéristiques. La Sonate très fouillée de Sjögren et 
l Humoristique de M. Lauweryns (celle-ci pleine de très habiles 
franckism es) ont certes donné la m esure de ce qu ’il peut faire. 
Mais on eû t pu souhaiter que le program m e renferm ât une 
œuvre véritable. M. Lambert eût certainem ent alors rem porté un  
succès m oins acclam atoire, mais plus précieux, que celui qui l ’a 
accueilli.

Mlle A ndrine Savelli prêtait son concours à cette séance : jolie 
voix, bien m enée, diction encore u n  peu « élève », surtou t dans 
l ’air exquis de la Création. Mais pourquoi a-t-elle donc chanté 
cette horrib le rom ance, d ’un exotism e artificiel exaspérant, de la 
P erle du B résil de Félicien David, e t ce fadasse Zauberlied  de 
Helmund?

Ch . V.
E r r a t u m . —  Dans notre num éro de dim anche passé, nous 

avons im prim é à propos du quatrièm e concert Barat, page 101-, 
ligne 24 : Les exécutions furen t m i-concienscieuses... C’est très 
consciencieuses qu ’il faut lire.

Nouveaux Concerts d’Anvers.

Le quatrièm e concert organisé en dehors de l ’abonnem ent par 
la Société des Nouveaux Concerts ôtait consacré à l ’exécution de 
la Sym phonie inachevée de Schubert et du prem ier acte de la 
Vaïkyrie  avec Van Dyck, Mme Fleischer-Edel et M. Fontaine. 
L’orchestre, dirigé avec netteté par M. Louis M ortelmans, le 
jeune d irecteur de la nouvelle société, a fait m erveille. Mme Flei
scher-Edel, qui est en ce m om ent attachée au théâtre de Hambourg, 
a in terprété le rôle de Sieglinde en artiste consom m ée ; sa voix 
est fort belle. Van Dyck a mis au service du rôle de Siegm und 
ses qualités habituelles et toujours rem arquables de déclamation 
lyrique accom plie; il était très en voix et le public a ovationné 
les in terprètes et l ’orchestre.

Le prochain concert aura lieu en  avril sous la direction de 
Hans Richter. On exécutera la Neuvième Sym phonie avec un 
quatuor de choix; il y aura une répétition générale publique.

Le m ouvem ent m usical anversois se ressen t très avantageuse
m ent de la bonne influence des N ouveaux Concerts. Partout on 
s ’efforce d ’apporter plus de soins et une préparation  m eilleure 
aux exécutions; le laisser-aller qui a été longtem ps de mode 
com mence à disparaître . Si cette bonne influence se m aintient, 
Anvers ne tardera pas à devenir un  milieu musical de prem ier 
o rdre. Songez donc qu’à côté des N ouveaux Concerts vient de se 
constituer une association consacrée à la m usique religieuse et en 
outre un  choral m ixte qui nous a fait entendre du Palestrina, du 
Roland de Lassus, du Praetorius, etc. ; qu ’au théâtre Lyrique fla
m and on a exécuté, dans des conditions un peu m édiocres, il est 
vrai, mais avec une belle vaillance, les M aîtres-Chanteurs e t une 
nouvelle pièce en quatre actes, vraim ent rem arquable, de Paul 
Gilson et de Pol De Mont, P rinses Zonneschijn ; un  acte nouveau 
de Blockx, De Kapel; u n  dram e musical en un acte de Schrey et 
Monet, Arendsnest, œ uvre un  peu boursouflée, mais qui n ’est 
point sans qualités. Trois œ uvres originales en un  an, et une 
prem ière comme les M aîtres , ce n ’est point banal ! Ajoutons que 
sous l ’im pulsion d ’un chef d ’orchestre de talent, M Ruhlm an, le 
théâtre Royal vient de jouer Orphée et Louise dans des conditions 
honorab les; c’est beaucoup pour une m aison dont les trad itions 
et le public sont déplorables au point de vue de l ’a r t ! Je fais des 
vœ ux pour que la Monnaie m onte, l ’an prochain, la très belle 
œ uvre de Gilson.

V.
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L A  M U S IQ U E  A G AN D

Q u atr ièm e C oncert d'hiver.
Cette soirée a bien clôturé la série des concerts d ’hiver. Il y 

avait quelque hardiesse de la part de M. Brahy à porter au pro
gram m e l’adm irable prélude de Fervaal. Mais bien que le public 
gantois ne soit guère fam iliarisé avec la nouvelle école française, 
l ’œ uvre de Vincent d ’Indy, interprétée d ’une m anière irrépro
chable, a été fort appréciée. Outre la Grotte de F ingal de Men
delssohn, dont l ’orchestre a délicieusem ent détaillé la grâce 
descriptive et la finesse m élancolique, le program m e com prenait 
encore une reprise du prélude de Tristan et. Iseult et ce curieux 
docum ent que constitue VHuldigungsmarsch de W agner. Il faut 
blâm er de la part de l ’orchestre une tendance fâcheuse à charger 
le rôle des cuivres dans la m arche funèbre de la Gôtterdâm- 
merung ; il m anquait à l ’in terprétation la g randeur poignante que 
cette page peut exprim er sans qu ’il soit nécessaire de recourir à 
des « effets de b ru it ».

La silhouette originale du pianiste Mark Ham bourg ajoutait à 
cette soirée un  in térêt tout spécial. D urant cette saison, nous 
avions entendu Pugno, De Greef et Saint-Saëns. Mark Ham
bourg leur oppose le contraste de sa fougue étourdissante servie 
par un  jeu très sû r et des qualités de style au m oins personnelles. 
Ceux qui se souviennent de Liszt et de Rubinstein disent que 
Mark Hambourg tient de ces maîtres. Dans le Concerto en si bémol- 
mineur de Tchaikowskv, œ uvre véhémente, d ’allure assez inégale 
et heurtée, il a déployé une aveuglante virtuosité. Nous n ’oserions 
dire qu ’il ait donné au Nocturne en sol m ajeur de Chopin la note 
profonde et douloureuse que nous en attendions, mais nous 
sommes encore sous l ’im pression que nous laissa Raoul Pugno et 
c’est mal com prendre la personnalité d ’un artiste que de le juger 
d’après u n  type dont les tendances sont foncièrem ent opposées.

“ C h r istu s  » a u  C o n servato ire .
Le troisièm e concert du Conservatoire était presque exclusive

m ent consacré Si l’exécution de la symphonie m ystique d ’Adolphe 
Sam uel. Cette œ uvre colossale, dont M. Émile Mathieu nous 
donna le 26 m ars une exécution soignée, se distingue par un 
déploiem ent extraordinaire de science musicale : On y sent la 
m arque d ’un m étier et d ’une technique rem arquables; mais, il 
faut bien l ’avouer, les riches sonorités et les recherches de 
rythm es rares dont cette œ uvre foisonne ne parviennent pas à 
faire oublier le peu de profondeur de la pensée et, souvent, 
l ’absence totale d ’inspiration La troisièm e partie (L a  Mission du 
Christ, etc.) et la quatrièm e (Le Crucifiement) peuvent être comp
tées parm i les m eilleures pages de la symphonie : la m usique y 
atteint un certain degré d ’émotion et son réalism e n ’est pas pour 
déplaire . Les chœ urs sont d ’une écriture puissante et com pliquée, 
mais leurs développem ents sont trop longs ; surtou t dans la c in 
quièm e partie où ils ne peuvent se départir d ’une certaine lour
deur qui fait tort à la partie d 'orchestre.

F. V. E.

L A  M U S IQ U E  A L IÈ G E

Une excellente soirée aux Concerts publics et gratuits de m usi
que de cham bre (publics et gratuits : mais pourquoi faut il donner 
lieu aux hum bles auditeurs de com pter avec dépit le nom bre de 
places que se réservent, parm i les m eilleures, les conseillers com
m unaux, pour eux et leurs am is, ce à rencon tre  du vœu du fon
dateur de l’institution ?) Le Quatuor Marie Soldat, de Vienne, aux 
quatre archets fém inins. Program m e : le sém illant fa majeur de 
Haydn (le quatre-vingt-deuxièm e ou avant-dernier), l ’énergique 
et passionné u t mineur de Brahms (le premier), le sombre et d ra
m atique fa mineur de Beethoven (le onzième). Interprétation

fouillée, classique, et expressive, dans la m anière de Joachim 
dont Marie Soldat est l ’élève favorite. Aussi, quelle émotion, chez 
les deux m ille auditeurs, dégagée par l ’œ uvre de Beethoven qui, 
exécutée par le célèbre Quatuor Marteau, les avait laissés froids 
l ’an dernier ! Marie Soldat, arm ée du beau G uarnérius qui appar
tin t à Bazzini, m ène avec une m aestria rem arquable ses gracieuses 
partenaires, sensiblem ent moins ferm es qu 'elle, et arrive à réaliser 
une hom ogénéité parfaite.

Où le Quatuor viennois se sent le m ieux chez soi, c’est dans le 
Brahms : il s’assimile entièrem ent le caractère de délicate inti
mité de cette m usique auquel le tem péram ent latin  semble 
quelque peu récalçitrer. Mais la m usique de cham bre dissoute 
dans les énorm es espaces de la salle du Conservatoire, tout tapis
sés en l ’occurrence d ’épais vêtem ents de laine, voit ses effets sin
gulièrem ent atténués. Dans ces conditions le Quatuor de Brahms 
ne pouvait apparaître l ’œ uvre de passion farouche et virile, à 
contrastes violents, qu ’il est.

Le program m e distribué au public pour l'in stru ire  et le guider 
fourm illait de fautes de tout genre ; il indiquait notam m ent la 
com position ancienne du Quatuor, modifiée depuis six ans ! Un 
peu d ’attention, s’il vous plaît, Messieurs de la Commission.

**■ *
Aux mêm es concerts gratuits, une dernière audition inoublia

ble : le Quatuor Joachim dans le sol m ajeur de Mozart (que les 
program m es persistent à appeler n° 1), l ’ut m ineur de Brahms et 
Vut m ajeur de Beethoven. L’interprétation que la plus noble des 
m usiques reçoit de cette association sans rivale d ’artistes a été 
souvent caractérisée ici, notam m ent après chacun des Festivals de 
Bonn. Leur conception du style reste aussi opposée à l ’étroit dog
m atism e classique que la Vie l ’est à la Mort. C’est toujours la 
même « mise en lum ière » de la profonde Beauté musicale, la 
m êm e union de quatre voix qui chantent, le mêm e équilibre, la 
m êm e fusion de sonorités exquises, avec le même effacement in 
dividuel, la même fervente simplicité! Et chez l ’auditeur c’est 
aussi le mêm e charm e indicible, la mêm e im pression radieuse de 
pureté idéale, de haute poésie, de com m union artistique.

Le Conservatoire nous a donné en « hommage à Berlioz » une 
belle exécution intégrale de VEnfance du Christ, avec le con
cours de Mme Paquot, du baryton Seguin, et du ténor Henner. 
De telles œ uvres, si elles ne passionnent pas les foules d ’aujour
d ’hui, dont l ’esprit est peu biblique, attirent le respect par leur 
austérité et la constante noblesse du style, et elles exercent 
assurém ent une saine intluence. —  Au program m e figurait aussi 
la Fiancée du timbalier de Saint-Saëns, dont les vers ont été très 
intelligem m ent dits par M™ Paquot.

J. F.

CO R R ESPO N D AN C E

Ch e r  M o n s ie u r  M a u s ,

Je sors de la Libre Esthétique  et me perm ets de vous adresser 
m es plus sincères félicitations.

Je pense que tous ceux qui s’intéressent aux choses de l ’art 
vous rem ercieront comme moi de leur avoir procuré le plaisir 
si rare d ’adm irer les Claude Monet, les Sisley, les Renoir, les 
D egas...

J ’ai entendu vaguem ent l ’écho de reproches qu ’en vous aurait 
adressés de n ’avoir pas invité les artistes belges. Ce reproche me 
sem ble peu justifié, puisque nous avons toute l ’année l ’occasion 
de voir les œ uvres belges dans les expositions particulières et 
aux triennales, et je m e demande quel in térêt il y eût eu pour 
nous à revoir nos grands m aîtres belges que nous avons si bien 
dans l ’esprit et dans le cœ ur qu ’il nous a été facile, en voyant
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cette exposition, de nous rendre compte de la place ém inente 
qu ’ils y eussent occupée.

Veuillez recevoir, cher Monsieur Maus, l ’expression de mes 
sentim ents les plus sym pathiques.

M.-A. Ma r c o t t e

N É C R O LO G IE

A n d ré H ennebicq .
En avril dern ier, il y a tout ju ste  un  an , le peintre A ndré 

Hennebicq faisait, au Cercle artistique, en une exposition ré tro s
pective considérable, la confession générale de sa vie d ’artiste. 
Qui se fût douté alors que par cette confession le peintre adres
sait à ses amis de définitifs adieux?

Il est m ort brusquem ent jeudi dern ier, frappé d ’une congestion 
pulm onaire, à l’âge de soixante-huit ans, em portant d ’unanim es 
et sincères regrets.

Si l ’on pouvait d iscuter son art, im parfaitem ent libéré d ’in 
fluences académ iques, la noblesse, la serviabilité et l’indépen
dance de son caractère étaient universellem ent appréciés.

Appelés pour la prem ière fois, l ’an  passé, à organiser eux- 
m êm es le Salon triennal des Beaux-Arts, les artistes choisirent 
sans hésiter comme président M. André Hennebicq. C’est d ire la 
confiance qu ’insp iraien t son im partialité et sa ferm eté courtoise.

A uteur de com positions im portantes dans lesquelles l’artiste a 
cherché à rafraîchir par une vision plus proche de la réalité con
tem poraine les clichés d ’autrefois, M. Hennebicq était, avec 
MM. A. Cluysenaar, m ort avant lu i, et E. Wauters, le dernier 
refuge de la pein ture d ’histoire.

On lui doit une Messaline insultée par le peuple (Musée 
de Mons). les Travailleurs de la campagne romaine (Musée de 
B ruxelles), Philippe-Auguste remettant aux magistrats de 
Tournai la Charte de. 1187  (Hôtel de Ville de Tournai), un  grand 
nom bre de portraits, etc.

M Hennebicq était m em bre de l ’Académie royale de Belgique 
et du Corps Académique d ’Anvers, officier de l ’o rdre de Léopold, 
chevalier de la  Légion d ’honneur, etc.

P E T IT E  C H R O N IQ U E
Outre la Promenade, acquise par le Musée, deux autres tableaux 

de M. V an Rysselberghe ont été vendus au Salon de la L ibre E sthé
tique : le  Torse de jeune femme et le Je t d'eau à Sans-Souci, —  
ce dern ier acheté par M. Von Tschudi, directeur des Musées im 
périaux de Berlin. M. H -E. Cross a vendu égalem ent ses deux 
vues de Venise, R io  San Trovaso et San Giorgio Maggiore.

Les offres d ’achat faites par des m archands de tableaux et por
tant notam m ent sur des oeuvres de Manet, Degas, Berthe Morisot, 
Gauguin et Van Gogh ont dépassé 100,000 francs. Mais les 
tableaux exposés appartenaient, on le sait, presque tous à des 
am ateurs, et aucun d ’eux n ’a consenti à s’en  séparer.

La direction de la Libre Esthétique saisit cette occasion pour 
rem ercier les collectionneurs qui ont bien voulu seconder son 
initiative en lui confiant les toiles de leurs galeries, et en particu
lier MM. J -E. Blanche, Eugène Blot, Mlle A. Boch, MM. A lexandre 
Braun, Georges Charpentier, Mme E. Chausson, MM. Chéramy, 
Denys-Cochin, Mlle Diéterle, MM. Théodore Duret, Maurice Fabre, 
Félix Fénéon, A rthur Fontaine, Paul Gallimard, Camille Laurent, 
Leclanché, Henri Lerolle, A ndré Mellerio, Adrien Mithouard, An
tonin  P roust, Henri Rouart, Louis et E rnest Rouart, Olivier Sain- 
sère, E. Schuffenecker, A lexandre Séon. Jules S trauss, Maurice 
Sulzbach, Georges Viau, etc. L’ensem ble d’œ uvres que leur géné
reux  em pressem ent a perm is de réun ir et que la clôture du Salon 
vient de d isperser m arquera une date dans l ’histoire de la pein
tu re  m oderne. Souhaitons q u ’il porte ses fruits.

A ujourd’hui dim anche, à 4 heures, l ’Association des chanteurs 
de Saint-Boniface in terprétera au salut des œ uvres de Grazio Bene
voli, W itt, A. Gabrieli e t Palestrina. Dimanche prochain, à 
10 heures, la M esse brève à quatre voix de Palestrina et le Quem  
vidistis à cinq voix de R. de Lassus. Au salu t de 4 heures, des 
œ uvres de Grazio Vechi, Josquin de Près, Vittoria et G. Benevoli.

« De l ’Im pressionnism e au Sym bolism e. » La conférence que 
M. Ch. Morice a prom ise sous ce titre  à l’Institu t des hautes 
études et qu ’une indisposition l ’a forcé d ’ajourner, aura lieu le 
sam edi 9 avril, à 8 h. 1/2.

Elle apportera sûrem ent des élém ents nouveaux et du p lus haut 
in térêt aux discussions su r l ’Art im pressionniste dont l ’exposition 
de la Libre Esthétique vient d ’être l’occasion.

Vient de paraître : L a  Jeune fille à la fenêtre, prose lyrique de 
Ca m il l e  L e m o n n ie r  mise en  m usique par E u g è n e  S a m u e l  (pour 
mezzo-soprano, accom pagnem ent de quatuor à cordes, hautbois, 
cor et harpe).

Partition piano et chant : prix , 20 francs. B ruxelles, Breitkopf 
et Hartel.

Le Comité des classes 66, 67 et 6 8 de l ’Exposition universelle 
de Liège (décoration fixe des édifices publics et des habitations, 
vitraux et papiers peints), s ’est réun i m ercredi dern ier sous la 
présidence de M. Janlet, qui a annoncé à l ’assem blée p lusieurs 
participations im portantes. Le principe des collectivités sera, 
autant que possible, adopté afin de perm ettre la création d ’un 
grand nom bre d ’installations com plètes com prenant tous les desi
derata d ’une habitation. Diverses m esures pratiques d ’organisa
tion, votées par l ’assem blée, perm ettent d ’espérer que les indus
tries artistiques du verre, du papier de tenture, du m arbre , de 
la ferronnerie, de la m osaïque, etc. seron t brillam m ent rep ré 
sentées.

Des tableaux de feu C. Drake Brockman seront exposés à Bruges, 
au Syndicat, rue  des Pelletiers, du 4 au 7 avril, de 10 heures à 
midi et de 2 à 5 heures. S’adresser pour renseignem ents à 
M. A.-Ch. Robinson, au Syndicat.

M. A.-J. Heymans vient d ’exposer à Berlin deux paysages qui 
o n t excité un  vif intérêt et provoqué nom bre d ’articles élogieux. 
Le critique artistique du B erliner Tageblatt apprécie en ces 
term es notre com patriote : « Heymans est du petit nom bre des 
peintres qui ont étudié l’Im pressionnism e d ’une m anière indépen
dante, chez qui ce m ode de peindre agit non  p ar  assim ilation 
mais en s ’adaptant à leur personnalité. Il trouve son point de 
départ dans le Monet de la bonne époque, celui qui exprim ait des 
sensations et non des théories A la beauté de cette peinture 
s’unit chez l ’artiste belge une intim ité de vision que ne possède 
jam ais son m odèle français. Lorsqu’il contem ple le lever du  
soleil su r une prairie fangeuse, il ne se borne pas à découvrir 
un  motif; il éprouve une sensation. Ce n ’est pas uniquem ent son 
œ il, mais son âm e qui guide sa m ain. Il conçoit une synthèse 
que le spectateur, à son tour, ne peut plus dém em brer mais 
dont il jou it dans son intégralité. »

Le Correspondant de Hambourg  ajoute : « Ce qui fait la beauté 
des paysages d ’Heymans, c’est une harm onie de la couleur, de la 
lum ière et de la form e qui n ’a peut être jam ais été réalisée de la 
sorte, et avec une pareille sûreté. Elle donne à ses pein tures une 
sérénité étrangère à toute recherche d ’effet. On sent qu ’il ne 
s’agit pas d ’un homm e soucieux d ’approfondir ni de résoudre 
des problèm es. Ce q u ’il fait est la simplicité mêm e. Et pourtant 
ces paisibles paysages recèlent toute la nouveauté et la g randeur 
que Monet a conférées à la pein ture et par surcroît rien n ’est 
oublié des sentim ents sains que la nature a de tout tem ps in s
pirés. »

C’est M .I. Verheyden, professeur de pein ture, qui succédera, à 
partir du 13 avril, à  M. Acker, professeur d ’architecture, comme 
recteur de l ’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.

On célébrera prochainem ent à Londres le soixantième an n i
versaire du prem ier concert donné en cette ville par Joachim .
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C’est, en effet, le 27 mai 1844 que l’illustre violoniste, qui 
n’avait alors que treize ans, joua à la Société philharmonique, sous 
la direction de Mendelssohn, le Concerto de Beethoven de façon à 
conquérir d’emblée la célébrité.

A l’occasion de ces noces de diamant, une réception présidée 
par M A.-J. Balfour sera organisée le 16 mai à Oueen’s Hall, au cours 
de laquelle on remettra à Joachim une adresse de félicitations et 
son portrait par J.-S. Sargenl. Un concert suivra. On espère que 
Joachim consentira à y prendre part comme soliste et à conduire 
comme chef d’orchestre quelques-unes de ses compositions.

Le programme du concert que donnera M. Joseph Wieniawski 
jeudi prochain à la Grande-Harmonie porte entre autres, le Carnaval. de Schumann, l'Andante de Beethoven, la Fantaisie sur Don Juan de Liszt.

F a b r i q u e  de c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
C h .  x h r o ü e t

1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d ’après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

L E  P L U S  G R A N D  C H O IX  D U  P A Y S
P R IX  M O D É R É S

VILLÉGIATURE : HOUFFALIZE (Ardennes belges).

HOTEL DES POSTES&DU LUXEMBOURG
L e s  p erson n es d ésireu ses d’a ller  se  rep o ser au grand air 

n ’au ron t pas à re g re tter  d’avoir ch o isi c e t  en droit s i p itto 
resq u e e t dont le s  s ite s  so n t in com p arab lem en t v a r ié s .

Pension depuis 6 francs par jour.
Les personnes atteintes de maladies de poitrine ou des voies respiratoires ne sont pas reçues à Z’H o t e l  d e s  P o s t e s .

É tud e de Me Alfred D E L V A U X , notaire, 
9, place Simonis, a Koekelberg.

V E N T E  P U B L IQ U E
DE

T A B L E A U X  A N C IE N S  ET M O D E R N E S
Le notaire A l b e r t  P O E L A E R T . résidant à Bruxelles, 47, rue 

Royale, vendra publiquement, à l’ intervention de son confrère 
Me D E L V A U X , notaire résidant à Koekelberg, 9, place Simonis, 
EN L A  GALERIE J .  ET A . .  LEROY FRÈRES  

rue du Grand-Cerf, 6, à Bruxelles, 
le lundi I l  avril 1904, à 2 heures précises, la

Collection de Tableaux anciens et modernes
de feu  M. E u gèn e  P ey r a lb e

comprenant des œuvres de : Brakenburg, Breughel, Van Balen, Van 
Delen, Palamède, Van Goyen, De Heem, Vander Elst, Honthorst, 
Lingelbach, Mierevelt, Pourbus, Pynacker, Rotteuhamer, Ruysdael, 
Vander Venne, Van V liet, W eeninx, W ynants, Baron, Dansaert, 
De Groux, Verboeckhoven, W illem s, etc.

E X P E R T S
MM. J. et A . Le R oy Frères, place du Musée, 12, Bruxelles. 

EXPOSITIONS
PA R T IC U L IÈ R E  I PU BLIQ U E

Samedi 9 avril 1904 | Dimanche 10 avril 1904
de 10 à 4 heures.Le catalogue se distribue en l'étude des dits notaires et chez les experts prénommés.

VILLÉGIATURE. —  PENSION DE FAMILLE 

CHATEAU IH ROTH
par O bersgegen  (K rels B itburg, province R hénane).

Sites pittoresques. —  Chasse. —  Pêche à la truite ; au saumon 

à partir d’octobre. —  Bains de rivière. 

Communications: Ch. de fer de Diehirch à Vianden (G.-B. de Lux.). 
P r ix  de la  pension : 6 francs par jour. 

S’adresser à M1" A N D E lt, propriétaire.

AMEUBLEMENTS DÏ1 RT MODEM
G .S tR R U R IL R

% T L IE G E - 4 i  Rue H e m r ic o u r T  
BRUXELLES -  2 Boni» du RegeaT
PÆRI5 -  54 R(JED£ ToCQUEVIliE. 
L/1 H fly E  -  2,9 PflRKSTRflflT

.THO BILILRS 
'SPECIAUX POUR. LA  

C A M P A G N E ,  
dRTlSlÏQüES PRATIQUES { SOUDES e X  PEÜ COCifEUX



Maison Félix MOMMEN & C°, Brevetés
FABRIQUE E T  ATELIERS : 37, R u e  d e  l a  C h a r i t é ,  BRUXELLES 

T é l é p h o n e  1 9 4 Î

Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
Spécialité de tous les articles concernant la peinture , la scu lp ture , 

la g ravure , l’architecture et le dessin.
R E N T O I L A G E ,  N E T T O Y A G E  E T  V E R N I S S A G E  D E  T A B L E A U X

Premières médailles aux Expositions d’Amsterdam, P aris, Liverpool, Le Havre, Bruxelles, Chicago, etc., etc.

L i m b o s c h  & C“
Ü D T Ï Y U Ï  T L ? Ç  r u eOIa U A jD.L.LĴ /0 31, rue des Pierres 

B L A 1 \ C  E T  A M E U B L E M E N T
Trousseaux et T,ayettes, Linge de Table, de Toilette et de Ménage. 

Couvertures, Couvre-lits et Edredons
R I D E A U X  E T  S T O R E S

Tentures et M otiliers complets pour Jardins d’U iver, Serres, Villas, etc. 
Tissus. Nattes et Fantaisies Artistiques

AMEUBLEMENTS D’ART
ANCIENNE MAISON ADÈLE D ES W A RTE

A L B E R T  M E N D E L  SuccR
Rue de la Violette, 28, Bruxelles.

Fabrique de couleurs fines. 

Matériel pour artistes.

Toiles et cotons préparés. 

Panneaux. —  Châssis.

M E N U I S E R I E  A R T I S T I Q U E
B OI TES,  CH E VA L E TS ,  T A B L ES ,  ÉCRANS ,  P A RA V E NT S,  ETC.

Devis et croquH siir demande. —  P r i x  t r è s  m o d é r é s .

PIANOS
GUNTHER

B r u x e l l e s ,  6 ,  r u e  T l i é r é s i e n n e ,  6  
DIPLOME D’HONNEUR

AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES 
Fournisseur des Conservatoires et Écoles de musique de Belgique

IN S T R U M E N T S  DE CONCERT ET DE SALON 
L O C A T I O N  E X P O R T A T I O N  É C H A N G E

V I T R A U X

R. E V A L D R E
23 , Rue des Douze-Apôtres,

B R U X E L L E S
E .  D E M A M .  L i b r a i r e - E d i t e u r

8 6 .  r u e  de l a  M o n ta g n e .  8 6 ,  à  B r u x e l l e s .
POUR PA RA ITRE LE 12 AV RIL 

É M I L E  V E R H A E R E N  (Toute la Flandre). Tendresses premières
In-S°, avec décoration en ton pa r T h .  V a n  R y s s e l b e r g h e  P rix , broché : 5  francs ; en canonnage artistique à la Bradel : 6  francs.

Il a  été tiré :25 exem plaires num érotés su r hollande Van Gelder, au prix  de 12 francs et m exemplaires numérotés su r japon, au prix  de 20 francs.

DEMANDEZ CHEZ TOUS LES PAPETIERS
L’Encre à écrire indélébile 

BLUE-BLACK Van Loey-Noury
SUPÉRIEURE A TOUTES LES AUTRES MARQUES 

Imprimé sur papier de la Maison KEYM, rue de la Buanderie. 12-14.

Bruxelles. — lm p. V* M o n n o m , 3 2 , rue d e  l ’Industrie.



V i n g t - q u a t r iè m e  a n n é e . N ° 15 . 10  Av r il. 1 9 0 4 .

l'Art moderne
R E V U E  C R I T I Q U E  H E B D O M A D A I R E

B U R E A U X  : R U E  D E  L 'IN D U S T R IE , 3 2 , B R U X E L L E S  
A B O N N E M E N T : B E LG IQ U E , 10 F R A N C S L ’A N ; UNION PO STA LE, 13 FR AN C S. —  LE N U M ÉRO, 25 CENTIM ES

L 'A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à l'e s sa i, p en d a n t un  
m ois, a u x  p erso n n es q u i n ou s en  fon t la  dem an d e ou  
q u i n ou s so n t in d iq u ées  p a r  n os ab o n n és.

L e s  d em an d es d’ab onnem en t e t  de n u m éros à, l ’e s s a i  
d o iv en t ê tre  a d r e ssé e s  à  l ’a d m in is tra tio n  g é n éra le , ru e  
de l ’In d u str ie , 3 2 , B ru x e lle s .

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à  l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on n e  d és ire  p a s  s ’y  abonner.

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v e n te , à  P a r is ,  à  la  l ib r a i
r ie  H . F lo u ry , 1 , b o u le v a r d  d es  C ap u cin es.

S O M M A I R E
L ’Esthétique de Jules Laforgue (suite) (M é d é r ic  D u f o u r ). — La 

Tosca ( O. M .). —  Enquête sur l’ Impressionnisme. M. A .-J . Heymans. 
—  Expositions (O. M .). —  La Libre Esthétique et la Presse. —  Notes 
de musique. Séance de piano de M. Joseph W ieniawski (Ch. V .). —  
L’Art à Gand. —  Memento des Expositions. —  Petite Chronique.

L’Esthétique de Jules Laforgue(1).III
R e c o n n a is s a n t  la  " r ic h e  é r u d itio n  " d e T a in e , J u le s  

L a fo r g u e  n ’a  v o u lu  r e te n ir  d es d e u x  v o lu m e s , d a n s le s  
q u e ls  e s t  e x p o s é e  sa  Philosophie de l’art, q u e la  
« méthode documentaire déterministe  » . C ette  
m é th o d e  c o n s is te  à  n e  r é g le r  s e s  ju g e m e n ts  —  p u isq u e

(1) Suite. Voir nos deux derniers numéros.

l ’h o m m e n e  sa u r a it  se  p r iv e r  « d e p r o c la m e r  se s  p r é fé 
r e n c e s  e t  se s  haines » —  su r  a u c u n  id éa l tra n sc en d a n t,  
à  n e  h a u sse r  s e s  p r é te n tio n s , à  n e  re v en d iq u er  de d r o it  " q u ’à  d é b la y e r  e t  o r d o n n e r  d es d o c u m e n ts  pour  se 
permettre tout au plus de constater des lois d’en
semble. "

L a fo r g u e  p ren d  d o n c  d è s  l ’ab o rd  p a r ti. T o u s  le s  s y s 
tè m e s  d ’e s th é tiq u e  se  r é d u ise n t  à  d e u x , —  " d ’u n e  si 
b e lle  r é c ip r o c ité  d ’in to lé r a n c e , " r e m a r q u e -t - i l ,  " que  
d ix  l ig n e s  d ’u n  d e c e s  l iv r e s  su ffisen t à  m o n tr e r  de  
la q u e l le  d e s  d e u x  p a r o is se s  sa  m é th o d e  e t  s e s  sy m p a th ie s  
se  r é c la m e n t  -  —  l'idéalisme e t  le  déterminisme. 
L e s  id é a lis te s  o n t  l ’a v a n ta g e  d ’e x p liq u e r  e t  de ju g e r  ; 
c a r  i ls  a ttr ib u e n t  au  g é n ie  e t  à  l ’in sp ir a tio n  u n e  o r i
g in e  tr a n sc e n d a n te  : l ’in te r v e n tio n  d ’u n e  p u is sa n c e  su r
h u m a in e , su r  le u r  c o n c e p t io n  d e la q u e lle  i ls  m o d è le n t  
u n  id é a l, d ’a p r ès  q u o i i ls  a p p r o u v e n t , b lâ m e n t, c la s se n t  
le s  é c o le s  e t  le s  œ u v r e s . L a fo r g u e , p o u r ta n t , n ’a d h èr e  
p o in t  à  le u r s  d o c tr in e s , p a r ce  q u e le s  id éa u x  q u ’i ls  p r o 
p o sè r e n t  fu r e n t  " d e s  l i t s  de P r o c u s te  à l ’h is to ir e  de  
l ’a r t  h u m a in  ". L e s  d é te r m in is te s  se  b o r n e n t , co m m e  
le s  sa v a n ts , à  c o n s ta te r , " m o n tr e n t  b ien  le  com
ment h u m a in  d e s  g é n ie s  e t  d es œ u v r e s  " , m a is  se  
t a is e n t  d e p r o p o s  d é lib éré  su r  le  pourquoi ; i ls  s ’in 
te r d ise n t  d ’en  d éfin ir  l ’e s s e n c e  ; i l s  le s  a c c e p te n t, a v e c  
in d iffé ren ce , c o m m e  d es p h é n o m è n e s  é g a le m e n t  lé g i t i 
m e s  e t  c o n s id é r a b le s , b ien  q u e la  " s im p le  lo i  de la  
s é le c t io n  n a tu r e lle  u n iv e r s e lle ,  qu i s ig n if ie  c h o ix  e n  so i 
e t  te n d a n c e  d iv in e  u n iq u e , p r o c la m e  q u ’un id éa l v iv if ie , 
o r d o n n e  e t  d o m in e  to u t . " B ref, le s  id é a lis te s  s o n t  tro p  
p r o m p ts  à  re n d re  d es a r r ê ts  e t  e n c lin s  à  te n ir  n o tr e  g o û t
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en lisières ; les déterministes, limitant leur étude à obser
ver et décrire, nous abandonnent à nous-mêmes, quand 
s’impose la nécessité de conclure.

Si Laforgue déclare son penchant vers ces derniers, 
il n ’en sent pas moins le besoin de s’élever au-dessus 
d’un positivisme étroit. Il faut, dit-il, « un brin de foi 
nouvelle ». Ainsi, tout en restant un déterministe, l’on 
serait guidé dans des recherches, au demeurant exactes 
et impartiales, par « une idée esthétique directrice ».

Gustave Kahn, racontant ses premiers entretiens avec 
Jules Laforgue, durant l’été de 1880, dit qu’ils convin
rent que deux réformes étaient opportunes : substituer 
le vers libre aux rythmes fixes des romantiques et des 
parnassiens; fonder l'esthétique sur Ici philosophie 
de l'Inconscient. C’est, en effet, dans la lecture de 
Hartmann que Laforgue puisa ce “ brin de foi nou
velle » par quoi, sans se confondre avec les idéalistes, 
il se distingue pourtant des déterministes.

L’esprit humain est une résultante de l’évolution 
organique terrestre. La pensée, qui a pour champ l’uni
vers, est identique à son objet, car le sujet n’est rien 
sans l'objet : proposition aussi nécessaire que celle-ci : 
Rien ne peut être en dehors de tout. La connaissance 
métaphysique, où s’élèvent les inductions des sciences 
expérimentales de la vie, répond, par conséquent, à une 
réalité transcendante. — Quelle est cette réalité trans
cendante? La simple loi de la sélection naturelle uni
verselle — c'est l’objection que Laforgue opposait aux 
déterministes — indique une tendance divine, attendu 
que deux forces ne peuvent coexister qu’en concurrence 
vitale, et que, si l’une l’emporte, c’est en vertu d’une 
tendance occulte, partout déterminante; l’univers des 
forces en concurrence vitale se résout donc en une sélec
tion unique, selon cet idéal. — En conséquence, au-des
sus du monde changeant des phénomènes, se développe 
un idéal : la Loi. Laforgue dit à dessein : se développe. 
Car son idéal n’est qu’“ une simple étape, éphémère et 
bornée, d’une évolution indéfinie » ; c’est un devenir 
continu ; il est « ouvert au passé comme aux surprises 
de l’avenir et aux incohérences du présent ».

Cette Loi, « principe mystique universel »,
0  Loi, qui êtes parce que vous êtes

est, annonce Laforgue, « le dernier divin », celui d’une 
humanité enfin débarrassée de ses anciens dieux, 
personnels, parfaits et conscients. L’action en est 
continue et infaillible, mais inconsciente. C’est en 
raison de cette qualité, qui pourtant n’est pas prédo
minante, — la continuité n’est pas moins essentielle, — 
que Hartmann dénommait cette force Y Inconscient, 
appelait son dynamisme évolutionniste la Philosophie 
de l'Inconscient.

Cet inconscient « s’objectivé en mondes explorateurs

vers la conscience, » sa fin. En sorte que l’univers 
pourrait être défini, dans son ensemble et sa durée : une 
création de VInconscient tendant à la  conscience. 
Laforgue résume le système de Hartmann dans cette 
formule : « C’est, selon le dernier mot humain de la 
métaphysique expérimentale, la force unique constante 
évoluant indéfiniment vers la conscience pure par la 
sélection fatale des flux de forces aspiratrices en 
concurrence, amours, religions, langues, sciences, arts, 
apostolat social, mysticismes inédits, etc. »

Nous n’avons à considérer que deux de ces « flux de 
forces aspiratrices en concurrence », la pensée humaine 
et, plus particulièrement encore, l’art. — « La pensée 
humaine, succession d’œuvres et d’idéaux à l ’état de 
phénomènes en concurrence, exprime l’évolution de 
l’âme universelle, de la Loi unique, au dynamisme de 
qui ou de quoi elle est soumise à travers ses incohérents 
et riches gaspillages. » Laforgue illustre cette définition 
d’un exemple : les personnages de la Comédie 
humaine contribuent à manifester, par la sélection 
naturelle qui résulte de leur concurrence vitale, l’évo
lution de l’âme de Balzac, dynamiquement développée 
en eux. — Chaque homme aspire au beau. La somme 
de ces aspirations concurrentes se résout par la sélec
tion naturelle en une aspiration unique vers l’idéal. 
C’est la Loi, signifiée par l’ingénieuse comparaison des 
Préludes autobiographiques aux Complaintes.

... la tourbillonnante éternelle agonie
D’un Nirvâna des Danaïdes du génie.

L’inspiration et le génie, — cet irréductible je ne 
sais quoi demeurant au fond des analyses de toute esthé
tique, — sont ainsi expliqués “ sans compromis spiri- 
tualiste » ni recours au bon vouloir d’une puissance 
transcendante. Ce sont les « tressaillements divina
toires » de l’aspiration suprême, en laquelle consiste la 
Loi. “ Les génies surhumains, dont nous voyons la 
caravane artistique de temps en temps fouettée, en 
sont les échos élus. » C’est elle qui « parfois interpose 
ses secousses divines, ses deus ex machina, ses messies 
dans le train-train des causes et des effets détermi- 
nables de l’histoire humaine ».

Le génie, « prêtre de l’Inconscient »,
— Que votre inconsciente Volonté
Soit faite dans l’É ternité ! —

aide l’évolution par » un afflnement sans fin de tout 
l’organisme». Les artistes exploitent «les paradis des 
sens ». Ils polissent « le miroir où se cherche l ’Incons
c ien t”. Musiciens et peintres collaborent à leur insu, 
selon les fins de l’Inconscient, qui les y entraîne, à 
rendre notre oreille plus subtile à discerner les harmo
niques des sons, notre œil plus apte à distinguer les
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ondes colorées, de plus en plus rapides et de moins en 
moins longues, du rouge au violet.

C’est cette force transcendante qui " pousse Beet
hoven à chanter, Delacroix à chercher des tons, Bau
delaire à fouiller sa langue, Hugo à être énorme, 
Darwin à constater la sélection naturelle, et celle qui 
pousse Pasteur, Berthelot à chercher, Gœthe à deviner 
les fleurs, Cuvier à reconstituer des fossiles : — la même 
qui pousse l’araignée à faire sa toile, et, si on la déchire 
lafaire et la refaire jusqu’à épuisement, comme l’amour, 
l’éréthisme mental ou de l’œil, la fureur génésique 
d 'art. " J ’ajouterai un exemple à ceux dont Laforgue 
corrobore son idée. N’est-ce pas cet attrait, irrésistible 
et mystérieux, dont Maeterlinck, traducteur des Disci
ples à Sais, poétique expression du mysticisme natu
raliste de Novalis, poursuit et décrit le jeu dans la Vie 
des abeilles ? Laforgue ne souscrit donc pas à la loi 
énoncée par Renan : l’art passe de la catégorie de l’ins
tinct dans la catégorie de la réflexion. Instincts et ré
flexion coexistent. Ou plutôt, la réflexion n’est qu’une 
forme — la dernière revêtue — de l’instinct.

Je m’agite aussi. Mais l’Inconscient me mène;
Or, il sait ce qu’il fa it; je  n’ai rien à y voir. »

Il en est de l’Art comme de l'Amour :
Allez! Laissez passer, laissez faire; l’Amour
Reconnaîtra les siens : il est aveugle et sourd.

Première conséquence : Au regard de l’Inconscient, 
toutes les écoles se valent ; toutes les œuvres méritent 
égale considération : d’instinctives poussées vers la 
conscience. Donc, un seul critérium : la nouveauté : 
" du nouveau, du nouveau et indéfiniment du nouveau ; 
après l’éginétisme, l’hellénisme, le byzantinisme, la 
renaissance, le rococo, le romantisme, le réalisme, le 
préraphaélisme, le fortunysme, le japonisme, l’impres
sionnisme, le nihilisme : bref, uniquement ce que l ’ins
tinct des âges a toujours exalté, en proclamant génies, 
selon l’étymologie du mot, ceux et seulement ceux qui 
ont révélé du nouveau, et qui, par là, font étape et 
école dans l’évolution artistique de l’humanité. »

La prétention de l’homme est donc ridicule à donner 
des rangs, instituer des concours, décerner des cou
ronnes. Nulle entrave au laisser faire, mot d’ordre 
de la sagesse! L’art ne peut accomplir sa fonction, 
agent du perpétuel devenir,

... rosse aveugle aux cercles sempiternes
qui tourne pour autrui les bons chevaux de bois,

que dans une anarchie libératrice et féconde. Que le 
peintre secoue enfin les jougs officiels, revendique l'in
dépendance de l’écrivain, qui n’a d’autre « salon » que 
l’étal du libraire. Il travaillerait à son gré, s’il ne

visait qu’à placer ses tableaux dans les vitrines des mar
chands.

Deuxième conséquence : de même qu’il n’est point de 
beau absolu, il n’y a pas de goût absolu Immain. Il y 
a le sentiment du beau de tel homme, le goût de tel 
individu. Encore ce goût n’est-il qu’une somme. En 
effet, le sentiment que j ’éprouve, en ce moment, devant 
une œuvre, de quelque genre, époque ou latitude qu’elle 
soit, n’a pas plus d’autorité que celui que j ’en eus ou 
que j ’en aurai dans d’autres phases de mon évolution. 
Mais cette évolution achevée, l’on pourrait extraire de 
tous ces sentiments successifs, également légitimes, mon 
sentiment du beau, mon goût, qui ne serait donc 
qu’une moyenne. Est-il besoin d’ajouter que cette 
moyenne n’aura ni plus ni moins d’autorité que la 
moyenne de chacun de mes contemporains? Mais de 
toutes ces moyennes une nouvelle moyenne pourra être 
prise, et ce sera la formulé de la sensibilité esthétique 
d e ma génération. Procédant toujours selon la même 
discipline et prenant les moyennes des générations 
défuntes, nous aurons en une échelle de formules, tous 
les degrés, également autorisés, de la sensibilité esthé
tique de l 'humanité. Prenons encore une moyenne, et, 
par un dernier effort de l’abstraction, tout " se  résout 
en une certaine âme humaine, qui, pour ne veiller adé
quatement en aucune âme existante peut-être, mais 
morcelée en plusieurs, ne s’en conserve pas moins invi
siblement impérissable, prête aux crises révélatrices des 
expériences de demain " .

Conclusion : " Le sens esthétique est changeant 
comme la vie " , le goût « humain " ne saurait pré
valoir sur le goût " individuel " , sans lequel il ne serait 
rien Opposer celui-là à celui-ci c’est aller contre le 
principe de contradiction : une chose ne peut être en 
même temps elle et son contraire.

M é d é r ic  D u f o u r(A suivre.)

L A  TOSCA

« La Tosca, disait spirituellem ent u n  confrère le soir de la 
prem ière, c’est la Vie de Bohème en  m ineur. »

On retrouve, en effet, dans la partition saccadée, violente et 
som bre dont M. Puccini a com m enté la pièce tirée du dram e 
célèbre de M. Sardou, les procédés qui donnent à l ’œ uvre préci
tée, à défaut d ’un  réel in térêt d ’art, du m ouvem ent, de l ’ani
m ation, parfois de l’ém otion, —  j ’entends l ’émotion nerveuse qui 
secoue les foules, plus sensibles, m algré tout, au m élodram e 
qu’à une esthétique raffinée.

La Tosca s’affirme, à côté de la Vie de Bohème, de Paillasse, 
de Cavalleria rusticana, dram e « vériste » , tout en oppositions 
de couleurs, en effets extérieurs, en contrastes, en épisodes. 
L’œ uvre est aux antipodes du dram e lyrique, basé sur le déve
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loppem ent psychologique des caractères. On peut lui préférer ce 
dern ier, — et en ce qui nous concerne nous n ’hésitons pas. Mais il 
est perm is d ’avoir du théâtre des conceptions diverses. Pour 
n ’être point de notre goût, le réalism e bru tal de la Jeune Italie 
n ’en réalise pas moins des artifices scéniques d ’un effet certain . 
L’habileté du com positeur consiste ici à ne rien  négliger de ce 
qui peut faire tressaillir la m ultitude, exciter ju sq u ’au paroxysm e 
son émoi. Et il y aurait mauvaise grâce à ne pas reconnaître que 
M. Puccini excelle à troubler de la sorte les spectateurs, à les 
ten ir haletants, à prolonger leur inquiétude.

Le sujet de la Tosca, cruel et tragique, ém ouvant ju sq u ’en ses 
p lus folles invraisem blances, prêtait d ’ailleurs à cette enlum inure 
exaspérée. On ne peut que constater l ’accord de cette littérature 
artificielle avec le vêtem ent musical qui l ’habille. Celui-ci est 
taillé au petit bonheur su r les patrons à la mode du jo u r et cousu 
à la diable, mais non sans adresse. Certaines scènes tém oignent 
d ’une réelle habileté de m étier : celle, par exem ple, où l ’on 
entend, par la fenêtre ouverte de l ’appartem ent de Scarpia, la 
cantate chantée par la Tosca chez la reine tandis que l ’im placable 
policier cherche à arracher à Cavaradossi son secret su r la retraite 
du  fugitif...

La m ise en scène e t l ’in terpréta tion  en tren t, dans le succès 
des œ uvres de ce genre, pour une part au m oins égale à celle de 
la m usique. A cet égard, la Tosca est servie à souhait : d é 
cors, costum es, exécution vocale et sym phonique sont vraim ent 
parfaits.

M. Dubosq s ’est surpassé dans la com position et la plantation 
des décors : celui du prem ier acte, qui représen te l ’église de 
Saint-André de la Vallée, à Rome, est particulièrem ent heureux .

Mme Paquot-D’Assy a triom phé dans le rôle de l ’héroïne, 
auquel elle apporte, avec une voix superbe, des qualités d ram a
tiques exceptionnelles. M. Albers s’affirme, une fois de p lus, 
chanteur et com édien de prem ier o rdre dans celui de Scarpia. Le 
personnage un  peu indécis de Cavaradossi a trouvé en  M. Dal
m orès un  in terprète  de belle voix et de m im ique sobre. MM. A us
tin , Cotreuil, Belhomme, François, etc. com plètent à m erveille ce 
rem arquable ensem ble, accom pagné par l ’orchestre et les chœ urs 
de façon irréprochable.

On ira  voir la Tosca pour son interprétation si ce n ’est pour 
l ’apport d ’art qu ’elle fournit au  réperto ire lyrique.

0 . M.

Au lendem ain  de la Tosca, la direction de la Monnaie a fait 
une reprise de la Valkyrie  dont l ’exécution, soigneusem ent mise 
au  point, a donné au  chef-d’œ uvre de W agner un  in térêt n o u 
veau. Mme Litvinne, m ieux en voix que jam ais, a fait une ren trée  
triom phale dans le rôle de Brunnhilde q u ’elle a créé à Bruxelles.
A ses côtés, Mmes Paquot-D ’Assy et Bastien, MM. Im bart de la 
Tour, II. A lbers et Vallier ont été applaudis et acclam és pour 
leu r parfaite in terprétation  des rôles dont ils sont titulaires.

Les Valkyries n ’ont, de m ém oire de w agnérien, jam ais chanté 
avec p lus de justesse et d ’en train  la Chevauchée, et M. Dupuis a 
conduit avec sûreté son arm ée instrum entale à la victoire. La joie 
du  public égalait celle des m usiciens. Quelle belle œ uvre! quelle 
adm irable m usique! On se serait volontiers em brassé par-dessus 
la ram pe !

Enquête sur l ’Impressionnisme (1).

M. A.-J. HEYMANS
Wechelderzande, 24 mars 1904.

M o n  c h e r  M a u s ,

L’Im pressionnism e, —  type caractéristique créé par Monet et 
suffisamment d istinct de la conception réaliste pour qu ’on ait cru 
nécessaire de le baptiser d ’un autre nom , —  a définitivem ent n e t
toyé la palette des b ru n s et élargi l ’horizon artistique.

Il a eu une influence très avantageuse pour certains tem péra
m ents,m auvaise pour d ’au tres, parce q u ’un artiste ne doit adopter 
que ce qui est en  rapport avec son individualité.

C’est le pointillism e qui a été mauvais pour certains, car 
Monet c’est la santé m êm e, et ce n’est pas par lui qu ’on se perdra .

En Belgique, l ’Im pressionnism e a eu bien peu d ’influence. 
Celle-ci pourra se développer davantage par l ’exposition des 
œ uvres de ses initiateurs, qui atteste la sincérité personnelle de 
chacun d ’eux et leur ténacité à poursuivre su r la nature leurs 
observations, base de leur g rand  talent.

C’est, en  effet, à la nature q u ’il faut retou rner naïvement et 
simplement, avec une liberté absolue, sans se m ettre dans la tête 
aucune exécution, afin de trouver les expressions nouvelles q u ’il 
im porte de soutenir, car l ’in térêt est plu tô t là que dans ce qui a 
déjà été d it ou fait.

L’étude de la nature, poursuivie par le pein tre selon ses facultés 
instinctives comme le chien chasse, comme l’abeille fait son m iel, 
est p lus u tile que de stériles discussions. L’in térêt d ’une œ uvre 
d ’art, c’est d ’y trouver ces qualités développées par le  tem péra
m ent personnel de l ’artiste.

En term inant j ’ai à cœ ur de te répéte r com bien je  te suis recon
naissant pour tout ce que tu  as fait pour les artistes et pour moi, 
qui ai toujours trouvé en toi un  ami et un  vigoureux partisan  de 
la liberté artistique.

Reçois, m on cher Maus, une cordiale poignée de m ains.
A.-J. H eym ans

E X P O SIT IO N S

Ce qui fait le charm e des m arines d ’A lexandre Marcette, c ’est 
l ’am our fervent de la m er q u ’elles attestent. Marcette aime la m er 
pour elle-m êm e, pour les m asses d ’eau q u ’elle met en m ouvem ent, 
pour le rythm e de ses vagues, pour les horizons infinis q u ’elle 
déroule, pour les reflets dont elle s ’irise. Il laisse à d ’autres les 
aspects épisodiques des ports, des plages, des pêcheries, tout 
en tier au  dram e qui ja illit du conflit des eaux et des nuées. 
A peine, parm i les tren te  gouaches qui com posent son exposition 
au Cercle artistique, quelques-unes évoquent-elles l ’anecdote du 
départ des barques, du rem orqueur, d ’une arrivée au goulet. 
P resque toutes em prunten t leur unique in térê t à la vision tragique 
de la  m er et du ciel, et cette vision, d ’une extrêm e diversité, 
affirme une sensibilité optique très particulière.

Le pein tre excelle à rendre  la fluidité des eaux, la légèreté des 
nuages, la profondeur des espaces. Il instantanéise des effets 
fugitifs : to rpeur d ’un soir de canicule, coup de vent, phospho
rescence de la m er, lueurs nocturnes refoulant les ténèb res ...

(1) Voir nos quatre derniers numéros.
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Des pein tres de la m er, M. Marcette est certes l ’un  des plus 
consciencieux et les plus artistes.

L'Impasse, un  Coin de N ieuport, des Anémones com plètent, 
par quelques fanfares de couleur, ce poème m aritim e harm onieux 
et délicat.

Voisinant avec ce visionnaire subtil, M. Herman Richir expose 
un  lot considérable de pein tures h l ’huile et de pastels, parm i 
lesquels le portrait dom ine. Ici, nous retom bons en  pleine réalité: 
in térieurs aristocratiques ou bourgeois, effigies de femm es du 
m onde, d ’artistes, d ’ecclésiastiques. C’est le microcosm e de la 
Belgique d ’au jourd’hui qu ’évoque le talent fécond, habile et fidèle 
de M. Richir, spécialiste trop connu pour qu ’il soit u tile d ’en 
analyser l ’abondante production.

O. M.

La Libre Esthétique et la Presse.

Comme les années précédentes, nous croyons in téressan t de 
publier la nom enclature des principaux articles consacrés au 
Salon de la Libre Esthétique par la Presse belge e t étrangère :

O u v e r t u r e . —  L e  Figaro (26 février), L e  Journal de Bruxelles  
(27 février), L e  Soir  (26 février), L e  P atrio te  et L e  N ational 
(27 février), L a  Chronique (26 février), L e  P e tit B leu  (27 février), 
L a  Gazetle (25 février), L a  Réforme  (27 février), De Vlaamsche 
Gazet (26 février), L e  Tout-Liége  (25 février), L a  F landre libé
rale (27 février), L e  M atin  (2 m ars), L a  Métropole (26 février), 
L a  G azet de Charleroi (29 février), L 'A r t  moderne (28 février).

E x p o s i t io n  -  L ’Indépendance belge (26 et 27 février), L e  Soir 
(10 m ars), L e Journal de Bruxelles  (27 février), L 'É to ile  belge 
(29 février), L a  Réforme  (5 et 29 m ars), Le Peuple (3 et 5 m ars), 
L e  P etit B leu  (27 février, 13 et 20 mars), L a  Gazette (27 février), 
L a  Chronique (26 février, 7 et 17 m ars), L e X X e Siècle (29 fé
vrier), Le Messager de B ruxelles  (21 m ars), De Vlaamsche Gazet 
(27 février).

L ’A r t  moderne (21 février, 6, 13, 20 et 27 m ars), L ’Éventail 
20 m irs ), L a  Fédération artistique (10, 13, 20 et 27 m ars), L a  
Ligue artistique (2 m ars), Durendal (m ars), L ’Idée libre (m ars), 
L a  L ibre Critique (6 m ars), L e  Thyrse  (1er m ars, 1-15 avril), 
L e  P etit Messager belge (6 m ars), L 'É ch o  d'Ixelles (20 mars) ; 
L 'É tud ian t (Liège), 9 m ars ; L a  Roulotte (Soignies), 15 m ars, 
L e Tout-Liége (3 m ars); L e  Carillon (Ostende), 27 m ars; L a  
Verveine (Mons), 28 février et 20 m ars, L e  Jour  (Verviers), 
10 m ars.

L a  Flandre libérale (20 m ars), L e  B ien  Public  (25 février et 
10 m ars); L a  Métropole (21 m ars); L a  M euse (6 m ars), L e  Jour
nal de Liège (8 février, 7 et 9 mars), L a  Gazette de Charleroi 
(7 m ars), L ’Opinion libérale (4 m ars), L 'A v e n ir  du Tournaisis 
(11 et 22 mars).

R u y  B las  (Paris), 3 m ars; L e  National (Paris), A m ars; L e  
Voltaire (Paris), 2 m ars; L a  Politique coloniale (Paris), 2 m ars; 
L e  N ord  (Paris), 5 m ars ; L a  Chronique des A r ts  et de la curio
sité (Paris), 26 m ars; L e  B ulletin  de l’A r t  ancien et moderne 
(Paris), 12 m a rs ;  Le M ercure de France  (avril) ; F rankfurter  
Zeitung  (Francfort-sur-M ein), 21 m ars ; Die Propylaen  (Munich), 
11 m ars ; L a  Tribune libre (La-Chaux-de-Fonds), 27 février.

Co n c e r t s . —  L e  Journal de B ruxelles  (3, 21 et 26 m ars), L a  
Libre Critique (6, 13, 20 et 27 m ars), L e Guide musical (6 ,1 3  et 
20 mars), L e  P e tit Messager belge (10, 13. 20 et 27 m ars), 
L ’Éventail (26 m ars), L a  Fédération artistique (13, 20 et 
27 m ars), L 'A r t  moderne (6, 13, 20 e t 27 m ars), L e  M ercure de 
France  (avril).

C o n f é r e n c e s . — L e  Peuple (6 m ars), L e  Soir  (6 mars), L e  
Journal de B ruxelles  (6 e t 13 m ars), L a  Verveine (13, 20, 
27 m ars et 2 avril), L 'A r t  moderne (6, 13 et 27 m ars), L e  
Guide musical (3 avril).

P o l é m iq u e . —  L e  Peuple (28 février, 3, 6, 8, 12, 15, 17 et
18 mars), L'Indépendance belge (8 et 19 m ars), L e  Soir (16, 17,
19 et 24 m ars), Le Journal de B ruxelles  (13, 15 et 19 m ars), L a

Réforme  (19 mars), L e  P etit B leu  (18 et 27 mars), L a Gazette 
(18 m ars), L a  Chronique (4 , 17, et 18 m ars), L e  X X e Siècle 
(17 m ars), L e  Messager de Bruxelles (17 et 21 mars). L e  P a 
triote et L e  National (19, 20 et 22 m ars), L a  M euse (25 m ars), 
L e  M atin  (17 et 26 m ars), L a  Flandre libérale (21 février), Le  
Nouveau Précurseur (8 et 17 m ars), L e  Journal de Liège 
(21 m ars), L a  Fédération artistique (20, 27 m ars et 3 avril), L a  
Ligue artistique (2 avril), L a  L ibre Critique (3 avril), L e  T hyrse 
(1-15 avril), L e  Bulletin  de l ’A r t  ancien et moderne (2 avril).

N O T E S DE M U S IQ U E

S éa n ce  de p ian o  de M. Josep h  W ie n ia w s k i.
Poursuivant son œ uvre de propagande artistique, M. Wieniawski 

a donné, la sem aine dernière, une séance de piano fort in téres
sante à la  Grande-Harmonie.

Il était curieux d ’entendre le très fin et très distingué pianiste 
polonais dans le Carnaval de Schum ann, qui form ait l ’une des 
parties des plus attrayantes du program m e. Son extrêm e légè
reté de toucher, son horreur pour les interprétations bruyantes 
et qui fait qu ’il joue m ieux que quiconque les compositions de 
son compatriote Chopin (par exem ple le Nocturne op. 62, n° 1, 
qui se trouvait au program m e de la séance), l ’ont m erveilleu
sem ent servi : le m aître de Zwickau a évidem m ent voulu dans 
cette œ uvre, comme d ’ailleurs dans bien d ’autres parm i ses 
compositions, cette im précision suggestive qui contraste si fort 
avec la netteté et la rigueur form elle des classiques.

L’exquise sonate (op. 37) de Schulhoff, que M. W ieniawski a 
jouée avec un  véritable culte, a été très rem arquée, et le succès de 
la Quatrième Polonaise, œ uvre du pianiste lui-m êm e, n ’a pas été 
m oindre.

La séance se term inait par du  Liszt. Qu’il nous suffise de cons
tater que M. W ieniawski aime beaucoup la m usique de Liszt ; c’est 
assez d ire qu ’il a mis dans la Bénédiction de Dieu dans la solitude, 
dans la Grande Fantaisie sur Don Juan  (composition à allures 
vraim ent grandioses) toute sa conviction, toute sa passion 
d ’homm e épris des belles œ uvres pianistiques.

Ch. V.

L ’A R T  A G AN D

On se rappelle l ’étonnem ent provoqué par la distinction accor
dée, il y a quatre ans, lors de l ’Exposition universelle de Paris, à 
l ’œ uvre de début du jeune Jules Van Biesbroeck, et les commen
taires qu ’elle suscita. Peut-être faut-il chercher l ’explication de 
ce succès, qui le classa l ’égal des Rodin et des Meunier, dans 
une sorte de dualism e d ’expression. En effet, si l ’on ne consi
dère que la  donnée em pruntée à l’exaltation du prolétaire, si 
l ’on  ne voit que les silhouettes rappelant les types créés avec tant 
d ’autorité par Meunier, on pourrait conclure à l ’expression d ’une 

 conception artistique rude et forte et bien faite pour écarter l ’ap 
probation de ceux qui n ’aim ent pas les audaces ; en  exam inant le 
travail dans son essence m êm e, on y trouve une exécution s’at
tardan t à  caresser les m oindres détails, à les fouiller, à les 
définir, donnant la sensation d ’une sculpture très sage, très pon
dérée et qui serait le plus pur produit de l ’enseignem ent soi-disant 
académ ique.

Et enlisé dans les form ules académ iques il se m ontre tout 
d 'abord , en celte exposition de peintures et de sculptures ou
verte en son bel atelier construit dans les locaux socialistes de la 
boulangerie « Vooruit » à Gand, où les nus — les académies —  
dom inent, et qui com prend mêm e ses épreuves de concours de 
Rome. A voir ces tableaux de concours où tout est conçu et exé
cuté d ’après les règles connues, où les groupes se balancent selon
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le rythm e adm is, où la présence insolite de gens déshabillés p e r
m et d 'é tale r les connaissances anatom iques et l ’habileté de métier, 
on  se dem ande pourquoi ils n ’ont pas été couronnés, car rien , ni 
dans leur dessin ni dans leur peinture, ne sem ble in transigeant. 
Ces œ uvres datent d ’il y a quelques années et depuis, dans le doux 
repos de la villa que le jeune statuaire habita pendant deux ans 
à Portici, se laissant aller à la contem plation des aspects m ulti
ples de cette adm irable baie de Naples, il fixa au gré de ses capri
ces, en une innom brable série de petites toiles, et les paysages 
grandioses et les ciels tragiques. Si, là encore, on retrouve 
presque partout cette peinture lisse où l’atm osphère m anque, il 
est tel bout de toile rapidem ent couverte sous l ’em pire d ’une 
ém otion où la couleur sem ble révéler un  p ein tre ; mais c’est 
surtou t dans une des deux grandes toiles, prétextes à peindre de 
beaux corps de fem m es nus, que se trouve une prom esse. Alors 
que dans la Léda.et Jupiter il sem ble s’insp irer de la peinture de 
Leighton, dans la Fem m e au paon il rom pt tout d ’un  coup avec 
les traditions pour arriver, non pas encore à la division de la 
couleur, m ais  à la division de la touche, rendant, pour la prem ière 
fois, la form e par la qualité de lum ière et s’assim ilant heureuse
m ent un travail auquel Henri Martin doit ses œ uvres les plus 
belles. Est-ce le point de départ d ’une évolution bienfaisante? On 
peut l ’espérer, car M. Van Biesbroeck un it à une grande intelli
gence une facilité déconcertante. Sera-t-il, un  jou r, de ceux qui 
apportent à l ’art quelque chose de plus que les autres? C’est ce 
que l’avenir nous apprendra.

—  C’est aussi l ’avenir qui se chargera de nous dire si on doit 
reten ir le nom de Gustave Desmet, dont une série d ’œ uvres est 
exposée, en mêm e tem ps que celle de deux autres Gantois, au Cercle 
artistique. Il se dégage de ses œ uvres —  qui portent des titres 
tels que Harm onie du soir, Crépuscule —  une sorte de poésie 
m élancolique ju sq u ’à la tristesse dont on ne peut se défendre et 
qui sem ble personnelle mêm e alors q u ’on constate certains 
em prunts à l’a rt et surtout à la conception de Baertsoen. La m o
destie du jeune pein tre, son respect pour la nature le renden t 
apte au progrès et il se pourrait q u ’il occupât un  jour une place 
prépondérante parm i nos paysagistes.

Memento des Expositions.

A n v e r s . —  Exposition triennale (internationale) des Beaux- 
Arts. 6 août-25 septem bre. Délais d ’envoi : notices, I er ju ille t; 
œ uvres, 7 ju illet. Deux œ uvres de m êm e nature par exposant ; 
une seule pour les étrangers. Gratuité de tran sp o rt su r le te rri
toire belge pour les ouvrages adm is. Commission sur les ventes : 
S p . c. Renseignem ents : M . A .  Van Nieuwenlmyse, secrétaire.

A r r a s . —  Exposition du N ord de la France. 45 m ai-4 octo
bre 1904. Réservée aux artistes de l ’Aisne, du Nord, de l ’Oise, 
du Pas-de-Calais et de la Somm e. Section d ’art décoratif ouverte 
à tous les artistes français. Envois directs, 1er- 15 avril. R ensei
gnem ents : M . N .  B auvin , président du Comité exécutif, A rra s .

D i e p p e . —  Société des A rn is des A r ts .  16 juillet-26 sep
tem bre. Envoi des notices avant le 20  ju in  à M. G. Catien. Dépôt 
à Paris (20 ju in - ler juillet) chez M. Pottier, 14, rue Gaillon.

D u s s e l d o r f . —  Exposition internationale des Beaux-Arts. 
1er mai-23 octobre.

P a r i s . —  Salon de 1904 (Société des A rtis tes  français). l ermai- 
30 ju in . E nvois: Peinture, 15-20 m ars; hors concours, 4  avril. 
Sculpture, 13-15 avril ; (bustes, m édaillons, statuettes, etc., 
1-2 avril); hors concours, 25 avril. Objets d 'art, 16-17 avril. 
Architecture, 4-5 avril. Gravure et lithographie, 31 mars- 
1er avril. A r ts  décoratifs, 14-15 avril.

Id. —  Salon de 1904 (Société nationale des B eaux-Arts). 
16 avril-30 ju in , Délais d ’envoi expirés.

I d . —  Exposition des Prim itifs français (Pavillon de Marsan et 
Bibliothèque nationale). 1er avril-31 juillet. Renseignem ents : 
M . Bouchot, à la Bibliothèque nationale, P aris.

I d . —  Exposition in ternationale de lithographie (Serres de la 
ville de Paris). Avril. Renseignem ents : M . V. M orlot, secrétaire 
général, rue E rnest Renan, 14, P aris  (X V e).

T u n i s . —  Société tunisienne des A m is  des A r ts .  20 avril- 
10 mai. Délai d ’envoi : 10 avril. Renseignem ents : M . A . Bréfort, 
commissaire général, rue H annon, 3. Tunis.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Une nouvelle exposition a succédé à l ’Académie royale des 
ISeaux-Arts à celle des reproductions de Rem brandt. Elle se com 
pose de cent dix-huit reproductions en photogravure d ’après Van 
Dyck, Franz Hals et B. Van der Helst. L’exposition est ouverte 
publiquem ent de 10 heures du m atin à midi et de 1 à 4 heures.

Une exposition des dessins de feu Henri Beyaert s’ouvrira au 
Musée des Arts décoratifs le lundi 18 courant.

Le pein tre hollandais Jan ten Kate vient d ’ouvrir une exposition 
de ses œ uvres rue Royale, 67.

Une exposition in ternationale du L ivre  moderne aura lieu à 
Anvers, dans les nouvelles salles du  Musée Plantin-M oretus, de 
ju in  à  septem bre. Elle tentera de grouper des spécim ens de tout ce 
que l ’Art du Livre a p roduit de m eilleur depuis 1875 comme 
typographie, illustration, reliure, etc. Le président du comité est 
M. Max Rooses, conservateur du  Musée Plantin-M oretus.

Une exposition rétrospective des œ uvres de Camille Pissarro est 
ouverte ju sq u ’au 30 courant dans les galeries Durand-Ruel, à 
Paris.

Après avoir clôturé récem m ent une exposition des Néo-Impres
sionnistes, le Kaiser-W ilhelm Museum  de Crefeld ouvrira, du 
12 avril au 12 ju in , sous le titre  : L a  Ligne et la Forme, une 
exposition qui réunira les œ uvres des dix artistes suivants : 
Puvis de Chavannes, G. Lemmen, G. Minne, G. Combaz, A. De
launois, Thorn-Prikker, Derkindere, P. Behrens et L. von Hoff
m ann.

A cette exposition succédera, en  ju in , une exposition consa
crée exclusivem ent à l ’Art javanais.

Un artiste anversois fixé depuis de longues années en Alle
m agne, Ferdinand Pauwels, vient de m ourir à l’âge de soixante- 
quatorze ans.

C’est à lui q u ’on doit une partie des fresques de l ’hôtel de ville 
d ’Ypres, celles de la Fürstenschule à Meissen, quelques-unes des 
peintures m urales de la W artburg, etc. Il professa pendant vingt- 
cinq ans à l’Académie de Dresde, après avoir occupé une chaire 
à l ’Ecole des beaux arts de W eimar.

Dès à présent on peut se p rocurer des cartes d ’abonnem ent à 
l ’Exposition de Liège de 1905, cette carte perm ettant, en effet, de 
visiter déjà les chantiers de la W orld’s Fair.

Le prix  de l’abonnem ent pour toute la durée de l ’Exposition, 
tant aux Vennes q u ’à Cointe, a été fixé à 20 francs. Les enfants 
au-dessous de quinze ans, les m ilitaires, leurs femmes et leurs 
enfants non m ariés ne payeront que 10 francs.

Tous les abonnem ents sont strictem ent personnels; ils porte
ron t la photographie de l ’abonné. Celui-ci devra envoyer au Comité 
exécutif, quai de l ’Université, à Liège, avec sa dem ande, son por
tra it form at carte de visite et en ayant soin de ne pas le décoller 
du carton su r lequel il sera placé. En effet, u n e  ingénieuse com 
binaison perm et de coller l ’abonnem ent sur le dos du portrait, 
en  ram enant sur le verso la désignation du nom et du  domicile.

Mme Etta Madier de Montjau, qui a obtenu récem m ent un  si 
grand  succès à la Salle allem ande, donnera m ardi prochain, à 
à la Grande-Harmonie, un  nouveau récital de chant, avec le con
cours de M. R ichard Hageman, pianiste.
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Voici le programme du cinquième concert Ysaye qui aura lieu 
à l’Alhambra dimanche prochain, à 2 heures, sous la direction 
de M. Criekboom et avec le concours de M. Eugène Ysaye : Ouver
ture de la Suite n° 2 en si mineur (Bach); Concerto en mi majeur 
(n° 2) pour violon (Bach) par M. E. Ysaye; Concerto pour violon 
(Beethoven) par M. E. Ysaye; Symphonie pour orchestre et violon 
principal (V. Vreuls) par M. E. Ysaye (première audition).

Répétition générale la veille, à 2 h. i/2.

Mme Marie Bréma, la célèbre cantatrice, donnera un concert, le 
mercredi 20 avril, à la Grande-Harmonie, avec le concours du 
baryton M. Francis Braun. Pour les places, s’adresser à la maison 
Breitkopf et Hærtel.

A propos de l’exécution de la Légende de Sainte-Cécile au der
nier concert de la Libre Esthétique, nous lisons dans le Petit Messager belge; «Un orchestre d’instruments à cordes réduit, dans lequel il manquait malheureusement un hautbois et une flûte, remplacés par le piano... »

Un hautbois? Une flûte? Ernest Chausson serait fort surpris 
d’apprendre que ces instruments figurent dans l’orchestration 
de son œuvre.

La troupe du théâtre du Peuple de Paris donnera le dimanche 
17 avril, à 8 heures, à la Maison du Peuple, une représentation 
de la Fille Élisa. Location tous les soirs, de 7 à 9 heures, à la 
Maison du Peuple.

Pour l ’histoire de la Critique, cet extrait d’un journal de pro
vince : « ...  L’orchestre nous donne encore deux Nocturnes de 
Debussy, le compositeur français intéressant et discutable, ama-

VILLÉGIÂTURE : HOUFFALIZE (Ardennes belges).

HOTEL DES POSTë s T dü LUXEMBOURG
Les personnes désireuses d’aller se reposer au grand air 

n’auront pas à regretter d’avoir choisi cet endroit si pitto
resque et dont les sites sont incomparablement variés.

Pension  depuis 6 francs par jour.
Les personnes atteintes de maladies de poitrine ou des voies respiratoires ne sont pas reçues à Z’H o t e l  d e s  P o s t e s .

teur d’harmonies vagues, de formules subtiles et indéfinissables. 
Exemple : le premier Nocturne, appelé, non sans raison, Nuages. 
L’autre, Fêtes, nous semble un essai d’exotisme mal venu, la négation volontaire d’une personnalité qui, peut-être, eût été intéressante.

« Il est plus facile de se nier que de s’affirmer... »

Mercredi prochain, à 8 heures du soir, M. Albert Giraud fera 
une conférence sur Théophile Gautier à l’Ecole de musique et de 
déclamation d’Ixelles.

M. Philippe Flon, chef d’orchestre du Grand Théâtre de Lyon, 
vient d’inaugurer deux cycles complets de l’Anneau du Nibelang. 
C’est la première audition intégrale de la tétralogie en France. 
Parmi les interprètes figurent MM. Seguin, Caseneuve et Dangès.

F a b r i q u e  de c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
C h .  X H R O U E T

1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d'après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

L E  P L U S  G R A N D  C H O IX  D U  P A l rS  
P R IX  M O D É R É S

VILLÉGIATURE. —  PENSION DE FAMILLE 

CHATEAU DE ROTH
par O bersgegen (K reis Bitburg, province Rhénane).

Sites pittoresques. ,—  Chasse. —  Pêche à la truite ; au saumon 
à partir d’octobre. —  Bains de rivière. 

Communications : Ch. de fer de Diekirch à Vianden (G.-D. de Lux.). 
P rix  de la  pension : 6  francs par jour. 

S’adresser à M"- ANDRÉ, propriétaire.
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M a i s o n  F é l i x  JVIOJVIJVIEJM &  C°, B r e v e t é s
F A B R I Q U E  E T  A T E L I E R S  : 37,  R u e  d e  l a  C h a r i t é ,  B R U X E L L E S  

T é l é p h o n e  1 9 4 T

Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
Spécial i t é  de  tous  les ar t ic les  c o n c e r n a n t  la p e in tu re ,  la s c u lp tu r e ,  

la g r a v u r e ,  l’a r c h i t e c tu re  et le dessin .
E E K T O I L A G E ,  N E T T O Y A G E  E T  V E R N I S S A G E  D E  T A B L E A U X

Premières médailles aux Expositions d’Amsterdam, Paris, Liverpool, Le Havre, Bruxelles, Chicago, etc., etc.

L i m b o s c h  & c*
y — )  t  t ' \ r  t ~ ^ r  t  t - ' q  19 et 21, rue du Midi 

O t t L A n i ^ L l l O  3 i 9 rue des Pierres
B L A N C  E X  A M E U B L E M E N T

Trousseaux et Layettes, Linge de Table, de Toilette et de Ménage, 
Couvertures, Couvre-lits et Edredons

R I D E A U X  ET S T O R E S
Tentures et Mobiliers complets pour Jardins d’H iver, Serres, Villas, etc.

Tissus, Nattes et Fantaisies Artistiques

A M E U B L E M E N T S  D ’ A R T
A N C IE N N E  M A ISO N  A D E L E  D E S W A R T E

A L B E R T  M E N D E L  S u c c F
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L’Esthétique de Jules Laforgue(1).
IV

C es c o n s id é r a t io n s  g é n é r a le s  s o n t  le s  p r é m isse s , d ’où  
J u le s  L a fo r g u e  d éd u it sa  d é fin it io n  d e la  p e in tu r e  im 
pressionniste. L e s  M o n e t , le s  R e n o ir , le s  D e g a s , le s  
C éza n n e , le s  S is le y , le s  P is s a r r o ;  a p r ès  e u x , le s  S eu ra t, 
le s  S ig n a c , le s  C ro ss , le s  V a n  R y sse lb e r g h e ;  à  c ô té , le s

(1) Suite. Voir, nos trois derniers numéros.

V u illa r d  e t  le s  d ’E sp a g n a t , o n t  m o d ifié  la  te c h n iq u e , en  
se  d é g a g e a n t  d e s  tr o is  i l lu s io n s , m a îtr e s s e s  d es e r re u rs  
tr a d it io n n e lle s  : le dessin , la perspective, l'éclairage 
d'atelier. L a  n o u v e lle  é c o le , si in ju s te m e n t  d é cr iée  par  
to u s  c e u x , p e in tr e s  ou  p u b lic , q u i, s e  ta r g u a n t  de 
v é r ité , d é fe n d en t  d es c o n v e n t io n s  co m m o d e s  à  la  m éd io 
c r ité , s ’e s t  r a p p r o c h é e  de la  n a tu r e  p a r  tr o is  in n o v a tio n s  
c o r r e s p o n d a n te s  : —  e l le  s ’e s t  a p p liq u ée  à  o b te n ir  le s  
fo r m e s , n o n  p a r  le  d e s s in -c o n to u r , m a is  par les vibra
tions et les contrastes de la couleur ; —  à la  p e r sp e c 
t iv e  l in é a ir e , c o n s tr u c t io n  à  p r io r i d e s  m a th é m a tic ie n s , 
e l le  a  su b s t itu é  la notation des valeurs, la  tr o is iè m e  
d im e n s io n  d e s  co r p s  a p p a r a is sa n t  à  l ’œ il  d a n s un rap
port d’intensité des tons-, —  en fin , a u  lie u  d e p e in d re  
d a n s l ’a te lie r , é c la ir é  s e lo n  u n  a n g le  de 4 5  d e g r é s , à  
to u te  h e u r e , en  de n o m b r e u se s  r e p r ise s , q u e lq u e  su je t  
q u e c e  s o it ,  r u e , c a m p a g n e , —  d iu rn e  ou n o c tu r n e , —  
s a lo n  é c la ir é , e l le  s ’e s t  p la c é e  dans la lumière même 
qui baigne le modèle ; e l le  a  d o n c  fa it  du paysage en 
plein air, dans le temps le plus court possible, en 
tenant compte des rapides variations de l’éclai
rage.

R é flé c h is se z  : i l  n ’y  a  r ien  là  q u e  de lo g iq u e , de  
n a tu r e l,  p a r ta n t  d e lé g i t im e . Q ue l ’o n  d isp u te  su r  le s  
r é s u lta ts ,  p a sse  e n c o r e . C’e s t  l e  d r o it  de ch a cu n  d ’a v o ir  
e t  d é c la r e r  s e s  p r é fé r e n c e s . M a is  q u e l ’o n  m é c o n n a is se  
l ’in te n t io n , c ’e s t  im b é c illi té  ou  h y p o c r is ie .  D e v a n t ce s  
t o i le s  impressionnistes, c o m b ie n , d e p u is  tr e n te  a n s ,  
d e  r ic a n e m e n ts , de c la m e u r s , m ê m e  d e p o in g s  ten d u s ! 
C’e s t ,  a - t - o n  d it , un  ta b le a u  e x p o s é  qu i en te n d  le  p lu s  
de. s o t t is e s . S ’il e s t  impressionniste, il en te n d  p is
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encore: des injures. Il est nécessaire de mettre devant 
un garde-fou. Rappelez-vous, dans l’Œ uvre d’Emile 
Zola, les criailleries de la foule ignorante et haineuse, 
ameutée par les envois de ce pauvre Claude !

Le dessin est un « vieux et vivace préjugé », dont 
l’origine remonte aux premières expériences visuelles. 
Au commencement de son évolution organique, l’œil 
ne percevait que la lumière blanche et ses ombres indé
composées. Pour compléter ces imparfaites notions des 
objets, il s’aida des perceptions d’un autre sens, le 
toucher. Les sensations tactiles se fondant avec les 
sensations visuelles, les taches lumineuses furent cer
nées par des lignes, dont certaines mesurèrent, outre la 
hauteur et la largeur, la profondeur. Comme le dit 
Laforgue, qui toujours parle de philosophie en poète, 
« le sens des formes a passé des doigts dans l'œil ». 
Cette « acquisition « fut transmise par l’hérédité. Il ne 
fallut pas un long temps pour que l’homme, insoucieux 
encore de cette psycho-physiologie, tînt pour naturel et 
simple ce qui était, en réalité, artificiel et double. 
Récoltant les fruits, il ne s’enquit pas si l’arbre qui les 
portait avait été greffé. — “ De là cette illusion enfan
tine de la traduction de la réalité vivante et sans plans 
par le dessin-contour et de la perspective dessinée ».

Outre l’hérédité, l’art a, des siècles durant, entretenu 
cette illusion. Les tableaux consacrés par l’admira
tion, « canons » imposés par l’enseignement officiel (ils 
se ressemblent tous à distance, mais n’oublions pas que 
beaucoup furent, à leur heure, des révoltes), n’ont point 
seulement pour « dessous » un dessin exact, conforme à 
l’anatomie et aux théorèmes de la géométrie descriptive, 
les taches lumineuses, dont l’ensemble en constitue le 
« coloris », y sont limitées par des lignes, — loin qu’elles 
soient comme 'embuées par cette atmosphère propre, 
que chaque objet semble développer autour de soi. Le 
peintre n’est que l’auxiliaire du dessinateur. Son œuvre 
est, pour la caractériser au vrai, un dessin rehaussé de 
couleur. C’est surtout du dessin que, par influence, se 
préoccupe le critique, empêtré dans une discipline con
servatrice. — Est-ce bien ou mal dessiné? telle est la 
première question qu’il se pose. Ces personnages 
peuvent-ils servir de planches anatomiques? Cette 
femme, avant que d’être peinte habillée, a-t-elle été 
dessinée nue? — Peu de gens, quelques peintres 
exceptés, se demandent : Les couleurs sont-elles ainsi 
disposées sur cette toile que la lumière y vibre comme 
dans l’espace ? Les valeurs en sont-elles observées ? Les 
intervalles du foncé au clair y sont-ils exactement 
évalués? Les touches y sont-elles superposées selon 
les rapports fixes des complémentaires ?

Le peintre, qui, avant de prendre palette et brosses, 
a fait un dessin minutieux, arrêtera aux lignes tracées 
ses touches de couleur. Or, dans la nature, les taches 
perçues irradient en tout sens. Chaque objet s’amplifie

en une sorte de halo, où tremblent, je voudrais pouvoir 
dire : s’imprécisent à la vue les contours, que seul défi
nirait le toucher. Ces ondulations, projetées par des 
corps voisins, diversement rayonnants, se pénètrent, 
s’avivent, s’éteignent, se neutralisent. — Que devient 
la lignes — Voyez, parmi les bleus et les violets du cré
puscule, cette " meule " de Claude Monet : une buée 
l’engaine ; comme si elle exhalait, dans le frais apaise
ment de la nuit approchante, la lumière et la chaleur 
aspirées durant le jour, elle pousse — telles les zones 
concentriques à la surface d’une eau où vous avez jeté 
une pierre — des ondes plus claires vers les ténèbres 
envahissantes, d'où elles refluent, brisées et assombries. 
Le coloriste nous aurait-il montré, autour de ces bottes 
de paille amoncelées, — il n’est pas de thème plus banal, 
— l’attristante agonie du soir, s’il les avait enserrées de 
lignes et coiffées d’un cône géométriquement tracé ?

La justesse des tons et l’exactitude des valeurs suffi
sent, d’ailleurs, à nous donner l’illusion des formes, — 
bien mieux qu’un dessin rigoureux. Je puis citer en 
exemple le Pont-N euf, après-m idi, soleil, de Camille 
Pissarro,toile exposée à la L ib re  Esthétique. Regardez 
de près : De chaque côté du tablier, d’où réfléchit, entre 
les fiacres et les omnibus qui se croisent, un soleil aveu
glant, — en menues hachures toute la gamme des clairs, 
du rouge orangé au jaune verdâtre, — une mêlée de 
touches indistinctes ; vous n’y discernerez ni têtes, ni 
troncs, ni bras, ni jambes; aucun " bonhomme " ; nul 
détail de costume ; point de dessin ; rien que de la cou
leur. Mais placez-vous à distance de perspective, où 
s’obstinent à ne se pas reculer la plupart des spectateurs 
(bien qu’ils en ignorent le point de vue, ils se scandalise
ront de cette œuvre), tout s’ordonne, se précise, vient à 
son plan ; vous voyez aller et venir, en coulées paral
lèles, une foule affairée ; vous y croyez distinguer attitu
des, gestes, vêtements, sexes, âges, conditions. Le 
peintre à fait en vous l’impression du réel, en vous mon
trant seulement ce qu’à égale distance vous-mêmes 
eussiez perçu.

Notre connaissance de l’homme, de ce « cœur 
humain », dont nous avons les oreilles tant rebattues, 
est surtout liv re sq u e  ; nous n’observons nos congé
nères que sous l’angle ouvert par nos écrivains préférés; 
ainsi nous ne voyons les paysages naturels qu’à travers 
les compositions (je dis à dessein : compositions) des 
Corot, des Dupré, des Rousseau, etc. ; ces bœufs ou ces 
moutons sont de Troyon ou de Jacques ; ces paysans 
sont de Millet, de Bastien-Lepage, de Lhermitte, etc. ; 
ces matelots sont de Cottet, etc. Les œuvres « classi
ques » deviennent, en quelque sorte, des catégories de 
notre sensibilité. — Autant d’entraves à briser. Pour 
peindre, ou seulement apprécier à leur valeur les im 
pressions de la nouvelle école, commençons donc par 
nettoyer notre œil !
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Autre méfait de la tradition : « Nous ne voyons pas 
les couleurs de la palette en elles-mêmes, mais selon 
les illusions correspondantes à l ’éducation que nous ont 
donnée les tableaux des siècles, et avant tout pour la 
lumière que peut nous donner la palette (comparez pho
tométriquement le soleil le plus éblouissant de Turner 
à la flamme de la plus triste chandelle). » — Quand un 
peintre porte ses regards d’un paysage, où les vibra
tions de la lumière multiplient à l’infini les nuances, sur 
sa palette, garnie selon les recettes dictées par les 
“ maîtres » ou déduites de leur œuvre, un jugement 
réflexe établit en lui, modifiant sa sensation et bornant 
son effort, un tempérament des tons naturels, innom
brablement divers, et des couleurs matérielles, gamme 
limitée de notes assourdies. Et, sans doute, cette com
paraison, faussée par la tradition et l’hérédité, « cla
rifie » la palette, mais, plus sûrement, elle assombrit 
le paysage. Que le peintre n’ait donc point une palette 
immuable, à laquelle il accorde de force tout paysage! 
Qu’il dépouille la nature du travesti, dont les hommes 
l’ont à l’envi enlaidie, et la contemple enfin dans sa 
radieuse nudité ! Qu’il purifie ses sensations visuelles de 
tout alliage ! Qu’il rende son œil à sa fonction originelle ! 
Le reste suivra de soi. Son instinct et son industrie 
sauront bien inventer des moyens de traduire en images 
fidèles l’empreinte vive faite sur ses sens récréés par un 
monde rajeuni.

M é d é r ic  D u f o u r

(La fin prochainement.)

Enquête sur l ’Impressionnisme (1).

M. ÉMILE CHARLET
M o n  c h e r  Ma u s ,

Je suis heureux de pouvoir répondre à votre questionnaire : 
ce n ’est pas que j ’attribue à m on opinion une influence quel
conque sur le jugem ent de mes com patriotes ; mais je  suis heu
reux  de trouver une occasion de proclam er les grands services 
que vous avez rendus à notre art. Vous avez m is en lum ière les 
tendances nouvelles, et la dernière exposition de la Libre Esthé
tique nous a présenté un  ensem ble superbe d ’œ uvres hautem ent 
instructives.

L’Im pressionnism e a joué un  rôle considérable dans l ’évolu
tion de la pein ture contem poraine; il nous a délivré des vieilles 
traditions académ iques.

Il nous a fait com prendre qu ’il faut so rtir de l ’atelier et retrem 
per son âme devant la nature, toujours vraie, belle et saine.

L ’Im pressionnism e m arque une étape dans l ’histoire de l ’Art 
belge. Sans dédaigner les anciens, qui ont eu leur heure de gloire 
et de légitim e influence, il nous a fait com prendre que la Pein

(1) Voir nos cinq derniers numéros.

tu re , comme la Poésie, comme la Philosophie, comme le Droit, 
doit suivre la voie du progrès.

Voilà, m on cher Maus, mon « im pression », que je livre à votre 
sagacité de critique.

Poignée de m ain.
É m il e  C h a r l e t

L E  SALO N  D ES B E A U X -A R T S

La com position de ce Salon est déconcertante. On y trouve pêle- 
mêle, en une m acédoine im prévue, Hébert et Claus, Courtens et 
François Flam eng, Jacques Blanche et M. le professeur Von A n
géli, Gilsoul et Paul Baignières, Dagnan-Bouveret et Auguste Don
n ay, Mme R onner et Georges Desvallières. C’est à croire qu ’on a 
m êlé dans u n  chapeau les nom s de tous les exposants des Expo
sitions triennales et des Salons de Paris pour en tirer soixante au 
sort! Au petit bonheur, leurs toiles voisinent. Il y en a d ’excellen
tes, de m édiocres et de pires. On adm ire les prem ières. On se 
dem ande pourquoi l’on a réuni les autres, à quoi rim e cet éclec
tism e, quel bu t poursuit la Société en ouvrant ainsi ses portes à 
tous les vents ? De plus en plus les Salons d ’a rt se font m éthodi
ques et éducateurs, comme les concerts. Même dans les grandes 
foires aux huiles annuelles, une solidarité de tendances groupe 
par exem ple à la Société Nationale, à la Société des Artistes fran
çais, aux Indépendants, les peintres selon leur idéal particulier. 
En les forçant à des prom iscuités que rien ne justifie, on les dé
tru it les uns par les autres. Et c’est tout u n  travail que d ’isoler, 
pour l ’apprécier équitablem ent, telle bonne toile entourée de pro
duits qui n ’ont avec l ’art que des rapports incertains.

M. Gilsoul échappe à cet inconvénient, car il occupe à lui seul, 
avec u ne douzaine de paysages, tout u n  panneau. Exécutées à peu 
d ’exceptions près aux environs de N ieuport, ces peintures ont la 
solidité et l ’éclat qui distinguent les œ uvres habituelles de l ’a r
tiste. Elles révèlent un  tem péram ent équilibré en même temps 
qu ’une habileté m anuelle qui ne laisse rien au hasard. La Rentrée 
des barques et l 'Estacade nous paraissent, par l ’intérêt de la mise 
en pages et l’harm onie du coloris, les m orceaux les m ieux venus 
de cet abondant envoi. La vision du peintre s’exprim e par des 
accords sonores, d ’une résolution prévue : art sans inquiétude, 
sans âpreté et sans am ertum e, partan t de peu d ’émotion ; musique 
de M endelssohn, si vous voulez, et non de Schum ann. Mais men
delssohn connaissait m ieux encore que Schum ann son m étier : et 
il fut, comme M. Gilsoul, u n  artiste heureux.

Deux toiles de M. Courtens, une fort belle im pression d ’autom ne 
de M. Claus, aux lueurs d ’incendie, une délicate et un peu trop 
jolie étude de Campine de M. Paul Mathieu, des pastels agréable
m ent harm onisés de M. Donnay, d ’habiles in terprétations à l ’aqua
relle par MM. Stacquet et Uytterschaut com plètent, avec des toiles 
de Mme Marie Collart et de M. Asselbergs et deux bonnes vues de 
villes de M. Taelemans, l ’élém ent paysagiste du Salon.

Parm i les portraitistes, il n ’y a guère à citer que M. Sargent, 
dont le Léon Delafosse a affirmé à m ainte exposition la vision élé
gante, un  peu w histlérienne, et M. Jacques Blanche* qui a in ter
prété avec une vérité am usante et docum entaire le dandysm e si 
spécial de notre ami Sert, décorateur de cathédrales. L’art officiel, 
tranchant et glacé de M. de Lalaing n ’est guère plaisant, qu ’il 
s ’exprim e en ronde-bosse ou su r toile. C’est sans doute l ’habitude 
du bronze qui donne à ses portraits à l ’huile leur aspect m étalli
q u e . . .  M. André Cluysenaer faisait présager, à ses débuts, mieux 
que les portraits artificiels q u ’abrite le Salon. Ceux de M. Ch. Mi
chel ont une grâce un peu m ièvre et ne sortent guère du cadre de 
l’illustration. Un nouveau venu, M. F. Van Holder, affirme, avec 
quelque inexpérience, un sens spécial de la vie dans un portrait 
d ’homme et dans un  groupe en plein air, de coloris chatoyant 
encore qu ’im parfaitem ent harm onisé. Quant à Mlle de Hem, à 
MM. Hébert, Flameng, Desvallières, von Angéli, adm irons les 
m odèles.......
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Les modèles paraissent avoir d’ailleurs, en cette fashionable 
réunion, une importance au moins égale à leur interprétation. Le 
catalogue du Salon, c’est l’annuaire de la « gentry »; ce qui nous 
vaut, sans doute, les quelque vingt bustes par lesquels M. Vini;otte 
a, de son ciseau habile, fixé dans le marbre les traits des plus 
nobles dames et des plus aristocratiques clubmen de la société 
bruxelloise.

Un buste de M. Vinçotte est désormais le complément indispen
sable d’un salon chic. L’art élégant, mondain, aisé et à fleur de 
peau du statuaire s’accorde d’ailleurs à merveille avec son utili
sation. N’est-ce pas cet accord qui créa, au XVIIIme siècle, mainte 
œuvre délicieuse? Il y aurait mauvaise grâce à chicaner l’artiste 
sur une formule qui peut donner, et donne parfois, d’heureux 
résultats. Mais, combien les deux bustes de M. Lagae, celui du 
peintre Heymans et celui d’Arnold Goffin, expriment avec plus 
d’intensité la vie, la pensée, la psychologie de leurs modèles ! Ils 
classent l’un et l’autre leur auteur au premier rang des statuaires 
belges, aux côtés de Meunier, dont le Mineur dans la mine a une 
superbe allure, et de Julien Dillens, qui a réalisé dans le buste 
de M. Monville une œuvre de grand style. Une Jeune fille au paon, 
de M. Wolfers, plaît par son élégance décorative.

On remarquera encore, dans la section de peinture, les natures- 
mortes savoureuses et les marines d’Alfred Verhaeren, le Chemineau à l'aube et le Forain de Charles Mertens, une émouvante Cathédrale d’Henri Ottevaere, une grande composition inspirée 
à M. Dierckx par Jacob Smits, des portraits à la mine de plomb, 
précis et fins, de Mme Davids, les portraits de Camille Lemonnier 
et d’Eugène Demolder par Auguste Danse, une jolie impression 
de Bretagne signée Lucien Simon, une toile vigoureuse de M. Van 
Zevenberghen, trop manifestement influencée par Stobbaerts, des 
fleurs et études d’intérieurs par Mmes Gilsoul, A. Drumeaux, B. Art, M. de Bièvre, etc... Mais on ne peut tout citer.

0. M.

D e  l’Im p ress ionn ism e  au S ym b ol i sm e .
La conférence de Charles Morice à l ’Université nouvelle avait 

réuni un très nombreux public.
Le conférencier a rendu hommage au talent des grands artistes, 

si longtemps méconnus, qui retrouvèrent la nature et la lumière 
et eurent sur tout l’art contemporain une si profonde et si féconde 
influence. Mais il considère l’Impressionnisme comme un stade 
parcouru, comme un chapitre lu de l'histoire de l’art.

« En art, a-t-il dit, il n’y a que révolutionnaires et plagiaires ; 
l ’œuvre des révolutionnaires est faite et finie quand les pla
giaires sont venus Or, est-il contestable que les Impressionnistes 
aujourd’hui gouvernent l’art, qu’ils sont de toutes parts imités, 
que leur formule, acceptée par toute la jeunesse artiste, menace 
de s’ériger en dogme et constitue dans l’art un poncif nouveau ? »

Et Charles Morice. appelant de nouveaux révolutionnaires, croit 
pouvoir espérer qu’ils s'orienteront au Symbolisme, se persuade 
que les Néo-impressionnistes, si évidemment attraits par l’art 
décoratif, sont les initiateurs d’un nouveau mouvement, et il nous 
montre dans la carrière de Paul Gauguin l’exemple ou plutôt 
l'image de l’évolution désirable : Gauguin traversa l’Impression
nisme et ne put se contenter d’un art d’où l'humanité vraie, l’hu
manité cérébrale et sentimentale est en somme exclue ; il retourna 
aux principes, il se mit à l’école des primitifs et, sans oublier la 
précieuse leçon de la peinture claire, ajouta à la nature la pensée 
humaine.

L a  M éthode c lass ique  
de N ic o la s  P ou ss in .

Très suggestive cette étude que Paul Desjardins a placée entre 
deux autres : Le Classicisme de Corneille et Les Règles de l’honnêle discussion selon Pascal dans un volume intitulé La Méthode

des classiques français (1). Il y ramène la méthode de Poussin aux 
quatre idées directrices que voici :

1° Se tenir au-dessus de son ouvrage, en pleine clarté et 
liberté, de manière à se donner d’abord une connaissance exacte 
des objets ;

2° Retrouver la peinture des anciens, laquelle, étant perdue, 
ne nous est connue que par des descriptions écrites et par quel
ques témoignages sur ses effets pathétiques ;

3° Traiter la nature non comme un modèle à interpréter, mais 
comme un langage par lequel se peuvent exprimer et communi
quer les diverses émotions ;

4° Renforcer l’émotion par la subordination de tous les détails 
à l’effet unique que l’on veut produire.

Tout cela analysé, exprimé avec une exquise délicatesse.
Je signale particulièrement les dernières pages —  en regret

tant vivement qu’elles ne soient pas plus longuement développées 
—  où Paul Desjardins, après avoir si bien montré en Poussin le 
« peintre littérateur », le « bourgeois casanier de tempérament 
froid et philosophe », plus sculpteur que peintre, tout à coup 
nous révèle en lui un autre homme chez lequel la nature domine 
la convention, le tempérament triomphe de la méthode consciente 
et volontaire. Par exemple dans le Diogène, dans Ruth et Booz, 
du Louvre : ce n’est plus une histoire qu’il peint alors, c’est un sentiment qu’il exprime ; le sujet n’existe plus, pour ainsi dire : 
« On parle des « Quatres saisons » qui correspondent à ces 
quatre scènes de l’Ancien Testament (2); on pourrait soutenir aussi 
que ce sont les « Quatre âges », les « Quatre tempéraments », 
ou les « Quatre modes musicaux » (3) dont Poussin explique les 
effets ». —  Je sais varier mon ton quand je veux, disait-il.

Et voilà, en effet, le principal pour lui dans ces tableaux : le 
ton et l’impression à produire. Ce sont « des peintures sans pa
roles, des harmonies .. Il semble donc que Poussin a un procédé 
mental acquis, savant, rapporté, sur le modèle des écrivains 
gréco-romains, dramatistes, orateurs, historiens, dont il est 
obsédé. Toutefois son procédé mental naturel, tel que ses œuvres 
spontanées le révèlent, parait plutôt analogue à celui des musi
ciens : c’est de ce côté, parmi les grands précurseurs de Philippe 
Rameau, qu’il faut chercher, je crois, ses affinités profondes. Or, 
c’est ici le Poussin vivant, et plus délicieux aux modernes qu’il 
ne le fut à ses contemporains ».

M. H.

Exposi tion d’Art ancien à Sienne.
(Correspondance particulière de l ’Art m o d erne.)

C’est aujourd’hui que s’ouvre à Sienne l’exposition d’art ancien 
que nous avons annoncée. Elle promet d’être des plus intéres
santes.

On a rassemblé dans les salles du Palais public, l’un des plus 
beaux d’Italie, sur cette place du Campo dont la forme originale 
ajoute à l’aspect pittoresque des édifices qui l'entourent, 
une collection de tableaux de l’école siennoise depuis Duccio 
(première moitié du XIVe siècle) jusqu’à la fin du XVIe siècle. 
Simone Martini, Sano di Pietro, Matteo di Giovanni, Francesco 
di Giorgio, Neroccio, Girolamo di Benvenuto, le Sodoma, Pac
chiarotti, le Pacchia et enfin Beccafumi sont représentés par des 
œuvres importantes et peu connues, sorties de collections privées, 
d’églises de campagne, etc. Les richesses d’art sont telles dans le 
pays que toute celte pinacothèque improvisée n’a pas enlevé un 
seul tableau à l’Académie des Beaux-Art de Sienne !

Jacopo delle Quercia occupe une place d’honneur à l ’exposi
tion. Les fragments originaux de la fontaine de la place du 
Campo, le Fontegaja (remplacée au siècle dernier par une copie),

(1) Paris, Collin, 1904.
(2) Le Paradis terrestre le (printemps) ; R u th  et Booz (l’été) ; La Terre promise (l’autom ne); Le Déluge (l’hiver).
(3) Les quatre modes des Grecs : dorique, phrygien, lydien et 

hypolydien. Sans parler de l’ionique.
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ont été reconstitués dans une loggia du Palais public. Elles y 
font un  effet g rand iose; on  ne sait si ce sont des restes attardés 
de l ’antiquité ou des œ uvres d 'u n  précurseur de Michel-Ange que 
l ’on a devant soi. L’idée de cette glorification de Jacopo delle 
Quercia, l ’un  des grands artistes de Sienne, qui travaillait au 
début du XVe siècle, est due à M. Corrado Ricci, le directeur du 
Musée de Florence, qui a organisé toute l ’exposition ; il a réuni 
aussi des statues de bois du mêm e m aître ; ce sont des exem ples 
des plus curieux et en partie peu connus d ’une form e d ’art très 
rare en Italie.

Les autres sections de l ’exposition com prennent tout d ’abord  
l’orfèvrerie, qui sera pour beaucoup une vraie révélation et qui 
placera les artisans siennois au prem ier rang  des ciseleurs et 
des ém ailleurs du  XVe siècle, les m ajoliques, les bronzes, les 
m iniatures, les tissus et dentelles. Une exhibition topographique 
com plète cet ensem ble magnifique.

L’inauguration de l’exposition sera célébrée par u n  palio 
ex traordinaire : c’est la  course de chevaux m ontés par des jeunes 
gens de dix-sept contracte (quartiers) de la ville, vêtus de costum es 
du quattrocento. Cette fête se répète tous les ans le 2 ju ille t et le 
16 août. L’exposition restera ouverte ju sq u ’à fin septem bre.

P. E.

N O T E S  D E  M U S IQ U E
L e C oncert C riekboom .

La troisièm e séance Criekboom, consacrée aux œ uvres m odernes, 
a, par u n  contraste p iquant, opposé à l ’une des œ uvres les plus 
célèbres de Brahms l ’une des grandes com positions de César 
Franck. Rien ne fut plus instructif que de com parer à l ’extériorité 
du Quatuor en sol mineur, avec son Rondo alla zingaresa p u re 
m ent rapsodique, sorte de « czardas » d ’effet certain su r la foule 
mais de contours passablem ent vulgaires, l ’inspiration  sévère, 
contenue, pleine d ’émotion et de tendresse du  Quintette de 
Franck.

Ah! l ’adm irable page! Quelle noblesse de pensée dans le 
début, quelle logique et quelle clarté dans le développem ent de 
l 'allegro, quel sentim ent séraphique dans le lento, quelle un ité , 
quelle pureté  de lignes, quelle puissante originalité dans toutes 
les parties de ce chef-d’œ uvre ! Celles-ci se com plètent et s’éclai
ren t l ’une l ’au tre  de telle sorte qu ’on n ’en pourrait supprim er un  
seul fragm ent sans détru ire la m erveilleuse harm onie de l ’en
sem ble.

La latinité des in terprètes, MM. Théo Ysaye, Criekboom, Van 
Ilout et Jacob, — avec M. Daucher comme second violon, —  
s’accorde à m iracle avec l ’esthétique du m aître liégeois dont elle 
respecte et m et en  valeur les intentions les plus secrètes. L’exé
cution fut digne de l ’œ uvre, — la plus hom ogène, la plus p a r 
faite qu’on puisse souhaiter.

E ntre ces deux œ uvres d ’ensem ble, M. Criekboom in terpréta  
avec une pureté de son et une expression qui lui valurent u n  
double rappel l ’ém ouvant Poème d ’E rnest Chausson, l ’une des 
inspirations les plus hautes d ’un  com positeur que la m ort frappa 
au m om ent où son génie atteignait son épanouissem ent définitif.

Contemporain de la Chanson perpétuelle et du dern ier Quatuor 
à cordes, le Poème, dont Eugène Ysaye donna avec orchestre la 
prem ière audition h Bruxelles il y a quatre ans, est, sans contredit, 
l ’un des somm ets de la littératu re du violon.

O. M.

« L ied er-A b en d  « de M me E tta  M ad ier  de M ontjau .
Hélas ! c’était à prévoir : l ’articulation parfaite de Mme Madier, 

qui avait perm is d ’apprécier à fond l ’intelligence délicate de son 
tem péram ent à la Salle allem ande, s’est totalem ent égarée dans 
les entre-colonnes de cette dam née Grande-Harmonie à laquelle 
on  est cependant obligé d ’avoir recours lo rsqu’on veut se faire 
connaître à une fraction sérieuse du public.

Il a donc fallu ju g er du talent de cette belle artiste par le 
rayonnem ent qui se dégage de son expressive physionom ie et 
par le  tact et le relief hors ligne avec lesquels elle m anie le son : 
à peine était-il nécessaire de com prendre les paroles pour se 
rendre compte q u ’elle chantait et disait adm irablem ent.

Cette fois-ci, son program m e était parfait.
La prem ière partie était consacrée aux Italiens du xvne siècle 

et aux Allemands du XIXe, la seconde aux Français m odernes et 
à Tschaïkowsky. Quelle façon vivante de chanter le Dormi bella 
de Bassani ! Quelle pénétration profonde dans le D u bist die R u h  
de Schubert et quelle résurrection  de l 'A u f  dem W asser zu  
singen, du mêm e! Le Gesang W eyla’s de Hugo W olf est une 
bien belle m élopée, grande et noble d ’allures, et les deux lieder 
de R. Strauss (surtout Cœcilie) ont valu à Mme Madier, qui en 
fait de vraies créations, un  succès très grand. Parm i les mélodies 
françaises, nous avons surtout rem arqué l ’im pressionnant Noc
turne et le m oins heureux Vase brisé de César Franck, ensuite 
le Clair de lune de Fauré et le M anoir de Rosemonde de 
Duparc : qu ’il nous suffise de dire que Mme Madier chante aussi 
bien en français qu ’en allem and ou en  italien.

Nos plus chaleureuses félicitations à son accom pagnateur, 
M. Richard Hageman, chef d ’orchestre de l'Opéra d ’Amsterdam. 
Jam ais nous n ’avons entendu m ieux accompagner.

Ch . V.

La Technique du pianiste.

Sous le titre Technique moderne du pianiste virtuose, M. Emile 
Bosquet publie chez MM. Schott frères un  im portant recueil des
tiné à faciliter et à développer l ’étude du m écanism e. L’ouvrage, 
précédé d ’une préface explicative en français, en allem and et en 
anglais, em brasse la pose de la m ain, les déplacem ents de celle- 
ci, m éthodiquem ent am enés de diverses façons, et l ’assouplisse
m ent de la m ain par des m ouvem ents balancés à bases de trilles, 
d ’octaves et autres intervalles brisés.

Le traité de M. Bosquet a reçu pour l ’intelligence de sa m éthode 
et les services qu’il est appelé à rendre les appréciations les plus 
élogieuses de MM. Busoni, De Greef, Delaborde, Diémer, Philipp,
F. Planté, R. Pugno, etc.

L A  M U S IQ U E  A PARIS

C oncert de la  S o c ié té  N a tio n a le .
Des œ uvres inédites exécutées le 9 avril, aucune ne portait la 

m arque d ’une originalité bien vive, et l ’ensem ble du concert fut 
d ’u n  bien m édiocre in térêt. L’on entendit avec plaisir, pourtant, 
cinq mélodies de M. H enry Février, gracieuses et sim ples, dépour
vues d’affectation ; trois autres mélodies de M. Louis A ubert, adro i
tem ent écrites mais quelque peu im personnelles. Quant au Quatuor 
de M. Lacombe, im possible d ’y trouver même le charm e que peu
vent avoir certaines choses vieillottes et ingénues : cela est creux et 
inerte , écrit, selon toutes les règles du « beau style » académ i
que, et surtout m ortellem ent ennuyeux. Je ne suis pas éloigné 
de croire que ce quatuor fu t composé en m anière de protestation 
contre toutes les tendances de la m usique actuelle; il serait bien 
difficile d ’en  expliquer autrem ent la genèse.

Avec, au contraire, une grande recherche, un  indéniable souci 
d ’ingéniosité et une application soutenue par une science très 
réelle, M. Sérieyx me parait avoir produit, sous le titre Sonate de 
piano et violon, plutôt un  manifeste qu ’une œ uvre d’invention m u
sicale à proprem ent parler. Certes, je ne contesterai pas au très 
érud it élève et collaborateur de M. Vincent d ’Indy le droit d ’em 
ployer dans une sonate les form es scolastiques du prélude, de la 
fugue, du lied et du choral varié. Mais il m ’a sem blé (autant qu ’il 
est possible d ’en juger après une seule audition et en l ’absence
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du texte) que plus de liberté et de souplesse dans la réalisation 
musicale, des procédés de développement moins pédagogiques 
eussent été désirables. Pourtant, le deuxième mouvement (Lied) a 
quelque am pleur et quelque simplicité. Le Choral varié (que pré
cède un scherzo à cinq temps point mal venu) est exposé en 
accords graves et soutenus d’un bel effet, et le travail en peut 
passer pour un modèle d’ingéniostié.

Ce qui parait m anquer à l’œuvre, c’est cette pensée créatrice, 
libre et spontanée, qui seule peut animer les formes, quelles 
qu’elles soient. Je n ’y vois qu’une tentative d’acclimater des 
moyens de réalisation didactiques et stériles; tentative certaine
m ent consciencieuse, sincère, effectuée avec art, mais qui semble 
porter en elle sa propre condamnation.

Pour finir le concert, ce fut la Sérénade de Namouna d’Édouard 
Lalo, très bien exécutée, accueillie par tous avec un infini plaisir.

M.-D. Calvocoressi

M U S I Q U E  N O U V E L L E
Opéra s. — L a  Tosca, opéra en trois actes de V. Sardou, 

L. Illica, G. Giacosa, traduction française de P. Ferrier, m usi
que de G. Puccini. Réduction pourpiano et chant de C. Carignani. 
Paris, G. Ricordi et Ce.

Orchestre. — Poème pour violoncelle (ou alto) et orchestre, par 
Victor Vreuls. Réduction au piano par l ’auteur. Paris, Édition 
mutuelle, 269, rue Saint-Jacques. Bruxelles, Breitkopf et Hartel.

Musique de chamrre. —  Deuxième Sonate pour violon et piano, 
par Joseph Ryelandt (op. 27). Liége, Ve L. Muraille. — Sonata a 
violino solo da Giovanni-Battista F ontana; l ’accompagnement 
reconstitué par Ch. Tournemire (op. 12). Liége, Ve L. Muraille. 
—  Deuxième Sonate pour violon et piano, par Carl Klinger. 
Berlin (autographiée).
g. Chant. — Déodat de Sévérac. Un Rêve (poème d’Edgar Poe 
traduit par Mallarmé) et L e Ciel est, par dessus le toit... (Verlaine). 
Paris, Édition m utuelle; Bruxelles, Breitkopf et Hartel. — Lucien 
Maw et. Dansons la gigue ! (Verlaine) Bruxelles, Breitkopf et 
Hartel. —  Eugène Samuel. L a  Jeune fille à la Fenêtre (C. Le
monnier) avec accompagnement de quatuor à cordes, hautbois, 
cor et harpe. Bruxelles, Breitkopf et Hartel.

P E T I T E  C H R O N IQ U E
Le Roi ayant promis d’assister à l ’inauguration du nouveau 

Musée des Beaux-Arts de Gand, la cérémonie officielle annoncée 
pour le 24 avril a été remise jusque après son retour de Wiesba
den, c’est-à-dire aux premiers jours de mai.

Les autorités belges, ainsi que les ministres d’Allemagne, d’An
gleterre, de France et de Hollande assisteront aux fêtes d’art qui 
seront données à cette occasion.

La ville de Gand enverra également des invitations aux princi
paux conservateurs de musées et aux critiques d’art les plus 
réputés du pays et de l’étranger.

Aux marines de M. Marcette ont succédé, dans les galeries du 
Cercle artistique de Bruxelles, une série de peintures de M. Emile 
Charlet, qui a pour partenaire M Van Damme-Sylva.

Le peintre J . Caron expose jusqu’au 24 courant ses œuvres 
récentes à la Galerie royale, rue Royale, 198.

M. Richard Baseleer, dont on connaît les émouvantes in terpré
tations du Bas-Escaut, expose en ce moment, et jusqu’au 24 cou
rant, quelques-unes de ses œuvres recentes au Cercle artistique 
d’Anvers.

Une exposition d ’aquarelles de MM. F. Charlet, M. Hagemans, 
Th. Hannon, H. Janlet, P. Thémon et V. Uytterschaut s’ouvrira

aujourd’hui à Charleroi (Bourse de commerce). Clôture le 20 mai.
Une audition musicale aura lieu le mois prochain avec le con

cour de MM. H. Janlet, G. Surlemont, L. Scholfset Seure.
Middelbourg, la jolie capitale de l’île de W alcheren, ouvrira le 

15 juillet une exposition de dinanderies et de cuivres d’art. Clô
ture le 15 août.

Indépendamment du Salon de la Société nationale des Beaux- 
Arts, trois expositions importantes ont été inaugurées la semaine 
dernière à Paris : celle des Primitifs français, ouverte au pavillon 
de Marsan (peintures, tapisseries, émaux) et à la Bibliothèque 
Nationale (manuscrits à miniature), l ’exposition des œuvres 
d’Eugène Isabey et Auguste Raffet, dans les serres du Cours la 
Reine, et la petite collection d’œuvres impressionnistes em prun
tée par les A m is du Luxembouog aux galeries des amateurs.

L’exposition des maîtres du XVIIIe siècle que nous avons 
annoncée est remise au début de la saison prochaine. Elle réunira 
les œuvres de W atteau, Chardin, Boucher, Fragonard, Latour et 
Perronneau.

Le triptyque L ’A ge d’or de Léon Frédéric provenant du legs 
Michonis vient d’être installé au Musée du Luxembourg, qui a 
réouvert ses portes au public après son remaniement annuel.

Une quarantaine d'œuvres nouvelles ont pris place dans les 
salles, parmi lesquelles des paysages de Guillaumin et de 
Lebourg, un  Jongkind, la Lecture de la Bible du peintre anversois 
Dierckx, etc.

Une exposition des œuvres de Mlle Breslau est ouverte en ce 
moment, et jusqu’à la fin du mois, dans la Galerie George Petit, 
à Paris.

Par suite d ’une subite indisposition d e  M. Eugène Ysaye, l ’ad
m inistration des Concerts Ysaye se trouve dans la nécessité de 
rem ettre à dimanche prochain le concert qui devait avoir lieu 
aujourd’hui à l’Alhambra.

M. Mark Hambourg a gracieusement offert un récital de piano 
à l ’œuvre « L’Avenir artistique ». Cette séance exceptionnelle aura 
lieu au Conservatoire jeudi prochain, à 4  heures.

Pour rappel, demain, à la salle Le Roy, 6, rue du Grand-Cerf, 
à 8 h. 1/2, soirée musicale donnée par Mlle Irma Hustin avec le 
concours de MM. F. Bouserez, J. Sevenants et Gaston Dupuis.

La Société de Wallonie donnera à Liége mercredi prochain, à 
8 heures, sa troisième séance avec le concours de MM. Jaspar, 
Maris Foidart et Jacobs. Programme composé d ’œuvres wallon
nes : Sonate pour piano et violon d e  M. Orban, Poème pour violon
celle et piano de V. Vreuls, Quatuor inachevé de G. Lekeu. La 
séance s’ouvrira par une conférence de M. Ansel.

L’Académie de musique de Tournai fera exécuter dimanche 
prochain, à 4 heures, le prélude et les deux premiers actes de 
M yrlis , idylle en quatre actes de M. N. Daneau, prose rythmée 
de M. Ch. Hervé, avec le concours de MM. Swolfs, Pieltain et de 
Mlle Duchatelet. Chœurs et orchestre (trois cents exécutants) sous 
la direction de l’auteur.

La distribution des prix  aux élèves de l ’Ecole de musique de 
Saint-Josse-ten-Noode-Schaerbeek aura lieu le lundi 23 avril, à 
8  heures du soir, dans la salle des fêtes de l’école communale, rue 
Gallait, 131.

Le programme du concert qui suivra cette cérémonie compren
dra, outre des airs et des duos interprétés par les principaux 
lauréats des derniers concours, l’exécution des œuvres sui
vantes par les chœurs de l ’Ecole de musique, sous la direction 
de M. lluberti, avec la participation de l’orchestre des Concerts 
Ysaye : un chœur de Rebecca, de C. Franck; les Djinns, de 
G. Fauré; des Rondes enfantines, de Jaques-Dalcroze et le final 
de Verlichting, de Hiel et Huberti.

M. Le Bargy jouera le 2 mai au théâtre du Parc le M arquis de 
P rio la , qu’il a créé à Paris.
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La dernière liste que vient de publier le Thyrse porte à près de 
2,000 francs le chiffre des souscriptions recueillies pour le monu
ment Max Waller. Rappelons que les souscriptions sont reçues 
aux bureaux du Thyrse, 14, rue de la Filature, et de l’Eventail, 
rue de l’Industrie, 32.

On nous écrit de Marseille que Mlle J. Maré, lauréate du Conser
vatoire de Bruxelles, a obtenu un très grand succès le mois der
nier à la Salle Messerer dans deux séances de sonates pour 
piano et violon données avec Mlle B. Rozan. Au programme : 
Haendel, Bach, Beethoven, Brahms, Castillon et Lekeu. Les 
journaux font des deux jeunes artistes le plus vif éloge, ainsi que 
de Mlle de La Rouvière qui prêtait son concours à la seconde 
séance.

M. Claude Debussy, l’auteur de Pelléas et Mélisande, achève en 
ce moment, dit le Guide musical, la partition d’une œuvre dra
matique, Le Diable dans le clocher, d’après Edgar Poë.

La mémoire d'Edouard Lassen a été célébrée à Weimar par 
une grande solennité musicale au cours de laquelle on a exécuté 
sa Symphonie en ré majeur, sa Beethoven-Ouverture, son Con
certo de violon (interprété par le concertmeister Krasselt) et les 
plus remarquables de ses lieder.

Une résurrection originale : L’Union orchestrale de Munich fera 
représenter le 4 et le 6 mai deux des œuvres musicales de Jean- 
Jacques Rousseau : Le Devin du village et Pygmalion.

La livraison d’avril de l’A r t flamand et hollandais contient un 
article de M. Paul Lambotte sur le sculpteur Victor Rousseau, 
illustré d’un grand nombre de reproductions dans le texte et
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hors texte, parmi lesquelles : Les Sœurs de l'Illusion, Puberté, Vers la vie, Emus et le Buste de Constantin Meunier.
En même temps a paru dans Réforme (La Haye) une autre 

étude sur Victor Rousseau, signée par M. P. Van der Meer et illus
trée de six reproductions.

Le Burlington Magazine nous apporte, en sa livraison d’avril, 
une intéressante étude sur les dessins de Millet réunis par M. J.-S. 
Forbes (parmi lesquels plusieurs études pour les Glaneuses), un 
article sur les Rembrandt de la collection Dutuit, la première par
tie d’un travail de M. Paul Vitry sur, l’Exposition des Primitifs 
français à Paris, etc.

Nous avons vanté déjà l’intérêt d’art de ce beau périodique, dont 
les illustrations et le texte sont également de premier ordre.
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S O M M A I R E
L ’Esthétique de Jules Laforgue (suite) (M é d é r ic  D ü f o u r ). —  

Enquête sur l ’ Impressionnisme. M. Alexandre Marcette. —  Le 
Théâtre à Paris. Le Fils de l ’étoile (M .-D . C a l v o c o r e s s i) .  —  U n e  
Conférence sur Max W aller (G. R .) —  Notes de musique. Hans 
Richter à Anvers. Concert B réma. M ark Hambourg (H. L.). Séance 
musicale H ustin  (C h . Y .) —  Nouveaux Concerts de Verviers (J. S .). 
—  Petite Chronique.

L’Esthétique de Jules Laforgue (1).
v

L a fo r g u e  o p p o se , en  un  in g é n ie u x  e t  p r o b a n t  p a r a llè le ,  
« l ’œ il  im p r e s s io n n is te  » à  “ l ’œ il  a ca d ém iq u e  » . —  
« D a n s  u n  p a y s a g e  b a ig n é  d e lu m iè r e , d a n s  le q u e l le s  
ê tr e s  s e  m o d è le n t  c o m m e  d e s  g r is a i l le s  c o lo r é e s ,  où  
l ’a ca d ém iq u e  n e  v o it  q u e  la  lu m iè r e  b la n c h e , à  l ’é ta t

(1) Suite et fin. Voir nos quatre derniers numéros.

ép a n d u , l ’im p r e s s io n n is te  la  v o it  b a ig n a n t to u t  n o n  do  
m o r te  b la n c h e u r , m a is  de m ille  co m b a ts  v ib r a n ts , de  
r ic h e s  d é c o m p o s it io n s  p r ism a t iq u e s . Où l ’a ca d ém iq u e  
n o  v o it  q u e  l e  d e ss in  e x té r ie u r  e n fe r m a n t le  m o d e lé , il  
v o it  le s  r é e l le s  l ig n e s  v iv a n te s  sa n s  fo r m e  g é o m é tr iq u e ,  
m a is  b â tie s  de m i l le  to u c h e s  ir r é g u liè r e s , q u i, d e  lo in ,  
é ta b lis s e n t  la  v ie .  Où l ’a ca d ém iq u e  v o it  le s  c h o s e s  se  
p la ç a n t  à  le u r s  p la n s  r e sp e c t ifs  r é g u lie r s  s e lo n  u n e  
c a r c a s se  r é d u c t ib le  à  u n  p u r  d e ss in  th é o r iq u e , il  v o it  la  
p e r sp e c t iv e  é ta b lie  p a r  le s  m il le  r ie n s  d e to n s  e t  de 
to u c h e s , p a r  le s  v a r ié té s  d ’é ta ts  d ’a ir  s u iv a n t  le u r  p la n  
n o n  im m o b ile , m a is  r e m u a n t ” . —  A ille u r s  : « L ’im 
p r e s s io n n is te  v o i t  e t  ren d  la  n a tu r e  t e l le  q u ’e l le  e s t ,  c ’est-  
à -d ir e  u n iq u em en t e n  v ib r a tio n s  c o lo r é e s . N i d e ss in , n i  
lu m iè r e , n i m o d e lé , n i  p e r sp e c t iv e , n i  c la ir -o b s c u r , ce s  
c la s s if ic a t io n s  e n fa n tin e s  : to u t  c e la  s e  r é s o u t  en  r é a lité  
en  v ib r a tio n s  c o lo r é e s  e t  d o it  ê tr e  o b ten u  su r  la  to i le  
u n iq u em en t p a r  v ib r a tio n s  c o lo r é e s  » .

R a tta c h a n t  c e t te  d é fin it io n  à  sa  p h ilo s o p h ie , L a fo r g u e  
o b s e r v e  q u e « l ’œ i l  im p r e s s io n n is te  e s t  d a n s l ’é v o lu t io n  
h u m a in e  l ’œ i l  l e  p lu s  a v a n c é , c e lu i qu i ju sq u ’ic i  a  sa is i  
e t  a  r e n d u  le s  c o m b in a iso n s  d e n u a n c e s  le s  p lu s  c o m 
p liq u é e s  c o n n u e s  » . C ette  é v o lu t io n  se  fa it  d a n s le  se n s  
m ê m e  du  sp e c tr e , c ’e s t -à -d ir e  du  r o u g e  au  v io le t .  On 
c o m p r e n d  m a in te n a n t  q u e l’impressionnisme  s o it  u n e  
« e x p lo r a t io n  » d e l ’in c o n sc ie n t  v e r s  la  c o n sc ie n c e .

L ’œ il  e s t  en  re ta r d  su r  l ’o r e il le .  T a n d is  q u e ;c e l le - c i  
a n a ly s e  le s  h a r m o n iq u e s , c e lu i - là  p e r ç o it  e n c o r e  s y n th é 
t iq u e m e n t la  lu m iè r e . I l n ’a c c o m p lit  d o n c  p a s  s a  fo n c 
t io n  p r o p r e . Car le s  tr o is  f ib r ille s  d e Y o u n g  e n  fo n t  un  
p r ism e . A u ss i, la  p h y s io lo g ie  ju s t if ie -t -e lle  le s  te n ta tiv e s
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des “ néo-impressionnistes », qui d ivisen t le ton et en 
superposent les éléments — hachures ou « points », il 

, n’importe — afin qu’à la distance voulue ces éléments 
se recomposent par une synthèse spontanée et que notre 
œil perçoive le ton même. Le peintre doit seulement éviter 
—: devant certaines toiles de Signac l ’on reconnaîtra 
que cette précaution n’est pas superflue — que le spec
tateur discerne encore les « points » composants à cette 
limite extrême du recul, passé laquelle les objets repré
sentés cesseraient d’être distincts. Aussi bien une exé
cution imparfaite n’autorise-t-elle pas à condamner une 
méthode. Les « néo-impressionnistes » — la critique est, 
en vérité, bien imprudente — ont pour caution la 
science. Helmholtz, Chevreul et Charles Henry ne sont 
pas des garants méprisables.

Il serait juste de tenir compte au peintre « impres
sionniste » des conditions dans lesquelles il se met — 
de parti pris. Le «plein air» accroît la difficulté, ajoute 
des chances d’erreur. Car le paysage est mobile et mo
biles sont aussi les impressions du peintre. — « Suppo
sons qu’au lieu de peindre son paysage en plusieurs 
séances, il a le bon sens d’en établir la vie de tons en 
q u inze  m inu tes, c ’est-à-dire qu’il est impressionniste. 
Il arrive là avec sa sensibilité d’optique propre. Cette 
sensibilité est à cette heure, selon les états fatigants ou 
ménageants qu’il vient de traverser, éblouie ou en éveil, 
et ce n’est pas la sensibilité d’un seul organe, mais les 
trois sensibilités en concurrence vitale des trois fibrilles 
de Young. Dans ces quinze minutes, l ’éclairage du pay
sage : le ciel vivant, les terrains, les verdures, tout cela 
dans le réseau immatériel de la riche atmosphère avec 
la vie incessamment ondulatoire de ses corpuscules 
invisibles réfléchissants ou réfractants, l’éclairage du 
paysage a infiniment varié, a  vécu en un mot. »

De plus, l ’attention du peintre est sollicitée et sa sen
sibilité altérée par des objets indifférents. — « Un 
exemple entre des milliards. Je vois tel violet, j ’abaisse 
mes yeux vers ma palette pour l ’y combiner, mon œil 
est involontairement tiré par la blancheur de ma man
chette; mon œil a changé, mon violet en souffre, etc. ».

En résumé : « L’objet et le sujet sont donc irrémé
diablement mouvants, insaisissables et insaisissants. Les 
éclairs d’identité entre le sujet et l ’objet, c ’est le propre 
du génie. Chercher à codifier les éclairs est une plai
santerie d’école. »

A ceux-là mêmes qui considèrent ces toiles sans pré
vention, avec la volonté de les comprendre et le désir 
d’en jouir, il est difficile de les bien apprécier. Le spec
tateur n’est point, ne saurait être dans l ’état d’excitation 
où le peintre fut porté par le travail de l ’œil, qui va du 
paysage à la palette, de la palette à la toile, qui perçoit, 
analyse, compare, dose, la hâte fébrile de la main, 
empressée à lui obéir, le raisonnement qui réduit, pro
portionne, calcule, juge, — et l’émoi de la vie univer

selle, — voix, parfums, appels du désir, impatience de 
naître, angoisse de mourir, — qui de la nature ambiante 
pénètre jusqu’en ses moelles. — Cette toile, brossée 
sous l’éblouissante lumière du soleil, où résonnent les 
touches, les plus mates, on l ’expose dans le jour artifi
ciel d’une galerie, dans la pénombre d’un salon, encore 
obscurci de tentures. — Enfin le tableau n’est encadré 
qu’après achèvement; et le cadre projette son ombre sur 
les clairs qu’elle éteint, sur les foncés qu'elle épaissit. 
Aussi Seurat peignait-il de « points » complémentaires en 
harmonie avec son « effet » son cadre et même la bande 
d’ombre,, par laquelle il devait empiéter sur la toile.

Ainsi entendu, le “ plein-air » est plus large, plus 
compréhensif que la formule, dont l’école de Barbizon 
fit sa règle. « Ce plein-air des paysagistes impression
nistes, il commande leur peinture entière et signifie la 
peinture des êtres ou des choses dans leur atmos
phère : paysages, salons à la bougie ou simples inté
rieurs, rues, coulisses éclairées au gaz, usines, halles, 
hôpitaux, etc., etc. » Renoir par la Loge, Degas par ses 
“ coulisses », Vuillard par ses “ intérieurs », sont, tout 
de même que Monet, Sisley ou Pissarro, des peintres de 
“ plein-air ».

La pratique du plein air » eut pour immédiate con
séquence de “ clarifier » la peinture. — <• Lui donner, 
conseille Laforgue, ce clarifié limpide et vibrant en plein 
air, qu’a un orchestre vous arrivant (jouant par exem
ple du Wagner) à travers un fleuve assez plein (le Rhin 
à Coblentz, la Seine à Auteuil) ». Les im pressionnistes  
ont éliminé de leur palette les noirs et le bitume, dont 
se servait encore Manet. Le noir n’est point dans la 
nature. Les premiers, Monet, Sisley, Cézanne; à leur 
école, Pissarro ; après eux, les « néo-impressionnistes » 
ont, dans leurs paysages, exprimé la féerie et la joie de 
la lumière, en composant leurs ombres par les bleus et 
les violets, et non point par des tons neutres sans lim
pidité ni résonance. même technique pour les peintres 
d’“ intérieurs » comme Degas et Vuillard. Ni dans les 
“ coulisses » de celui-là, ni dans les “ salons » de celui- 
ci, les tons bitumineux amortissent les effets. — Cette 
réforme n’était pas moins opportune, elle ne suscita pas 
moins d'imitations hors de l’école ( “ on nous fusille, 
cinglait Degas, mais on fouille nos poches ») que la 
division du ton. Nouvelle preuve que ce sont bien les 
im pressionn istes , et non les « académiques » dont 
l ’œil est « naturel ».

J’ai résumé en ses traits les plus caractéristiques 
l ’esthétique de Jules Laforgue, m’appliquant à ordonner 
ses Notes sans lien apparent, à concilier celles qui, à 
première vue, semblent contradictoires. Pour gloser la 
lettre, quand elle était obscure ou trop concise, je ne 
crois pas en avoir faussé l’esprit. J’ai, d’ailleurs, cité 
les pages les plus significatives : pierres de touche qui 
permettront d’éprouver mon commentaire.
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L’on ne contestera point sur l’originalité de cette 
esthétique. Disciple de Taine, qu’il réfute, mais dont il 
suit la méthode “documentaire déterministe», Laforgue 
s’en écarte par ce « brin de foi nouvelle », qui corrige 
en lui l'excessive sérénité du savant. Pénétré par la 
philosophie de Hartmann, il en déduit une théorie de 
l’art ; il défriche un champ que son maître avait laissé 
inculte; il engrange une abondante moisson d’idées, 
d’aperçus, de définitions, de jugements. Vaguant

P ar les blaucs pares ésotériques 
De l’Armide métaphysique,

il cueille des fruits inconnus. Même quand il philosophe, 
il demeure poète, parce qu'“ il nomme ». Pour paraphra
ser Maeterlinck, il a vu des choses nouvelles dans leur 
beauté et dans leur vérité, et [les mêmes choses que 
d’autres auparavant avaient vues, il les vit dans une 
beauté et dans une vérité nouvelles.

Mais surtout il aima et servit l’art dévotement. Il 
écrit : “ Un peu plus de piété! L’art n’est p o in t‘un 
devoir de rhétorique d’écolier, c’est toute la vie. » S’il 
le définit un agent de l’Inconscient, son dessein est de 
l'affranchir et aussi de l’ennoblir : infini, éternel, 
infaillible, comme la Loi même de l’univers.

L’A rt est tout, du droit divin de l’Incou science,
Après lui, le déluge! et son moindre regard 
Est le cercle infini, dont la circonférence 
Est partout, et le centre immoral nulle part.

M é d é r ic  D u f o u r

Enquête sur l’Impressionnisme (1).

M. ALEXANDRE MARCETTE

M o n  c h e r  M a u s .,

Je crois bien que tout a été dit sur l'influence de l'Im p ressio n 
nism e, indéniable sur l ’art contem porain. Ce n ’est pas la seule 
palette, qui, en s’éclairant, a subi son action; la vision s’est trans
form ée et le champ d ’observations s ’est élargi. L’hom m e, dans son 
m ilieu, est pénétré par lui ; en despote il ne dom ine plus l ’am
biance dans laquelle il se m eut, mais lui est subordonné. Les 
arbres sont bien, comme dit Zola, nos grands frères im m obiles, 
et le ciel n ’est plus u n  sim ple décor servant de repoussoir à cette 
m ajesté !

L’école belge en a été rénovée. Une réaction, tendant à d ispa
raître , a bien surgi, mais la m asse en  a profité.

Et parm i les m orts, qui pourra n ier qu ’en tre l ' Ouragan d ’Ar
tan et l 'A telier  à L a  Panne, en tre  l’Embouchure de l'E scaut de 
Verwée et le Beau pays de F landre , en tre  le Géographe de Henri 
De Braekeleer et le Déjeuner du modèle, le grand souffle n ’a pas

(1) Voir nos six derniers numéros.

passé comme entre les Dunes de Cahnpthout de Baron et ses 
paysages du pays m osan?

Tous n ’ont pas été heureusem ent servis par cette évolution vers 
la lum ière, mais qu ’im porte! Un peu plus de liberté est acquise; 
toutes les barrières ne sont pas tombées, e t peut-être quelques 
unes ont-elles été élevées par les novateurs eux-mém es.

Novateur, est-ce bien le term e propre? Manet n ’est-il pas le con
tinuateur de la vraie tradition picturale? Et ceux qui com ptent 
ne sont-ils pas des peintres, tradu isant des sensations de 
peintres?

Quant aux procédés, c’est une question très secondaire et toute 
m omentanée.

Cordialement à vous.
A l e x . M a u c e t t e

L E  T H É Â T R E  A PARIS

L e  F i l s  d e  l ’é to i le ,  drame musical en cinq actes de M . C a 
t u l l e  M e n d è s ,  musique de M . C a m i l l e  E r l a n g e r ,  représenté à 
l’Académie Nationale de musique le 20 avril 1904.
On était en droit d’attendre beaucoup de la nouvelle œ uvre de 

MM. Catulle Mendès et Camille E rlanger : Une partition de l ’au
teur du J u i f  polonais ne pouvait être indifférente, et l’histoire 
quasi légendaire de l'énigm atique F ils  de l'étoile offrait une 
donnée singulièrem ent curieuse et attachante. Le poète a su 
choisir, dans la période trouble du IIe siècle de l ’ère chré
tienne, un  sujet assez ample et assez im précis à la fois pour 
laisser une large place à l’invention, assez véridique, historique
m ent parlant, pour que la réalisation en ait pu constituer une 
fidèle et puissante évocation de l ’atm osphère étrange de l'époque 
où il se déroule.

Dans les ruines de l ’antique Jérusalem , hantée p arles  démones 
d ’autrefois, Lilith, Belkis et tout un peuple de larves qui guet
tent la destruction finale du peuple d ’Iaveh, les Israélites sont 
restés groupés autour du grand prêtre Akiba. Celui-ci sait qu’un 
sauveur doit venir quelque jour, guidé par une étoile annoncia
trice, pour conduire Israël à de nouvelles victoires. Mais l ’élu 
tarde à venir, le peuple se lasse d 'a ttendre et de souffrir, se 
révolte contre le grand prêtre et veut même, un  jou r, le lapider. 
Or, voici que l ’étoile parait au ciel; vêtu de blanc, les yeux fixés 
sur l ’astre , un  être se dirige vers les ruines du tem ple. C'est le 
sauveur attendu, Bar-Kokheba, le Fils de l ’étoile. Sim plem ent, il 
dit sa m ission, qui est de sauver Israël et d’épouser la fille 
d ’Akiba, Séphora. Et tandis que le peuple se réjouit, on aperçoit 
dans le lointain les silhouettes dressées des éternelles ennem ies, 
les dém ones, qui grondent de sourdes menaces.

Au deuxième acte, Bar-Kokheba, vainqueur des peuples enne
m is, revient vers Jérusalem  et ren tre  triom phalem ent dans la 
ville presque rebâtie. Il ram ène des captives dont l ’une, resplen
dissante de beauté, sera sa seconde épouse. Indignée, Séphora, 
après avoir vainem ent tenté d ’écarter cette rivale, prend une 
décision sublim e. Bar-Kokheba, dans sa hâte à jouir de son 
triom phe, a rem is à plus tard de lu tter contre le plus terrible 
adversaire d ’Israël, le général rom ain Lucius-Sévérus. Comme 
autrefois Judith , la jeune épouse du Fils de l ’étoile ira frapper 
dans son propre camp le chef rom ain, afin que Bar-Kokheba
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com prenne combien grand est l ’am our de celle qu ’il voudrait 
oublier.

Séphora part donc pour accom plir son projet. Mais la captive, 
qui n ’est au tre que la dém one Lilith, a prévenu Belkis l'en ch an 
teresse, sa sœ ur. Celle-ci arrê te Séphora su r la rou te, l ’endort 
par un  charm e et (ceci est une très adm irable trouvaille du poète) 
lui insp ire  une vision : la jeune fem me se voit a rrivan t au  camp 
rom ain, pénétrant dans la tente où Julius-Sévérus, ivre à la fin 
d ’une orgie, l ’accueille. Elle cro it frapper PIm perata endorm i, 
ram asser sa tête sanglante, fu ir avec le funèbre trophée. Puis elle 
se réveille, trouve auprès d ’elle le sac qui doit co n ten ir la tête 
coupée et revient radieuse m ontrer à Bar-Kokheba, q u ’elle trouve 
au  m ilieu des courtisanes captives, le signe de l ’acte héroïque 
accompli. Mais Lilith éclate de rire  : le sac ne contient q u ’une 
p ierre. Séphora, comme Bar-Kokheba, a été vaincue par les dé
m ones; Julius-Sévérus, bien vivant, est déjà près de Jérusalem . 
Israël doit p érir. Alors, réveillé enfin, Bar-Kokheba se dresse, 
chasse Lilith et, pardonné par Séphora, m arche contre l ’arm ée 
rom aine. Mais aucune force ne protège plus le Fils de l ’étoile, il 
est frappé dans la lutte, et auprès de lui Séphora. Tous deux 
m euren t; Akiba, resté seul, in terroge en vain la destinée : devant 
le grand prêtre, atterré et résigné, les silhouettes des dém ones vic
torieuses reparaissen t seules : « Il ne reste p lus rien  que l ’é ter
nel m ensonge et l ’éternelle volupté. »

Ce poème peut au prem ier alord offrir quelque apparence de 
com plexité; m ais, à l ’exam iner, on verra q u ’il a  b ien  toutes 
les qualités d ’un excellent texte de dram e lyrique. Cette lu tte  con
tinue en tre  les puissances m auvaises, présentes du com m ence
m ent 'a la fin de l ’œ uvre, et la divinité protectrice d ’Israël cons
titue l ’action la plus vive, la plus forte que l’on puisse souhaiter. 
Le sort des hum ains, jouets d ’une destinée contre laquelle ils re s 
ten t im puissants, nous y est m ontré sous un  aspect trag ique, 
grandiose et saisissant.

Certes, l ’in térêt dram atique est plutôt dans la m arche inéluc
table des événem ents que dans tel ou tel caractère individuel; 
u ne philosophie générale, largem ent exprim ée, prédom ine ici sur 
la psychologie proprem ent dite. En u n  m ot, il est loisible de 
considérer l ’œ uvre plu tô t comme une page d ’épopée que com me 
u n  dram e dans le  sens absolu du mot. Mais c’est b ien  là  ce qui 
constitue la principale beauté du F ils  de l'étoile, son orig inalité 
profonde. Il est im possible de ne pas adm irer le g rand  souffle qui 
passe au-dessus de tous ces êtres, les agite, les conduit et les b ro ie .

La fatalité est ici, cela est évident, le principal personnage du 
dram e, à peu près comme dans Œ dipe  ; et une telle concep tion , 
par son am pleur, est, comme je  le disais, de celles qui se p rê ten t 
m erveilleusem ent à une belle réalisation m usicale.

M. Camille E rlanger est u n  m usicien de bonne e t saine race. Sa 
personnalité est assez malaisée à définir, parce qu’elle n e  consiste 
pas en  u n  certain tou r de m ain, en des procédés de m étier qui 
constituen t u n e  caractéristique à la fois spéciale et restre in te . Il 
excelle à constru ire, avec des m otifs heureusem ent inventés, des 
scènes ou des pages sym phoniques où se m anifestent à la fois une 
sûre logique et u n  instinct m usical rem arquablem ent vif. P eu t- 
être cette association si peu com m une du souci de la précision la 
plus rigoureuse et d ’une faculté d ’expression de la plus rare 
espèce est-elle la principale m arque de la personnalité de M. E r
langer. Mais celui-ci a égalem ent une écriture orchestrale aisém ent 
reconnaissable. Son orchestre est d ’ordinaire très nourri, au point 
de paraître parfois un  peu dense, mais coloré tou jours, jam ais

creux, jam ais trivial, sonore m ais non bruyan t. Cet orchestre, très 
sym phonique, est pourtan t très apte à étaver, à suivre, à com 
m enter avec vérité, avec m inutie m êm e les diverses péripéties du 
dram e, com m e à créer à ce dram e une parfaite un ité  d ’a tm os
phère.

Avec de telles qualités, m anifestées déjà en d ’autres œ uvres, et 
notam m ent dans l ’adm irable J u i f  polonais, il est certain  que le 
com positeur ne pouvait que tire r un  excellent parti de la m atière 
que lu i offrait le poète. Le F ils  de l'étoile est une œ uvre fo rte , 
in téressante pour le spectateur comme pour le  m usicien qui 
l ’étudie.

Il y  a dans les six tableaux dont elle se com pose, de la variété, 
de la  puissance et une rem arquable gradation  de l ’in térê t. L’unité 
de l ’ensem ble est telle q u ’on hésite à en signaler spécialem ent 
certaines pages. Pourtan t, la scène in itiale (les dém ones parm i les 
ruines) avec ses chœ urs im pressionnants; le p rélude du troisièm e 
tableau, qui décrit égalem ent les om bres mauvaises su r la rou te  
nocturne ; les danses antiques et la tragédie mim ée du quatrièm e 
tableau, la déploration finale d ’Akibam ériten t qu ’on les m ette 
hors pair.

Rapidem ent, je  dirai encore que Mme Bréval (Séphora) fut 
adm irable tant comme cantatrice que comme tragédienne (dans 
la scène de la vision su rtou t); que Mme Iléglon a fait du  rôle de 
L ilith une création de tout p rem ier o rd re ; que M. Delmas fut un  
superbe Akiba; que M. Alvarez (Bar-Kokheba) a toujours sa jolie 
voix; que l ’orchestre se com porta fort bien sous la  direction de 
M. Taffanel, que le solitaire tutu  de M110 Zambelli, si gracieuse 
pourtant, apparu  au  m ilieu des costum es assez réussis des au tres 
personnages du  ballet (car la direction de l ’Opéra a fait u n  effort 
louable pour les décors et pour la  m ise en scène), fut d ’u n  effet 
assez déconcertant ; enfin, que le succès a été très vif.

M.-D. Ca l v o c o r e s s i

Une Conférence sur Max Waller.

C’est Nam ur — en passe décidém ent de devenir une ville litté
raire  —  qui a eu l ’au tre  soir la prim eur de la belle conférence de 
M. P aul A ndré sur Max W aller. M. Paul A ndré est un  rom ancier 
in téressan t, mais c’est un conférencier superbe. Sa phrase ne se 
contente pas d ’être  claire, harm onieuse, pleine d 'idées et de faits, 
féconde en  rapprochem ents heureux, en  trouvailles du m eilleur 
goût, —  elle est dite, en outre, avec un  talent souple et varié qui 
ne laisse pas un  instan t l ’attention se détendre et qui tien t le 
public suspendu au  jeu  subtil et délicat des mots.

M. Paul A ndré a raconté W aller, en s ’attachant surtout à sa vie 
littéraire. Il l ’a pu faire avec d ’autant plus d ’in térê t que ses re la 
tions personnelles avec la famille du  poète, —  les initiés savent 
qu ’il s ’agit de Mme Deppe, sœ ur de Max W aller, et de son m ari, le 
m ajor d ’artillerie , à qui le  « son du  canon » n ’a pas fait perdre le 
sens des harm onies les plus délicieuses et qui, avant d ’être un 
guerrie r savant, est un  m usicien, un  com positeur de prem ier 
o rd re , —  que ses relations, disais-je , lui ont perm is de fouiller 
dans un tréso r inédit de lettres et de m anuscrits. Il a lu . en tre autres 
docum ents am usants, une lettre spirituelle d ’A lbert Giraud, où le 
poète de Hors du siècle réconforte en  term es exquis un  passager 
découragem ent du  poète de la F lûte  à Siebel. Ce tem ps valait 
mieux que le nô tre. On y dépensait une verve que nos jeunes ne 
connaissent plus. Ah! oui, il était tem ps que l ’on songeât à res
susciter dans le m arbre la m ém oire de W aller. Son exem ple sera 
utile à nos générations nouvelles. Il leur apprendra l ’am our de la 
bataille, en m êm e tem ps que le goût du labeur. Pauvre m ort de
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tren te ans! Malgré tant d ’heures consacrées à la discussion et à la 
lu tte , quel bagage il laisse après lui ! Quatre rom ans, u n  livre de 
contes, un  livre' de vers, une collection énorm e d ’articles! Quels 
sont les « jeunes » de tren te ans que l'on  pourrait lu i com parer.

La conférence de M. Paul A ndré a rem porté u n  succès com plet. 
Elle a été suivie do récitations d ’œ uvres de W aller par Mme Der- 
boven et M. Chômé, du Conservatoire de Bruxelles. On sait assez 
en  quelle estim e il faut tenir M. Chômé, qui est u n  grand  artiste 
laborieux, toujours m écontent de soi-m êm e, toujours s ’efforçant 
vers une réalisation plus haute : C’est le secret de son art sans 
cesse renouvelé et qui sem ble dépasser les lim ites mêm es de la 
pérfection. Mme Derboven —  très jolie femme, ce qui ne gâte rien 
—  a une façon sim ple et profonde, bien à elle, de d ire la prose 
e t les vers. Elle a charm é particulièrem ent l ’auditoire. Tous deux, 
d ’ailleurs, ont été longuem ent ovationnés.

Et c’est ainsi que partout, en  Belgique, le  nom de W aller est 
livré aux échos de la renom m ée. Le m ouvem ent s ’accentuera 
encore, grâce aux efforts du  Thyrse  e t de M. Rosy, l ’un  de ses 
d irecteurs, le plus vaillant, le  p lus em ballé des hom m es. E t dans 
un  an , quand  le m onum ent se dressera dans le square de l ’Indus
trie, on  pourra d ire que le pays tou t en tier connaît et aim e « Son 
Im pertinence le page Siebel ».

G. R.

N O T E S  D E  M U S IQ U E

H a n s  R i c h t e r  à, A n v e r s .
C o n c e r t  B r e m a .  — M a r k  H a m b o u r g .

15 avril 1904. —  Dans la salle à m anger, m urs et linges 
blancs, tapis rouges, de l ’hôtel Saint-Antoine, à Anvers. Au m i
lieu de l ’indifférence des convives anglais, de la respectueuse 
d iscrétion des convives allem ands, u n  étranger —  élégante 
redingote, barbe fauve, lunettes d ’or —  s’est attablé. La lum ière 
du petit candélabre, adoucie par l ’abat-jour, rosit son te in t de 
ren tie r paisible. Il étudie avec soin la  carte , s ’inform e auprès du 
K ellner  de la signification allem ande d ’un filet de renne dont la 
rareté le tente, et en treprend , avec délicatesse et attention, la 
vérification successive de l ’excellence du program m e culinaire.

Ce gastronom e satisfait, c ’est Hans R ichter, le mêm e Richter 
q u ’avec une sim plicité délicieuse vous avez vu à Bayreuth, cet été, 
en  veston d ’alpaga gris et panam a blanc, traverser, suivi de son 
bouledogue, la Richard W agnerstrasse, pour faire garn ir de pêches 
b londes, chez la fruitière, le panier d 'osier qui balance à son 
b ras. Cet homm e adm irable m ange avec joie. Il gouverne son 
estom ac avec le mêm e équilibre que la m asse orchestrale. Il s’y 
délecte avec abandon et m anque d ’oublier l ’heure d ’ouverture 
de la séance dont il est l ’attraction ; et lo rsqu’il pénètre dans la 
salle où tant d ’applaudissem ents l ’accueillent, c’est avec le léger 
regret intim e d ’avoir dû goûter trop précipitam m ent les douces 
friandises.

R ichter n ’est pas visiteur assidu d ’Anvers. Bruxelles le vit, dès 
1870, diriger Lohengrin; Paris attendit ju sq u ’en 1898 la  jouis
sance de l ’en tendre révéler la Neuvième Symphonie ; voici Anvers 
qui s’offre u n  luxe pareil. Peut-être était-ce un  peu tôt.

La Neuvième, voyez-vous, cela ne s ’aborde pas comme la p re 
m ière ouverture venue. La Neuvième est la plus colossale produc
tion concertante du  xix° siècle. La Neuvième est la synthèse et la 
suprêm e expression d ’un  génie q u ’aucun génie n ’a surpassé. 
Avant d ’en  saisir la profondeur grave, la  douloureuse passion, 
le s  fulgurantes envolées, il faut une longue et patiente éducation, 
que des années peuvent seulem ent parfaire.

Certes, l ’orchestre des Nouveaux Concerts tém oigne de qua
lités qui lui assurent u n  avenir enviable : d iscipline, application, 
grand désir de bien faire; il est aux m ains de M. M ortelmans, m u
sicien réputé. Mais l ’intelligence musicale ne parait pas suffisam
m ent ouverte, cette com préhension nette de l ’œ uvre, identique 
chez tous les exécutants, ce coude-à-coude absolu et « chaud »,

cette ard eu r frém issante dans le rendu  qui laissent aux chefs, 
pour principale m ission, de coordonner, régulariser, harm oniser 
les forces m ultiples et actives de son lum ineux instrum ent, p lu
tôt que d ’en secouer, par des efforts déplacés, la passivité trop 
docile.

Il faut reconnaître aussi que la disposition m atérielle du théâ
tre  Royal est très défectueuse. Sur une scène resserrée, rapetissée, 
quelques gradins vont rejo indre un  plafond exagérém ent incliné. 
Les tim bales, la batterie et les cuivres sonnent dur et sec sous 
cette toile q u i  les touche, et réfléchit leur sonorité avant qu ’elle 
ait pu  prendre  quelque am pleur. Sous le m anteau d ’A rlequin, les 
violons gaspillent dans les plis nom breux et lourds d ’un 
abondant rideau de grosse peluche leurs résonances forcém ent 
am aigries. E ntre les cordes et le fond, les bois et cors ont fort à 
faire pour conserver leur plan sonore. Je crois q u ’il faut attribuer 
pour la plus grande part à ces défauts du  cadre le m anque de 
m ordant, le flou des attaques qui peuvent être reprochés à  
l ’orchestre.

Toutefois, il faut bien entendre que les élém ents de cette m éri
tante com pagnie sont de qualité telle que la m aturité leur donnera 
certainem ent l ’excellence. E ntraînés par R ichter, ils ont donné 
à l ’interprétation de la Neuvième les soins les plus em pressés. 
—  Aussi bien, quel m aître homme ! Comme il dispose, avec une 
aisance charm ante, de tous les m oyens d ’action que son art nécessite! 
Voyez ses gestes engageants, ses invites aim ables; voyez sa bon
homie juste  ; voyez aussi comme le bras s ’élargit, le cou se dresse, 
toute la noblesse et la m aîtrise qui em bellissent sa m im ique! Et 
toujours, la plus heureuse clarté d ’indication, un  sang-froid net, 
l ’im pression d ’une expérience à ce point assurée qu ’elle ne saurait 
plus craindre une erreu r ou une faiblesse.

Et la vérité, l ’indiscutable, l ’aveuglante vérité des allures ! 
Bruxelles, en  son érudit Conservatoire, nous enseigne des N eu
vième alourdies, ralenties, dont le scherzo devient inexplicable et 
le finale parait figé. Comment ne pas abandonner, après avoir 
radieusem ent com pris la vérité de Richter (qui est celle de tous 
les autres), com m ent ne pas abandonner ces errem ents qui ne peu
vent que je ter chez l’auditeur u n  trouble inutile et dont la Beauté 
doit souffrir (1)?

***
20 avril. —  Voici revenir Mme Marie Brém a, au beau visage 

régulier, au  cou am ple, aux poses drapées ; —  voici, réentendue, 
sa voix qui p rend  les cœ urs, leur jette un  frisson et ne les aban
donne qu’entourés d ’une captivante chaleur d ’émotion. Elle a 
chanté, d ’une voix que les demi-teintes com m encent à desservir, 
des m élodies généralem ent peu connues ; nous avons goûté un  
chant du XVIe siècle, une Berceuse exquise d ’Hum perdinck, la 
Ville de Schubert. Mme Bréma était accompagnée d ’u n  M. Fr. Braun, 

basse barytonnante, doué d ’une voix jolie , agréablem ent conduite; 
sa façon particulière de souligner les douceurs sentim entales d ’un 
sourire im perceptiblem ent farceur est la plus curieuse chose du 
m onde.

Mme Bréma, qui est née, dit-on, « Braun » et le jeune M. Braun 
(qui ne s’appelle pas Bréma, bien que son âge soit celui du fils de 
la si sym pathique cantatrice) ont chanté des duos de Brahm s et 
Schum ann ; c’était hom ogène, harm onieux et d ’un  a r t pu r. N’ou
blions pas de citer la P syché  de Corneille illustrée par Paladilhe, 
qui valut à M. Braun u n  bis flatteur, et disons qu’à notre hum 
ble avis (qui n ’est point celui de tout le  monde) Mme Bréma n ’a 
pas la latinité qu ’exigent les Danses de Bruneau. Leur inspiration 
n ’est du reste pas de prem ier o rd re .

21 avril. —  L 'A r t  moderne a déjà parlé de Mark Ham bourg. 
Comme il en  parlera certainem ent de fréquentes fois dans l ’avenir, 
il nous est perm is, déjà, de nous répéter. Donc, le jeune pianiste 
a donné au  Conservatoire un  récital au  profit de l ’œ uvre louable

(1) Voici la durée des mouvements qu’adopte Richter : Allegro ma 
non troppa : 15 m inutes; Molto vivace: 14 3/4 minutes; Adagio 
molto : 13 1/2 minutes; Finale (avec chœurs); 22 1/4 minutes.
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de l 'A ven ir  artistique. Nous nous posions, après la Sonate de 
Chopin, ap rès  —  surtout! —  celle de Beethoven, la question : Qui le 
dépasse en ce m om ent? Nous n ’osions pas ré p o n d re ...

Paderew ski nous est trop lointain pour que nous puissions le 
ju g er im partialem ent. Notre souvenir nous dépeint un talent de 
perfection brillante, coloré, fantaisiste. — Busoni nous donna des 
auditions plus proches; mais on dut y regretter sa raideur de 
plus en plus stricte, sa crainte m aladive du pathos le poussant aux 
pires excès du m artèlem ent, du clavier broyé, des rigueurs 
expressives les plus inflexibles.

Comparez avec ce jeune hom m e... Mark Hambourg a la puis
sance. la couleur, la technique, la fougue. Cela suffirait-il pour 
q u ’il devienne dans l ’avenir le « plus grand » pianiste? Non. Il a 
su rtou t la plus profonde, la plus surprenante intelligence de 
l ’expression musicale. Sous ce rapport, sa Sonate en  ut majeur de 
Beethoven, œ uvre pourtant de m oyenne envergure, me parait 
extraordinaire. L'adagio, que les pensionnaires balbutient, est 
devenu une page de douleur et de noblesse sans lim ites, pour 
la beauté duquel on donnerait, avec quelle jo ie! toutes les 
acrobaties que les virtuoses doivent accom plir, parait-il... Et le 
scherzo! Et la sonorité im prévue du trio! E t l 'allegro final! 
Quelles hardiesses justes, quelle lim pidité de com préhension, 
quelles audaces séduisantes ! —  Ah ! voici vraim ent « quelqu’un  » 
qui paraît naître . P rions la déesse Musique que le succès ne le 
vienne gâter !

H e n r y  L e s b r o d s s a r t .

S é a n c e  m u s ic a le  H u s t in .
Gentille petite séance, pas subversive du tout, a llan t de 

Beethoven à Mme Hedwige Chrétien (auteur d ’un  savoureux Que je  
t'oublie! digne de Tagliafico), en passant par Clementi, Méhul et 
Saint-Saëns. De l ’éclectisme dans toute la force du term e, comme 
on vo it...

Mlle Irm a Hustin a du style, de la sim plicité, un  son perlé fort 
jo li, m ais froid ; ceci a fait paraître un  peu longue les Trente-deux 
variations de Beethoven, contrairem ent à la très « haydnisante » 
Sonate en sol m ineur, pour piano et violoncelle, dans laquelle 
Mlle Hustin et M. Bouserez ont rivalisé d ’esprit et de sobre é lé 
gance. M. Bouserez s’est, outre cela, fait rem arquer par une exé
cution charm ante su r la viole de gam be de l ’une de ses propres 
com positions : Scène de marionnettes, œ uvre correcte mais peu 
personnelle, tout à fait genre Zigeunerweisen.

M. Dupuis, ténor de sa profession, roucoula avec dextérité des 
chatteries à la Massenet (sauf la rom ance d ’Ariadant), et M. Seve
nan ts, dans une Sonate d ’un rococo am usant de Clementi et 
dans un  très m arionettistique Scherzo de Saint-Saëns pour deux 
pianos fut, pour Mlle Hustin, u n  partenaire digne d ’elle.

Ch . V.

Nouveaux Concerts de Verviers.
(Correspondance particulière de / 'A r t  m o d e r n e .)

Les deux derniers concerts nous offrirent d ’in téressants pro
gram m es où figurèrent, comme solistes, notre concitoyen Crick
boom, dont le talent se m ûrit et s’affine constam m ent, puis une 
cantatrice fort en vogue à Paris, Mme Gay, qui m anie avec infini
m ent de charm e une voix étendue, et enfin M. M artapoura, qui 
nous révéla de rem arquables qualités dans son interprétation  
d ’œ uvres de caractères fort divers.

Les élèves des classes de solfège de l ’École de m usique —  
ils étaient cent vingt —  exécutèrent à chacune de ces séances une 
page délicate et poétique de Léon Dubois, in titulée Les Saisons, 
écrite p our six voix d ’enfants et orchestre. L’auteur, présent à la 
prem ière exécution, fu t vivement acclamé par l ’auditoire.

A l ’orchestre —  qui com pte actuellem ent soixante-dix-sept 
instrum entistes —  était réservée la plus large p a r t de ces deux con

certs. Au prem ier, il nous donna la Reformation-Symphonie n° 5 
de Mendelssohn et la « Chevauchée des W alkyries » ; au second, 
W agner fu t représenté par son « Entrée des Dieux dans le W al
hall », Schum ann par la T räumerei, Listz par la Rapsodie hon
groise n° 2, Beethoven par l ’ém ouvante Sym phonie en  ut m ineur. 
Toutes et chacune de ces pages furen t enlevées par notre pha
lange instrum entale avec au tan t d ’intelligence que de brio et de 
fougue. Louis Kefer s ’affirme de plus en plus un  chef d ’orchestre 
de prem ier o rd re , un  m usicien de haute valeur et de conscience 
absolue. Les connaisseurs lui sauront gré d ’avoir conservé à la 
Symphonie en ut m ineur les m ouvements en  lesquels elle a été 
écrite par Beethoven mêm e et q u ’ont respectés ou consacrés les 
m aîtres illustres qui s’appellent Fétis, Berlioz et W agner! Comme 
le d it excellem m ent Berlioz : « On ne fait pas aux hom m es de 
génie l ’aum ône de son talent. »

J. S.

P E T IT E  C H R O N IQ U E
Eugène Ysaye, tout à fait rem is de l’indisposition qui a 

causé la rem ise du cinquièm e concert Ysaye, exécutera à ce 
concert, qui a lieu au jourd’hui, à 2 heures, à l ’A lhambra, les Con
certos en mi de J .-S . Bach et en ré de Beethoven, deux des 
œ uvres culm inantes de la littératu re du violon, et une sym phonie 
pour orchestre et violon principal du  jeune com positeur Verviétois 
V. Vreuls. L’orchestre, dirigé par M. Mathieu Criekboom, d irecteur 
des Concerts sym phoniques de Barcelone et ancien d irecteur 
du Conservatoire Catalan, exécutera en outre trois parties de la 
Suite n° 2  en si m ineur de J.-S . Bach.

Places et renseignem ents chez Breitkopf et Haertel, Montagne 
de la Cour.

Le troisièm e concert de l ’Académie de Tournai au ra  lieu 
au jourd’hui, 24 avril, à 4  heures, à la Halle aux draps.

Après le Deuxième Concerto pour piano et orchestre de Saint- 
Saëns, joué par un  ancien élève de l ’Académie, M. J. Detournay, 
et quelques m orceaux d ’orchestre, on y exécutera le prélude 
et les deux prem iers actes de M yrtis , idylle en  quatre actes de 
MM. Hervé et N. Daneau, avec le concours de Mlles Duchatelet et 
A ndrianne, de MM Pieltain et Laurent Swolfs, ténor de l ’Opéra 
d ’Anvers.

Le Choral m ixte de Bruxelles (directeur L. Soubre) donnera 
dem ain lundi 25 avril, à 8 h. 1/2, à la Grande Harmonie, une 
audition m usicale avec le concours de Mmes Crabbe Kernitz et 
Jeanne Holland, de Mlle Jeanne From ont et de MM. H. Seguin et 
L. Delune.

Au program m e des œ uvres de Sweelinck, R de Lassus,
E. Soubre, F. Rasse, L. Delune, E. Samuel et le Requiem  pour 
Mignon de R. Schum ann,précédé des Neuf lieder pour le W ilhelm  
M eister  de Goethe qui sera exécuté pour la prem ière fois à 
Bruxelles.

La conférence que M. Herdies donnera m ercredi prochain, 
27 avril, à l’École de m usique d ’Ixelles, sera des plus in té res
santes. Une pièce en  un  acte, L a  M ort aux berceaux, sera jouée 
par les élèves du cours de déclam ation de Mlle Guilleaume. On 
y exécutera égalem ent de vieux Noëls flam ands de M. Henri 
Thiébaut, d irecteur-fondateur de l ’Ecole de m usique d ’Ixelles.

Les principaux rôles de la M ort aux berceaux seront joués par 
Mme d ’A lbret (W alburge), Mlles Hoyoux (Godelieve), François 
(Borinne), et Pantens (Ursule).

Mercredi prochain, 27 août, à 8 h. 1/2, à la salle de l ’Ém ula
tion , à Liège, troisièm e séance des concerts Jaspar-Zim m er 
(L’Histoire du concerto), avec le concours de MM. Schmit, flûtiste, 
et Charlier, hautboïste, professeurs au Conservatoire de Liège.

Au program m e : Concerto en  ré pour piano, violon et flûte 
(Bach); Concerto en sol m ineur pour hautbois (Hændel); Con
certo en la pour violon (Mozart); Concerto en mi bémol pour 
piano (Mozart).



L 'A R T  M O D E R N E  141

Une im portante séance m usicale donnée par Mlle Louisa Merck, 
p ianiste, avec le concours de Mme Eugène Ysaye, cantatrice, 
MM’. Emile Chaumont, violoniste, Henri Merck, violoncelliste, et 
Paul Miry, altiste, aura lieu en la salle Le Roy, rue du Grand- 
Cerf, 6 (porte Louise), vendredi prochain 29 avril, à 8 h. 1/2.

La quatrièm e audition de œ uvres de M endelssohn, aux Con
certs nouveaux, aura lieu le dim anche 15 mai, à 3 heures, à la 
Grande-Harmonie. Dans la prem ière partie on interprétera 
Christus, oratorio inachevé qui com prend la Naissance et la 
Passion du Christ; dans la deuxième, la N u it  de W alpurgis , 
ballade de Gœthe. Ces deux compositions n ’ont jamais été 
exécutées en Belgique.

L’union de la Presse périodique belge tiendra sa prochaine 
assem blée sem estrielle dim anche prochain 1er mai, à 11 heures 
du m atin, au local de la Société (hôtel Ravenstein). A l ’o rdre du 
jou r figurent les rapports du président, M. Oct. Maus. et du tré 
sorier, M. Bossut, sur la situation m orale et financière de la 
Société. A la suite de cette réunion un lunch, servi dans les 
salons du prem ier étage de l’hôtel, réunira les m em bres.

Le Molière a ferm é ses portes en plein succès, pour perm ettre 
la réfection du théâtre qui doit être term inée avant le 4  ju in , 
date de l ’ouverture de la saison d ’opérette sous la direction de 
M. L. Péronnet.

Mme Marchai, élève de Mme E. Coppine-Armand, vient d ’être 
engagée au théâtre royal français de La Haye en qualité de chan
teuse légère d ’opéra et traductions ; elle chantera en  outre cer
tains rôles d ’opéra com ique : Lakm é, M anon , Philine dans 
M ignon, Gilda dans R igoletto, etc.

V ILLÉ G IA T U R E  : H O U F F SL IZE  (Ardennes belges).

HOTEL DES POSTÊTF dü LUXEMBOURG
Les personnes désireuses d’aller se reposer au grand air 

n’auront pas à regretter d’avoir choisi cet endroit si pitto
resque et dont les sites sont incomparablement variés.

Pension  depuis 6 francs par jour.
Les personnes atteintes de maladies de -poitrine ou des voies 

respiratoires ne sont pas reçues à f  H ô t e l  d e s  P o s t e s .

Le dernier num éro de la revue Les A r ts  de la vie a toute la 
valeur d’une profession de foi. C’est ainsi que Gustave Geffroy 
exprim e des considérations générales de la plus haute im portance 
touchant les A r ts  de l 'A sie ;  que Théodore Duret analyse avec un  
sens critique aigu l’art du m aître anglais W histler; que Suarès 
voyage aux Portes de T hèbes, tandis qu ’Adolphe Retté parcourt 
pour le lecteur les m éandres de la forêt de Fontainebleau. 
L'Esthétique du timbre-poste (Octave Uzanne), P a r  les Rites et 
les Routes (Sotentout), Chansons modernes (Jean d ’Udine), la fin 
de l ’étude de Gabriel Mourey sur la Faillite de l’A r t  décoratif 
moderne, com plètent, avec les rubriques courantes, ce sommaire 
substantiel.

Une belle planche lithographiée en deux tons, de Le Sidaner 
(la cathédrale de Beauvais) ajoute une note d ’art exquise à ce 
superbe num éro.

Fabrique de cadres pour tableaux.

Ch. x h r o ü e t
1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d'après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
P R IX  M O D É R É S

VILLÉGIATURE. —  PENSION DE FAMILLE 

CHATEAU DE ROTH

par O bersgegen (Kreis Bitburg, province R hénane).
Sites pittoresques. — Chasse. — Pêche à la truite ; au saumon 

à partir d’octobre. — Bains de rivière. 
Communications : Ch. de fer de Diekirch à Vianden (G.-D. de Lux.). 

P rix  de la  pension : 6  francs par jour. 
S ’ a d r e s s e r  à  M " '  - A J S T D R .t f : ,  p r o p r i é t a i r e .

/TOUBLE/nEMT5 D’dRT NODERÏÏE
G .SLR R U R ILB

R R M w ^ r 41 RUE HEMRICOURT

P d R K  "  2  B 0 U L ”  D U  R t G t WM LVyF4RüEDtT0CQUEVIliEL M/H7L -  39 P/qKKSTRfl/qT

M o b i l i e r s  A

SPECIAUX POUR-La  
C Æ / n P Æ G N E  

ARTISTIQUES pratiques .
S O U D E S  E.T P L U  CGCBaLCilXJ



JVlaison Félix JVIOJVIJVIEJM & C°, Brevetés
FABRIQUE E T  A TELIERS : 3 7 ,  R u e  d e  l a  C h a r i t é , B R U X ELLES 

T é l é p h o n e  1 9 4 7

Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
Spécialité de tous les articles concernant la pein ture , la scu lp ture , 

la g ravure , l’architecture  et le dessin.
R E N T O I L A G E ,  N E T T O Y A G E  E T  V E R N I S S A G E  D E  T A B L E A U X

Premières médailles aux Expositions d’Amsterdam, P aris, Liverpool, Le Havre, Bruxelles, Chicago, etc., etc.

L i m b o s c h  & c “
D D I I Y U T  T H?Q rue- D l \  Lj 31 , rue des Pierres

I l II, A TOC ET A M E U B L E M E N T
Trousseaux et Layettes, Linge de Table, de Toilette et de Ménage, 

Couvertures, Couvre-lits et Edredons
R I D E A U X  ET ST OR ES

Tentures et M obiliers complets pour Jardins dTIiver, Serres, Villas, etc.
Tissus, N attes et Fantaisies Artistiques

A M E U B L E M E N T S  D ’ A R T
ANCIENNE MAISON ADELE DESWARTE

A L B E R T  M E N D E L  S u c c R
Rue de la Violette, 28, Bruxelles.

Fabrique de couleurs fines. 

M atérie l pour artistes.

Toiles et cotons préparés. 

Panneaux. —  Châssis.

M E N U I S E R I E  A R T I S T I Q U E
B O I T E S ,  C H E V A L E T S ,  T A B L E S ,  É C R A N S ,  P A R A V E N T S ,  ETC .  

Devis et croquis sur demande. — P r i x  t r è s  m o d é r é s .

P I A N O S

GUNTHER
Bruxelles, 6 , i*ïie Tliévésiemie, 6  

DIPLOME D’HONNEUR
AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES 

Fournisseur des Conservatoires et Écoles de musique de Belgique

I N S T R U M E N T S  DE C ON C E R T ET DE SALON
LOCATION EXPORTATION ÉCHANGE

V I T R A U X
R. E VA L D R E

20, R u e des Douze-Apôtres,

BRUXELLES
'V'IXjHiTrî D E BRUXKLLKS V e n t e  p u b l iq u e  l e  m e r c r e d i  4  m a i  e t  t r o i s  j o u r s  s u i v a n t sd'une importante réunion de

L I V R E S , E S T A M P E S  & D E S S I N S
provenant des collections du CHATEAU DE B A *R L O et de M. **, membre de la  Société des Bibliophiles Contemporains.

L a vente aura  lieu à 4 heures précises par le M inistère de l’huissier L. Cox, 
011 la  galerie et sous la  direction de M. E. De m an, libraire-expert, 86a , m e de la  Montagne.

Le catalogue, comprenant 990 numéro*, se vend 50 centimes. 
EXPOSITION chaque jou r de vente, de 10 heures à midi.

DEMANDEZ CHEZ TOUS LES PAPETIERS 
L'Encre à écrire indélébile

BLUE-BLACK Van Loey-Noury
SUPÉRIEURE A TOUTES LES AUTRES MARQUES 

Im prim é sur papier de la Maison KEYM, rue de la  Buanderie, 12 - ! 4 .

Bruxe'lep. — lmp. Y* M o n  n o m ,  32, rue de rindu s 'r ie .
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L'ART MODERNE
R E V U E  C R I T I Q U E  H E B D O M A D A I R E

B U R E A U X  : R U E  D E  L ’IN D U S T R IE , 3 2 , B R U X E L L E S  
A B O N N E M E N T : B E LG IQ U E, 10 F R AN C S L ’A N ; UNION PO STALE . 13 FRAN CS. — LE NUM ÉRO, 25 CENTIM ES

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à. l'e ssa i, p en d a n t un  
m ois, a u x  p erso n n es qu i n ou s en fon t la  dem ande ou  
q u i n ou s son t in d iq u ées  p a r  n os ab o n n és.

L es  d em a n d es d’abon n em en t e t  de n u m éros à, l ’e s s a i  
d o iv en t ê tre  a d r e ssé e s  à  l ’a d m in is tra tio n  g é n éra le , ru e  
de l ’In d u str ie , 3 2 , B ru x e lle s .

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à  l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on ne d és ire  p a s  s ’y  abonner.

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v e n te , à  P a r is ,  à  la  l ib r a i
r ie  H. F lo u ry , 1, b o u le v a r d  d es  C ap u cin es.

S O M M A I R E
Reposoirs d’art. Le Vernissage ( H e n r y  D e t o u c h e ). —  Chronique 

littéraire (G e o r g e s  R e n c y ). —  Les Débats de l’art en Egypte (M a r c e l  
H é b e r t ). —  Enquête sur l ’Impressionnisme. A lfred  Delaunois. —  
Exposition Beyaert (Musée du Cinquantenaire). —  Notes de musique. 
Le Concert Ysaye ( H . L .). Audition des élèves de M me Coppine- 
A rm and. Séance Louisa Merck C h . V .) —  La Musique à  Liège 
(J. F.). —  Petite Chronique.

R E P O S O I R S  D ’A R T
L e V e r n issa g e .

A  Mme D***

U n e  a tm o sp h è r e  de .p o u ss ièr e  qu i e s to m p e  le s  fo n d s , 
é lo ig n e  le s  g r o u p e s , h a r m o n ise  le s  t e in te s .  D es  a r t is te s ,  
la  b o u c h e  e n  f leu r , r é p o n d e n t  a u x  lo u a n g e s  ; d’a u tr e s , 
s o l i ta ir e s , e r r e n t  so u c ie u x  p a r  le s  c o n tr e - a l lé e s ,  —  
su c c è s  o u  a ffro n t. L e  p e in tr e  e s t  g é n é r a le m e n t  p lu s  c o r 
r e c t ,  p lu s  monsieur; le  s c u lp te u r , l ’a ir  en d im a n c h é ,  
e s t  p lu s  a r t isa n  ; m a is  c e lu i-c i  e s t  p lu s  m â le , l ’a u tr e  p lu s

fin . D a n s le  ja r d in , le s  s ta tu e s  fo n t  d e s  g e s te s  h a u ta in s ,  
p a ss io n n é s  ou a la n g u is . C erta in es a llo n g e n t  le  b ras à  
d r o ite  o u  à  g a u c h e , ten d e n t  l ’in d e x  e t , q u e l ’o n  
c h e r c h e  l ’e n tr é e  o u  la  s o r t ie ,  le  buffet o u . . .  le  c o n tr a ir e ,  
le  c o m b a tta n t  d e 1 8 7 0 , l ’a p ô tr e  o u  le  tr ib u n , en  p lâ tr e  
o u  e n  m a rb re , o n t  l ’a ir  d e v o u s  d é s ig n e r  le  b u t d e v o tr e  
d é s ir . On e s t  te n té  de p e n se r  p a r fo is  q u e c e s  œ u v r e s  
o n t  u n e  r a iso n  d’ê tr e  u t ilita ir e , m a is  en  r é flé c h is sa n t  o n  
co m p r e n d  qu e c e  n e  s o n t  qu e d e s  œ u v r e s  d ’a rt.

L e s  r a sse m b le m e n ts  se  fo r m e n t  d e v a n t le s  e x p o s it io n s  
d e s  a r t is te s  en  r e n o m , la  f la tte r ie  e s t  la  m o n n a ie  c o u 
r a n te  a u jo u r d ’h u i e t  il  se  d é p e n se  b ea u co u p  d ’a r g e n t  : 
m a is  c ’e s t  le  jo u r  de l ’a n n é e  où  i l  c ir c u le  c e r ta in e m e n t  
le  p lu s  d e p iè c e s  fa u s s e s . P e r s o n n e  n ’e s t  d u p e , n é a n 
m o in s , p a r c e  q u ’o n  le s  r e p a sse  t o u t  d e su ite . L a  c u r io 
s ité  e s t  g ra n d e  d a n s l ’a ff lu en c e  d es v is ite u r s  ; c ’e s t  le  
jo u r  de l ’é t ite . Q u elle  su r p r ise  de v o ir  q u ’e l le  e s t  s i 
co n s id é r a b le , m a is  q u e l s e n tim e n t  d ’o r g u e il  d e  sa v o ir  
qu e l ’o n  en  fa it  p a r tie  !

On r e g a r d e  a v a n t  to u t  le s  c é lé b r ité s  qui p a sse n t ,  
m â le s  ou  fe m e lle s ;  o n  s ta t io n n e , o n  se  r a sse m b le  e t  
l ’o n  c a u se  d e c e c i ,  de c e la , d es p e r p é tu e l le s  in s ig n i
f ia n ce s  q u i r e m p lis s e n t  la  v ie  e t  qu i s o n t  l ’â m e  d e la  
c o n v e r s a t io n . « I l  y  a  lo n g te m p s  q u e je  n ’a i eu  le  p la is ir  
de v o u s  v o ir . —  M oi de m ê m e . —  V o u s  n ’a lle z  d o n c  
p lu s  c h e z  M me d e C*? N o n , j ’a i c h a n g é  m e s  h a b i
t u d e s . . .  C’e s t  j o l i ,  c e t t e  c h o s e  qu i e s t  d e rr ièr e  v o u s . —  
A h ! o u i . . .  » e t  le  m o n s ie u r  se  r e to u r n e , ca r  o n  p a sse  
p r esq u e  to u t  so n  tem p s  à  to u r n e r  le  d o s  a u x  c h o s e s  qu e  
l ’o n  é ta it  v en u  v o ir . —  « R eg a rd ez  d o n c  c e tte  to i le t te  
—  O u i, c e r ta in e m e n t, e l le  e s t  e x q u isé  M ais c e tte  a u tre
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n’est pas mal. — De moins bon goût, je trouve... » Car 
les femmes ont encore le rôle prépondérant au Salon le 
jour du vernissage. On peut venir s’y rebaigner tous les 
ans dans cette foule de Jouvence ; les parfums délicats 
ou capiteux flottent dans l’air émanant d’ètres que les 
yeux convoitent et que les narines subodorent. Quel 
attrait a la femme d'autrui! Comme elle est forte la 
curiosité du plaisir des autres!

J ’ai déjà vu dans plusieurs circonstances, à l’Opéra, 
aux bains de mer, aux casinos, aux champs de courses, 
des collectivités féminines, mais celle du vernissage est 
particulière. Il m’a semblé que l’élément des femmes 
peintres, des jeunes débutantes, de certains modèles, 
des épouses ou des amies d’artistes, contribuait à 
donner à cette foule un caractère particulier. Beaucoup 
de celles qui sont là vous procurent la sensation de 
femmes affranchies par l’art ou par l’amour. Depuis la 
curiosité précoce jusqu’à la perversité, tout s’y trouve. 
Il y a dans ces visages rassemblés quelque chose qui 
dit qu’elles ont été des consolatrices, des conseillères 
dévouées ou des séductrices ; parfois d'obscures mar
tyres de travailleurs opiniâtres qui ont subi de dures 
privations pour la gloire, épousant l’angoisse comme 
l’espoir dans les fluctuations du labeur. Oui, certaines 
ont compté sur la réalisation des rêves, ont eu foi dans 
le talent, ont cru à la victoire finale de l'énergie. On a 
attendu les récompenses et les commandes, les succès 
dans les journaux et la célébrité; ça a été la gêne, plus 
même, mais qu’importe!... Celles-là passent dans des 
mises très simples, le front grave et l’œil noyé d’ombre. 
Un grand nombre attend encore, se disant : Ce sera 
peut-être pour cette année, enfin! comme elles se le disent 
tous les ans, depuis longtemps, en restant à côté de 
l’œuvre, gardienne fidèle dont le regard ne perd pas un 
signe dans la foule, dont l’oreille entend le moindre 
propos, et malheur au détracteur, au théoricien ou au 
loustic : l’œil est chargé de foudre et laisse tomber le 
mépris.

A côté de ces femmes-là, de belles créatures passent 
souverainement orgueilleuses, cherchant à semer la 
tentation sur leur passage. Elles laissent un sillage 
plein de parfums, mais vide de tout cœur. Elles 
retracent les poses étudiées, regardent au ciel ; assises 
au buffet, accoudées sur la table, la tête en arrière, elles 
plafonnent, voulant toujours être décoratives. Depuis 
l’Italienne du quartier Saint-Victor jusqu’à l’élégante 
cliente de Redfern ou de W orth, actrices ou courtisanes, 
ce sont des modèles, rien que des modèles ; elles triom
phent par la ligne, que leur importe le reste? Elles ont 
été les capiteuses, les affolantes, celles qui inspirent 
tout dans le rêve et vous empêchent de le réaliser par 
leurs exigences dans la vie. Elles ont des allures serpen
tines, ondoyantes, leur démarche n’est qu’une caresse 
prolongée pour les yeux; c’est l’éternelle Mélusine.

Mais souvent le geste devient bref, autoritaire, le 
bras enfantin qu’on briserait comme un fétu se fait 
tout-puissant, un doigt de la main se lève et commande, 
et l’œil attend, étonné de l’ajournement dans la satis
faction du caprice. Cependant ces prunelles ont vu..., ces 
prunelles ont retenu ce qu’elles ont vu, elles ont plongé 
dans les âmes contemporaines des damnés de l’art. Elles 
sont devenues prometteuses, fallacieuses, attirantes au 
point de provoquer l’extase jusqu’à la douleur. Et tout 
cela pourra faire pour le salon prochain des Ondines, 
des Willis, des Roussâlkas, des Sphinges, des Thamar, 
des Joconde, des Dalila, des Judith, des Cléopâtre, des 
Théodora et des Messaline; c’est l’interminable défilé 
des fugaces déités du temps passé qui réapparaissent, 
des rejetons actuels des éternelles tortionnaires.

Si les premières femmes que j ’ai signalées, les mères 
et les épouses, furent bonnes, celles-ci sont belles et c’est 
équivalent malgré tout, car toutes disposent dans le 
monde de forces mystérieuses dont elles sont les dépo
sitaires et dont nous sommes le jouet à tout jamais.

H e n r y  De t o u c h e

C H R O N IQ U E  L IT T É R A IR E

Il est im possible de parler avec quelque développem ent de tous 
les livres que l’on reçoit. Je m ’excuse d ’avance auprès des 
auteurs su r qui je  devrai passer rapidem ent, en  leur prom ettant 
une étude sérieuse le jour où ils publieront une œ uvre plus 
im portante.

Ju sq u ’à présen t, le livre capital de l ’année me parait celui de 
Mme Marcelle Tinayre, si heureusem ent intitulé L a  Vie amou
reuse de François Barbasanges (1). Il n ’y a pas de rom ancier 
plus intéressant et qui écrive une langue plus délicieuse que 
Mme Marcelle Tinayre, l ’auteur de cette m erveilleuse M aison du 
péché dont je faisais un  si vif éloge ici-même, il y a deux ans. Son 
nouveau livre est l ’histoire d ’un jeune homme beau comme le 
jou r qui g randit à  Tulle, vers la fin du XVIIe siècle, au  milieu 
de l ’adm iration am oureuse des femmes et des filles. Lui-même, 
en apparence indifférent, nourrit une passion secrète pour une 
princesse idéale dont la lecture d ’innom brables rom ans a créé en 
lui l ’image. En vain son cousin P ierre Broussol essaie de le 
déniaiser : il se garde pour cette m aîtresse im aginaire qu’il ren 
contrera un jour, il ne sait comm ent. Cependant, une petite dentel
lière de Tulle, surnom m ée la Chabrette, effrontée gourgandine, 
devient follem ent am oureuse de lu i. N’osant espérer mêm e q u ’un 
jou r les yeux de son seigneur s ’abaissent sur elle, elle va se noyer. 
Repêchée, elle s ’apprête à m ourir quand François, prévenu et 
apitoyé, en tre  en grand costum e dans son hum ble cham brette. Alors 
se passe une scène d ’une grandeur tragique qui rappelle la m ort 
d ’Augustin de Chanteprie dans la M aison du péché. François Bar
basanges s ’incline su r cette âme désespérée et par sa présence 
radieuse adoucit ses derniers m om ents. La Chabrette m eurt heu-

(1) Paris, Galmann-Lévy.
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reuse et François, avec Broussol, part pour Clermont, où ils vont 
visiter un ami de la famille. En chem in, François rencontre enfin 
son aventure : une jeune femme qu’il su rprend  au bain et qui tout- 
à-coup réalise son rêve. Malgré les fâcheux pronostics des gens 
de la contrée, il se p résente au château qu ’elle habite, chez une vieille 
dame pour qui il a des lettres de recom m andation. Il approche 
son idole, dont le m ari, im puissant, a déserté le foyer. La nuit 
vient. Rêve-t-il ou bien est-ce une tendre réalité? La princesse de 
ses songes pénètre dans sa cham bre et ils s’aim ent m erveilleuse
m ent ju sq u ’à l ’aube, baignés dans la lum ière de la lune qui pénè
tre  par les croisées. Au m atin, il s ’éloigne perplexe, ne sachant, 
ne devant savoir jamais s’il a veillé ou rêvé, et il tom be à quel
ques pas plus loin sous le m ousquet d ’un  assassin em busqué par 
u n  seigneur am oureux de la dame et qui veille autour d ’elle 
comme un  fauve jaloux. « Il paya chèrem ent u n  court plaisir qui 
fut peut-être une pure illusion, l ’om bre d ’une om b re ... Mais, quoi 
q u ’on pense sur ce point, si l’on regarde le train  du m onde, et le 
peu qu ’est la fortune, et le néant qu ’est la gloire, et le m ensonge 
q u ’est l ’am our, ne faut-il pas envier ce François Barbasanges qui, 
dans une nu it sans lendem ain, vécut son rêve am oureux ou rêva 
sa vie am oureuse ? »

Ce rapide résum é ne peut, hélas ! donner aucune idée du charm e 
exquis qui ém ane de ce rom an ; charm e fait d ’une érudition réelle, 
d ’un goût am usant pour les m œ urs anciennes, pour les vieilles 
dem eures et les vieilles villes, d ’une sensibilité noble et discrète, 
d ’une science très sûre de la m esure et, pour tout d ire, d ’un  talent 
qui n ’a point son pareil et nous perm et d’espérer des œ uvres qui 
ne pâliront point à côté des p lus purs chefs-d’œ uvre.

Combien différent est le rom an de Mme Rachilde : L e  D es
sous (1) ! Toute pleine de talent, de verve, d’une philosophie 
curieuse et d ’un sym bolism e cocasse, c’est l ’histoire d ’une jeune 
fille dont le père dirige une exploitation agricole du « Tout à 
l ’égout », près de Paris. Mme Rachilde conçoit les jeunes filles 
comme de petits êtres ténébreux, sournois et m alfaisants. Celle-ci 
s’éprend  d ’une sorte de toqué qui vient se réfugier sur les cham ps 
paternels. Parce qu ’il est le m ystère, la  boue, le rebu t de la 
société, cet être vague, enfin, qu ’on nom m e dans les m ilieux bour
geois : « u n  anarchiste », elle se m et peu à peu à l ’aim er d ’un de 
ces mauvais am ours qui ont un  goût de sang. Mais elle découvre 
qu’il a une m aîtresse, un e  pauvre fille à soldats qui le rejoint 
dans sa retraite . Alors, la  douce jeune fille, élevée parm i les ten 
dresses d ’an  père idolâtre et les parfum s des fleurs qui défendent 
leur m aison contre l ’odeur de l ’exploitation souterraine, conçoit 
une vengeance atroce. Elle donne à son étrange am oureux un 
rendez-vous nocturne et quand elle l ’entend derrière sa porte, au 
lieu d ’ouvrir elle appelle son père, feint la te rreu r, et le brave 
directeur, croyant à une tentative de vol, tue à coups de revolver 
le  pauvre « anarchiste » tout su rpris. Et c’est ainsi, de même 
qu’aux jours de vents e t d ’orages l ’odeur écœ urante des dessous 
de l ’exploitation d ’épandage triom phe de toutes les roses qui crois
sen t à la surface du sol, c’est ainsi que le dessous d ’une âme, les 
instincts m alfaisants d ’une âme de jeune fille triom phent de la 
civilisation et de l ’éducation. Ce rom an, très curieux, très passion
nant, est écrit dans une langue nerveuse, imagée, qui rappelle la

(1) Paris, Mercure de France.

m anière de Laforgue. Et, tout le tem ps, on jou it de l ’imagination 
sadique et tendancieuse de Mme Rachilde, la plus mauvaise langue . 
de la littérature contem poraine.

* V .
L’héroïne instinctive du Dessous évoque im périeusem ent les 

héros des Rosny. Ceux-ci aussi agissent en suivant leurs instincts, 
au  détrim ent, parfois, de la m orale et de la loi. Le Docteur Ha- 
rem bur(\) et les Fiançailles d 'Yvonne  (2), que les féconds rom an
ciers v iennent de publier, sont des histoires rom anesques, in té 
ressantes comme de beaux rom ans-feuilletons, mais écrites dans 
cette langue sobre, exacte et vibrante qui distingue les Rosny. 
Rien ne peut donner une idée de l ’habileté extrêm e avec laquelle 
sont construits ces rom ans qui, sans s’élever bien haut, offrent 
une lecture passionnante, toujours très littéraire, et qu 'on  peut 
m ettre entre toutes les mains.

G e o ii g e s  R e n c y

Les Débuts de l'art en Egypte.

Les dernières années du XIXe siècle et les prem ières du xx° 
ont été signalées par des découvertes de la plus haute im portance 
au point de vue de l’histoire de l ’Égypte et de l ’histoire de l’art 
en Égypte. Le professeur Petrie, JI. de Morgan, MM. Quibell, 
Green, Reissner, etc., ont mis aujour, dans leurs fouilles, des 
docum ents qui nous renseignent sur la préhistoire et d ’autres 
qui perm ettent de souder cette préhistoire à l ’époque historique, 
pharaonique (4500 ans environ avant notre ère).

Dans ces précieuses trouvailles M. Capart (3) a puisé les m até
riaux riches, variés, intelligem m ent choisis et consciencieuse
m ent présentés qu ’il nous offre sous ce titre : L es Débuts de l ’art 
en Égypte. C’est en  même tem ps une contribution à la question 
fort intéressante des débuts de l ’art en général (4).

Dès l ’époque de la pierre taillée, l ’Êgypte, ou plutôt la coupure 
du plateau nord-est de l ’Afrique qui devait être plus ta rd  comblée 
partiellem ent par les alluvions du Nil, était parcourue par des 
tribus de chasseurs nom ades, probablem ent de type nègre, m unis 
d ’arm es de silex : prem ière couche de population, avec son art et 
ses idées religieuses de sauvages. Seconde couche, avec un art et 
des idées religieuses moins prim itifs : populations lybiennes, 
venant peut-être originairem ent de l ’Europe m éridionale ; en 
troisièm e lieu, rapports assez fréquents avec la civilisation m édi
te rranéenne. De là, par exem ple, l ’usage de signes sem blables 
aux lettres de notre alphabet, ce qui prouve bien que les dits 
signes ne dérivent pas des hiéroglyphes et n ’ont pas été inventés 
de toutes pièces p a r le s  Phéniciens. Plus tard  enfin, les invasions 
asiatiques, celle surtout de tribus probablem ent sém ites et appa-

(1) Paris, Plon et Nourrit.
(2) Paris, édition Joanin, illustrée.
(3) Les Débuts de l'art en Égypte, par J e a n  C a p a r t , conservateur 

adjoint des antiquités égyptiennes des Musées royaux de Bruxelles, 
chargé de cours à l’Université de Liège Vroment, 1904 : 316 pages ; 
191 figures.

(4) Se reporter sur ce point (comme M. Capart) à Evolution in art 
de Haddon et aux Débuts de l'art de Grosse (traduction française, 
Paris, Alcan).
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rentées aux Chaldéens, qui apportèrent en ces pays la civilisation 
pharaonique, l’écriture hiéroglyphique, un art plus stylisé, moins 
naturaliste, des idées religieuses supérieures.

On voit combien multiples et enchevêtrés sont les éléments 
premiers de l’art égyptien; avec le plus vif intérêt on suit, grâce 
à de nombreuses photogravures, les analyses de M. Capart. Il est 
particulièrement curieux d’assister à la lutte entre l’art traditionnel 
venant des primitifs et l’art pharaonique, entre le style du 
peuple et le style de la cour, entre l’art profane plus libre, plus 
naturiste et l’art religieux, hiératique. C’est la même loi qui, 
plus tard, déterminera la lutte entre l'inspiration barbare et 
l’inspiration gréco-romaine, aux temps de la formation du style 
roman et du style gothique, au moment de la Renaissance, ou 
encore de la réaction du naturalisme contre le classicisme h notre 
époque.

L’art primitif égyptien était merveilleusement naturaliste. Mais 
pourquoi? C’est ici que M. Capart touche au problème de l’origine 
de l’art lui-même. Je préfère citer ses propres paroles :

« L’art égyptien, aux débuts de la quatrième dynastie (1), nous 
apparaît comme composé d'éléments divers : l’art primitif né 
dans le nord de l’Afrique et qui se développe pendant de nom
breux siècles, ne subissant que peu d’influences étrangères 
(Egéens, Anous?). Cet art, dont le but principal était utilitaire, 
magique, doit, en vertu de son but, représenter la nature aussi 
fidèlement que possible. Les idées funéraires au service desquelles 
cet art se mettait peuvent se retrouver avec un développement 
parfait dans les croyances funéraires de l ’ancien empire égyp
tien, dominées entièrement par la grande formule de magie imi
tative : « Le semblable agit sur le semblable » (p. 281).

Voilà une théorie qui choquera et par conséquent réveillera bien 
des esthéticiens. Elle semble pourtant très exacte, sauf réserves 
que nous exprimerons plus loin.

Ce n’était point de l'art pour l'art que faisaient les Égyptiens 
lorsqu’ils peignaient ou sculptaient toutes ces délicates figures, 
toutes ces scènes si vivantes sur les murs des tombeaux. Le 
double du mort, son ombre si l’on veut, devait se servir, dans son 
existence d’outre-tombe, du double de ces représentations et 
s’en servait avec d’autant plus de profit qu’elles ressemblaient 
plus fidèlement, plus exactement, à la réalité. De même, ce 
n’est point par l’amour de l’art que les femmes et jeunes filles, à 
Madagascar, ou encore chez les Indiens de la Colombie britanni
que. dansent, brandissent des couteaux, lorsque les hommes sont 
à la guerre. Elles pensent, par leur animation, donner force et 
courage aux hommes ; elles croient les préserver du danger en 
lançant des bâtons pointus dans la direction du pays ennemi. Sur 
ces pratiques de magie, repose aussi l ’envoûtement (2) : plus la 
petite figurine ressemble à son modèle, plus facilement on agit 
sur ce modèle. Ces vieux calembours magiques (si l’on peut par
ler ainsi) subsistent encore parmi nous ; ces jours derniers, en 
l ’église du Sablon, je constatais dans la chapelle de Saint-Guidon 
et de Saint-Roch quantité de cornets de papier remplis de clous. 
Intrigué, j ’interrogeai le sacristain.il m’expliqua que les personnes 
atteintes de clous (furoncles) déposent ces cornets dans l’espérance 
d’une guérison. Le semblable agit sur le semblable. C’est presque 
toute la magie; et c’est l’explication de l’effort des premiers artis-

(1) Celle des Pyramides.
(2) Ce m ot ne vient pas de voûte, mais du latin vultus, ligure, 

image.

tes égyptiens vers la représentation aussi rigoureuse que possible 
de la réalité.

Il y a beaucoup de vrai dans cette théorie. Faut-il toutefois la 
rendre exclusive, estimer que tout cet admirable réalisme égyptien 
n’est qu’une forme d’utilitarisme magique?

Nous ne le pensons point et ne croyons pas, d’ailleurs, que telle 
soit la pensée de M. Capart. « N’y a-t-il pas un souci artistique, » 
dit-il à propos des admirables couteaux en silex taillé, « dans ce 
fait du primitif qui, non content de se procurer des instruments 
répondant au but auquel ils sont destinés, cherche à leur donner des 
formes aussi régulières, aussi élégantes que possible?» (p. 66). Or, 
rien ne nous empêche de dire la même chose du dessinateur qui 
préfère, par sens inné de l’élégance, telle ligne à telle autre pour 
représenter le corps humain. Ce n’est point par utilitarisme 
magique et ce n’est pas uniquement pour d’autres formes d’utilita
risme (1), que la fleur s’épanouit « plus richement vêtue que Salo
mon » ou que chante harmonieusement le rossignol. A fortiori pour 
l’homme. Quel utilitarisme magique y aurait-il dans les pieds de 
meuble en forme de jambes de taureau (p. 130) et dans tant 
d’autres motifs ornementaux ? Et d’où viendrait la tendance oppo
sée au réalisme, la tendance à la stylisation, celle qui transforme, 
par exemple (p. 61) un alligator en une sorte de zig-zag?

Rien jamais n’est simple dans ce qui provient de notre nature ; 
il fallait s’attendre, là comme ailleurs, à se heurter à un doublet : 
sentiment utilitaire et sentiment esthétique, exprimant deux 
aspects d’une seule et même action humaine.

M a r c e l  H é b e r t

Enquête  sur l ’I m p r e s s io n n i s m e  (2).
ALFRED DELAUNOIS

Louvain, 19 avril 1904.

Ch e r  M o n s ie u r  M a u s ,

Ayant lu avec grand intérêt les réponses données à votre 
questionnaire par des artistes très autorisés, je crains que vous 
n’en trouviez le reflet dans l ’appréciation que je vous apporte 
dans un débat qui me semble épuisé.

J’éprouve une vive reconnaissance et une grande admiration 
pour les novateurs de la division du ton.

Ils nous ont indiqué une route et éclairé l’art contemporain 
d’une vive étincelle de lumière, de vérité et enrichi considérable
ment nos ressources techniques.

J’estime que leur influence a été heureuse et qu’elle restera 
salutaire pour ceux qui continueront à puiser leur inspiration 
dans la nature, source intarissable de sensations nouvelles.

Agréez ma considération très distinguée.

A l f r e d  D e l a u n o is

(1) Il est contesté que les couleurs de la fleur attirent les insectes.
(2) V oir nos sept derniers numéros.
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Exposition Beyaert. 
Musée du Cinquantenaire.

A l’heure actuelle, les architectes belges n ’ont guère occasion 
de faire apprécier leurs œ uvres autrem ent qu ’en les réalisant en 
p ierre et en  briques.

M. Van Overloop, d irecteur des Musées d ’art décoratif, inaugure 
au Musée du Cinquantenaire une galerie des architectes de notre 
pays. P lans, photographies, biographies, portraits, bustes ou sta
tues des artistes, docum ents curieux ou in téressants, tout ce qui 
peut rendre  de façon vivante le souvenir et la caractéristique d ’un 
hom m e, tout cela sera soigneusem ent recherché, collectionné et 
exposé dans une galerie spéciale réservée à l ’architecture. La 
galerie n ’existera que dans un  an ou deux, mais les docum ents 
s’accum ulent dès aujourd’hui.

Le m inistre des Beaux-Arts a ouvert sam edi l ’exposition des 
œ uvres de Beyaert, —  préparée par ses anciens élèves, —  et 
v raim ent, de cet ensem ble ainsi com pris se dégageait, bien 
claire, la personnalité attachante de ce consciencieux, de ce très 
probe artiste, qui voulut être d ’abord  un  artisan  et ne rêver d ’art 
q u ’après avoir su devenir bon ouvrier.

Bien am usant —  quand on a gravem ent exam iné dans leurs 
m inutieux détails les plans de la jolie petite église rom ane de 
Tom bes, du  château de Faux, ou des grilles du Petit-Sablon — 
de trouver dans les projets plutôt solennels des m onum ents de la 
Banque nationale, le joyeux portrait : signature de l ’artiste. Bien 
brabançon et bruxellois, bien gothique aussi presque, ce m oderne 
individu grandeur nature penché à l ’une des hautes fenêtres ou à 
un  dessus de porte et m ontran t du doigt l ’inscription flamande où 
il indique son âge, dem andant aux passants, quand il sera m ort 
« le plus tard possible », de prier pour lui : H ij jieist luel dat ’t zal 
noodig zijn .

Cette petite note com plète sa physionom ie d ’ouvrier d ’art, gai 
et jovial, pas décadent pour un  sou, patient, obstiné, indécoura- 
geable, religieusem ent respectueux de son art qui le prit tout 
entier et qu ’il traita toujours avec un souci étonnant du détail 
m atériel et positif. Il s’apparentait par ce côté aux artistes des 
plus grandes époques et ses œ uvres sous ce rapport sont choses 
saines et bienfaisantes à étudier, mêm e pour le profane.

N O T E S D E  M U S IQ U E

L e  C o n c e r t  Y s a y e .
Lucullus dinait chez l.ucullus, dim anche dernier. . Eugène 

Ysaye, dont la parfaite m aîtrise sem ble, à chaque audition, se 
perfectionner toujours, occupait tout le program m e, en excep 
tant une jolie ouverture en ré m ajeur de Bach pour orchestre. —  
Le succès qu ’a recueilli notre grand violoniste prouve au moins 
qu’en m atière d ’art, le talent peut prophétiser dans son propre 
pays, surtout quand il atteint une pareille am pleur. Aussi bien, 
Ysaye possède, en plus de ses dons de m usicien, une force con
vaincante, un  pouvoir de suggestion qui font céder toutes préven
tions et em portent dans un  égal élan les analystes et les aristo
crates de la sensation musicale, en mêm e temps que la foule 
aveugle, aux émotions absolues. Cet homme est presque impos
sible à critiquer. Si la raison suggère, après coup, que tel ou tel 
accent, telle ou telle allu re paraissent ne^pas répondre à la concep

tion logique de l ’œ uvre (particulièrem ent dans l ’exécution des 
classiques), le souvenir de l ’im pression éprouvée est fait d ’un 
charm e si harm onieux, si pénétrant, si convaincant que l ’on 
hésite, et le cœ ur se demande si, vraim ent, l’in terprète n ’avait pas 
raison, pu isqu’il a su le toucher ?

Ce fut certes la pensée du public, lo rsqu’il acclama sans m esure 
le Concerto en m i m ajeur de Bach, et le Concerto de Beethoven. 
Il fut plus dérouté, ce même public, par la belle Symphonie en mi 
m ajeur pour orchestre et violon principal de Victor Vreuls, à 
laquelle échoit le prix de 1,000 francs qu 'attribue annuellem ent 
Ysaye à l ’œ uvre belge jugée la plus digne. Il nous faut espérer 
que cette faveur nous donnera l ’occasion de la réentendre. La pre
m ière exécution a perm is d ’en apprécier les profondes qualités de 
mélodie, de netteté, d ’originalité, encore que le prem ier mouve
m ent s’em barrasse un  peu du Franck de Psyché. Il faut noter 
particulièrem ent la science sans sécheresse de la facture, la p ro 
portion des m ouvements, la clarté de lignes, le caractère tonal des 
harm onies. A prem ière audition, nous avons spécialem ent goûté 
la deuxièm e partie, assez lent, qui soutient sans peine, avec un 
sentim ent pur, une phrase expressive et jolie.

L’orchestre était conduit par M. Criekboom, capellm eister atten
tionné, qui dirige un  peu trop des épaules et emploie bien inu ti
lem ent son bras gauche pour des indications identiques à celles 
du  bras droit. Il a du rythm e, de la vigilance ; nous savons depuis 
plusieurs années qu ’il est excellent musicien.

H. L.

A u d i t io n  d e s  é lè v e s  d e  M me C o p p in e -A rm a n d .
L’audition des élèves du cours de chant et de déclamation 

lyrique de Mlne Coppine-Armand est assurém ent l ’une des choses 
les plus intéressantes qui se passent à Bruxelles, au point de vue 
de l’enseignem ent artistique. C’est une sorte de concours pareil à 
ceux du Conservatoire, mais qui a deux m érites de plus : c’est que, 
d ’une part, il porte sur un objet dont l ’enseignem ent n ’est pas 
organisé au conservatoire et, d’autre part, les prix sont remplacés 
par les suffrages du public, ce qui vaut mieux.

Les élèves que présentait Mme Coppine-Arm:ind, le 26 avril 
passé, au  théâtre des Galeries, ont m ontré que leur professeur ne 
néglige rien pour tirer le m eilleur parti de leur voix, pour leur 
inculquer le charm e d ’une diction im peccable et pour leur donner 
l’expérience de la scène.

L’enseignem ent de Mme Armand devant être avant tout pratique, 
et peut-être m êm e un peu « arriviste », l’excellente artiste se voit 
forcée de produire le plus souvent ses élèves dans des scènes de 
« l ’ancien répertoire », qui sont parfois nauséeuses, mais qui 
perm ettent d’apprécier, au moins aussi bien que des scènes de 
dram es lyriques w agnériens ou contem porains, les capacités 
techniques des débutants et aussi leurs qualités d ’initiative dans 
l ’interprétation.

Les deux élèves hommes, MM. Variez (baryton) et Daghestan 
(ténor), ont de fort belles voix, mais ils sont encore mal à l ’aise 
sur la scène : il faudra qu’ils acquièrent un  peu plus de pres
tance. C’est aussi le cas pour Mme Borelli, dont la tendance à 
une grande simplicité d ’expression et de geste doit cependant 
être encouragée.

M™ Bénonard, dont la diction laisse à désirer (peut-être est- 
elle étrangère?) fut une Ortrude peu distinguée, mais joua avec 
u ne émotion juste le rôle de la Reine dans H amlet.

Mme Marchai, dont le soprano léger est charm ant (quelle 
exquise « fille du R hin » elle ferait !) fut surtout excellente dans 
le rôle de Psyché (d’Ambroise Thomas, hélas!).

Le grand air d  Obéron fut pour Mlle iMarg. Massart l’occasion de 
m ontrer q u ’elle sait tirer un  certain parti des rôles les plus 
ingrats.

Mlle Irène Gann’dy, am usante au possible dans Hiinsel, fut 
m oins heureuse dans le rôle de Mignon.

Enfin, Mlle Jane Becker et Mlle Bady sont arrivées à une compré
hension vraim ent rem arquable des rôles in terprétés : On peut 
dire qu’elles n ’ont presque plus rien de la débutante.

Fort bonne dans Eisa, émouvante dans Valentine (desHuguenots), 
Mlle Becker a déployé dans Salammbô de belles qualités plastiques.
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Quant à Mlle Bady, on peut dire qu’elle arrive à la perfection dans 
les rôles qui nécessitent de l ’esprit et de l ’ingénuité (Jeannette, 
des Noces de Jeannette, Suzanne, de Paladilhe, Gretel).

S é a n c e  L o u i s a  M e rc k .
Mlle Merck, que l ’on n ’avait plus entendue depuis longtem r s, a 

eu  l ’heureuse idée d ’organiser cette séance avec le concours de 
Mme Eugène Ysaye et de MM. Chaumont, Henri Merck e t Paul 
Miry.

Le lalent de Mlle Merck est arrivé à m aturité. C’est avec une 
gravité simple et avant tout respectueuse de l ’œ uvre qu’elle a 
exécuté un Prélude et Fugue  de J. S. Bach, la Goutte d'eau de 
Chopin et In  der N acht de Schum ann. L’intelligente artiste est 
de bonne race : appartenir à la dynastie des Merck est d ’ailleurs 
une présom ption de talent et de conscience artistique.

C’est ce qu’a surabondam m ent prouvé M. Henri Merck en 
in te rp rétant supérieurem ent, avec sa sœ ur, la sonate pour violon
celle et piano de Boëllman, œ uvre très pure , d ’une grande beauté 
de lignes et dans laquelle on d iscerne un fervent de J.-S  Bach et 
de César Franck, surtout dans l’andante dont le charm e rêveur 
et m élancolique séduit irrésistiblem ent.

Le quatuor de Jongen pour piano (Mlle Merck), violon (M. Chau
m ont), alto (M. Miry) et violoncelle (M. Merck) peut certes com p
ter parm i ce que l ’on a produit de m eilleur dans ces derniers 
tem ps : com position puissam m ent charpentée, saine et person
nelle (le scherzo su rtou t est totalem ent nouveau); elle a été exécu
tée à la perfection. L’auteur, qui était présent, a été ovationné.

Il était in téressant d ’entendre Mme Eugène Ysaye. Elle a 
chanté avec infinim ent de goût, de sa voix jeun e et fraîche, des 
lieder de Schum ann et de Schubert et de l ’école française con
tem poraine. Son in terprétation  assez inattendue, mais très révéla
trice, du  Secret de Schubert, a été vivem ent applaudie ; et elle 
n ’a pas m oins b ien  chanté le tendre et passionné Cantique à 
l'épouse de Chausson, et N otre amour de Fauré.

Ch . V.

L A  M U S IQ U E  A L IE G E

(Correspondance particulière de l ’Art .moderne.)

Notre public doit au  zèle éclairé de Maurice Jaspar d ’instruc
tives auditions. Récem m ent c ’était à la Société littéraire de W al
lonie. A côté d ’œ uvres m agistrales des Verviétois Lekeu et Vreuls 
fut applaudie la Sonate en fa  pour piano et violon d’un  débutant 
liégeois, Marcel Orban, u n  talent de vingt ans p lein de prom esses.

Hier c’était la troisièm e et dernière de l 'Histoire de la sonate. 
D’abord , l’un  des concertos brandebourgeois de Bach, l ’exquis 
ré m ajeur, pour piano, flûte et violon. Puis le m ajestueux Con
certo en  sol m ineur de hautbois de Handel. Enfin, du divin 
enchanteur Mozart, les Concertos de violon en la e t de piano en 
m i bém ol. A côté du piano de Maurice Jaspar, le violon d ’A lbert 
Zimmer, la flûte de Gustave Schmit et le hautbois d’E rnest Char- 
lier ont fait m erveille ! Les parties de ripieno étaient confiées à 
u n  petit orchestre qui sonnait à ravir dans cette vieille salle de 
l ’Em ulation restau rée ; d ’ailleurs, avec, comme « ripiénistes », 
des archets tels que Joseph Maris, Jean Rogister, A lbert De- 
chesne...

J. F.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

L’inauguration officielle du nouveau Musée des Beaux-Arts de 
Gand a été définitivement fixée au lundi 9 mai.

L’arrivée de S. M le Roi est annoncée pour 3 heures de l ’après- 
midi.

Le Gouvernement vient d ’acquérir le tableau Lisière de forêt 
de M. J. Caron. -

Quelques amis de feu Eugène V erdyen, désirant honorer sa 
m ém oire, ont décidé d ’organiser au Cercle artistique et littéraire 
(Waux-Hall) une exposition de ses œ uvres, qui sera ouverte ju s
qu’au 12 mai inclus.

La Ligue artistique a pris l'initiative d ’une souscription à l ’effet 
d’élever au bord  des étangs de Rouge-Cloître, en souvenir du 
peintre Jean De Greef, u n  m onolithe dans lequel serait encastré 
un  m édaillon de bronze représentant les traits du pein tre d ’Au
derghem .

Les souscriptions sont reçues au bureau de la Ligue artistique, 
galerie du Commerce, 51, Bruxelles.

MM. F rantz Charlet, Maurice Hagemans. Théo Hannon, Henry 
Janlet, Paul Thém on et Victor Uytterschaut ont organisé à 
Charleroi, au profit de l’OEuvre du grand  air pour les petits, sous 
la présidence de M. Em. De Vreux, bourgm estre, une exposition 
de leurs œ uvres. Six aquarelles ont déjà été acquises pour la 
tombola.

Une audition m usicale, donnée au Salon des aquarellistes, avec 
le concours de la Phalange musicale de Gilly (directeur M. De- 
rooze), de Mlles Nicolaidès, De Reycker e t  Mirom, MM. Surlem ont, 
m arquis Siccolini, Pacque et Henry Janlet, a obtenu un  énorm e 
succès.

Il y aura à Paris, les 9 et 10 mai, au théâtre de l ’OEuvre, 
deux soirées d ’art, consacrées à Emile Verhaeren et à A lbert 
Sam ain.

M. Lugné-Poe aura encore une fois bien m érité des le ttrés, en 
groupant su r une m êm e affiche les nom s de deux poètes dont 
l’u n  nous est particulièrem ent c h e r . C’est le Philippe I I  de Ver
haeren qui sera m onté à ces représentations prochaines.

Le rôle principal de la pièce, don Carlos, sera créé p a r  M. Geor
ges Saillard, u n  jeun e artiste que le public bruxellois a longtem ps 
applaudi et qui s’est fait rem arquer tout récem m ent à l ’OEuvre aux 
représentations de M aison de poupée, où il fit un  rem arquab le  doc
teur Rank.

Mme Jeanne Villeneuve jouera la com tesse de Clermont, le seul 
rôle de fem me de la pièce ; elle y retrouvera le succès q u ’elle eut 
dans Y Oasis de Jean Jullien  et dernièrem ent dans Rosmersholm  
et le P etit E yolf.

Si l’on ajoute que la hautaine et tragique figure de Philippe II 
sera créée par M. Lugné-Poe, et que M. Chautard jouera le rôle de 
Fray Bernardo, confesseur du  roi, on aura tou t d it d ’une in te r
prétation qui sera digne de l ’œ uvre in terprétée.

C’est Polyphème, l’œ uvre exquise de l ’auteur regretté d 'A u  
Jardin  de l'In fan te , qui accom pagnera su r l ’affiche Philippe I I .

Les principaux rôles de Polyphème seront créés par M. de Max 
et Mlle Thom sen.

Demain lundi, au théâtre du Parc, représentation  de la tournée 
Le Bargv : Le M arquis de P rio la  et l 'Enigm e.

Un soin tout particulier a été apporté à la com position de la 
troupe qui accompagne M. Le Bargy.

Mardi prochain, 3 mai, à 8 h. 1/2 du so ir, à l ’école com m unale, 
rue du Fort, n° 80, vingt-septièm e soirée artistique du Thyrse  : 
M. Edm ond Picard lira son poème inédit : A in s i naît, vit, meurt 
l’A m o u r.

On peut se p rocurer des invitations en écrivant au Thyrse, rue 
de la Filature, n° 14, Bruxelles.

Le dern ier concert Ysaye, fixé aux 14 et 15 mai prochains, au 
théâtre de l ’Alham bra, sera dirigé par M. Eugène Ysaye et aura 
lieu avec le concours du violoncelliste Jean Gerardy. Au pro 
gram m e figure la Symphonie en si bémol de Vincent d ’Indy.

Cartes et abonnem ents, chez Breitkopf et Haertel, m ontagne 
de la Cour, Bruxelles.
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La quatrième séance d’abonnement des concerts Criekboom 
aura lieu le lundi 16 mai prochain et sera entièrement consacrée 
à Schumann.

Le célèbre baryton Louis Frolich, qui ne s’est pas encore pro
duit à Bruxelles, et le maître pianiste Arthur De Greef y partici
peront, en même temps que MM. Léon Van Hout, Joseph Jacob et 
Mathieu Criekboom.

Aux admirateurs du talent si spécial du graveur hollandais 
Dupont, que son art volontaire et précis apparente aux grands maî
tres d’autrefois, à Durer, à Schongauer, signalons la belle planche 
que vient d’éditer M. Ad. Herckenrath, à Ledeberg (Gand) : Bœufs au labour. Epreuves d’artiste signées, 120 francs; sur japon 
avant lettre, 60 francs; sur hollande, 30 francs.

La Bibliothèque internationale d’édition (Paris), 33, rue Saint- 
André-des-Arts), annonce une édition populaire, à 1 franc le 
volume, des œuvres principales de Maurice Barrès. Souscription 
à la série complète de onze volumes : 10 francs.

M. Remy de Gourmont publie dans The Weekly Critical Review une intéressante étude sur Emile Verhaeren. Nous en 
détachons ce fragment :

« Ce qui semble caractériser l’esprit flamand, c’est un mélange 
singulier de mysticisme et de sensualité, de douceur et de 
fougue, de révolte et de soumission. Mais on dirait cela très bien 
de la population parisienne du moyen âge. Précisément, les 
Flandres sont demeurées en parties soumises à l’esprit du moyen 
âge. Elles veulent à la fois la liberté sociale et la soumission reli-

VILLÉGIATURE : HOUFFALIZE (Ardennes belges).

HOTEL DES POSTES&DU LUXEMBOURG
L es person n es d ésireu ses d’a ller  se  rep o ser  au grand air 

n ’auront p as à reg retter  d’avoir ch o isi c e t  en droit si p itto 
resq u e e t  dont le s  s ite s  so n t in com p arab lem en t v a r ié s .

Pension depuis 6 francs par jour.
Les personnes atteintes de maladies de poitrine ou des voies respiratoires ne sont pas reçues à Z’H o t e l  d e s  P o s t e s .

gieuse. Elles font alterner les fêtes catholiques et les fêtes popu
laires. C’est un pays où l'on est dévot et gourmand, rêveur et 
sensuel, avare et dépensier, violent et doux.

M. Verhaeren a l’air de l’homme le plus doux, le plus timide. 
Et il est cela, vraiment, au fond comme au dehors de lui-même. 
Mais dès qu’il écrit, sa douceur éclate et fulmine. On dirait un de 
ces enfants peureux qui font un grand bruit, dans leur chambre 
solitaire, pour ne pas entendre les terribles murmures du silence. 
On dirait aussi, et la comparaison sera plus juste, un de ces 
moines paisibles et muets, obéissants et purs, qui, dès qu’ils 
pensaient au monde, à ses vices, à ses offenses envers Dieu, se 
répandaient en imprécations. M. Verhaeren, comme un mystique 
du XIVe siècle, entre volontiers en de « saintes colères. » La crise 
passée, il redevient le sage rêveur ou le doux contemplateur. »
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l'Art m oderne
R E V U E  C R I T I Q U E  H E B D O M A D A I R E

B U R E A U X  : R U E  D E  L ’IN D U S T R IE , 3 2 , B R U X E L L E S  
ABO N N EM EN T : B E LG IQ U E, 10 F R AN C S L 'A N ; U N ION  PO STA LE, 13 FR AN CS. —  LE N U M ÉRO, 25 CENTIM ES

L’A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à  l'e ssa i, p en d an t un  
m ois, a u x  p erso n n es q u i n ou s en  fon t la  dem an d e ou  
q u i n ou s so n t in d iq u ées  p a r  nos ab o n n és.

L es  d em an d es d ’abon n em en t e t  de n u m éros à, l ’e s s a i  
d o iv en t ê tr e  a d r e s sé e s  à. l'ad m in istra tion  g é n éra le , ru e  
de l ’In d u str ie , 3 2 , B ru x e lle s .

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à  l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on ne d és ire  p a s  s ’y  ab on n er.

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v e n te , à, P a r is ,  à  la  l ib r a i
r ie  H. F lo u ry , 1, b o u le v a r d  d es  C ap u cin es.

S O M M A I R E
Émile Verhaeren (G e o r g e s  R e n c y ). —  Enquête sur l ’Impression

nisme. Armand. Rassenfosse. —  Le Travail des Lettres ( R e m y  d e  
G o u e m o n t ). —  Mensonges scéniques ( F r a n z  J o u r d a in ). —  Une 
Lettre de J . - F .  Millet. —  Les Droits d’auteurs des écrivains alle
mands. —  Livres neufs. La même Picrate —  Chronique judiciaire 
des arts. —  Accusés de réception. —  Petite Chronique.

EMILE VERHAERENw
On p e u t  p a r le r  d ’u n  h o m m e  g lo r ie u x  c o m m e  s ’il  é ta it  

m o r t . É m ile  V e r h a e r e n  n ’e s t  p lu s  u n  a u te u r  q u ’o n  c r it i 
q u e  : c ’e s t  u n  p o è te  q u ’o n  e x p liq u e . L e  m o m e n t  e s t  v e n u , 
p a r  la  p h y s io lo g ie  a u ta n t  q u e  p a r  la  p s y c h o lo g ie ,  p a r  
l ’h is to ir e  n a tu r e lle  du  c o r p s  c o m m e  p a r  c e l le  d e l ’e sp r it ,

(1) Les Villes tentaculaires, précédées des Campagnes hallucinées, 
p a r  E m il e  V e r h a e r e n . Paris, Société du Mercure de France 
(réédition).

d ’é c la ir e r  c e t te  p e n sé e  qu i d o m in e  d e s i h a u t  le s  in sp i
r a t io n s  a n é m iq u e s  d es é c r iv a in s  d e l ’h e u r e  p r é se n te .  
M a lh e u r e u se m e n t, le s  h o m m e s  n ’o n t  p a s  en co r e  p r is  
l ’h a b itu d e , de m ê m e  qu’o n  a v a it  ja d is  un  c o n fe sse u r ,  
d e c o n fie r  le u r  s a n té , d ep u is  l ’e x tr ê m e  je u n e s se  j u s 
q u ’a u  m o m e n t  f in a l, à u n  se u l d o c te u r . S ’il  e x is ta it  
a in s i ,  q u e lq u e  p a r t, u n  m é d e c in  q u i e û t  c o n n u  e t  so ig n é  
V e r h a e r e n  d e p u is  sa  p u b e r té  ju sq u ’a u jo u r d ’h u i,  j ’ir a is  à  
lu i e t  j e  lu i d ir a is  : « V o u s  sa v e z  su r  ce  p o è te  d es c h o 
s e s  q u e n u l n e  s a i t ;  a v e c  la  p e r m is s io n  du s u je t  c o n fie z -  
le s  m o i : e l le s  s o n t  in d isp e n sa b le s  à  u n e  é tu d e  s é r ie u se  
de s o n  ta le n t . « M a is  c e  d o c te u r  tr è s  p r o b a b lem en t  
n ’e x is te  p a s . V e r h a e r e n , d ’a u tr e  p a r t, n e  s ’e s t  ja m a is  
so u m is , c o m m e  Z o la , à  u n e  e n q u ête  m é d ic a le  c o m m u n i
q u ée  au  p u b lic . E t  to u t  e n  r e g r e t ta n t  q u e le  m é d e c in , ce  
d é so r m a is  in d isp e n sa b le  c o lla b o r a te u r , n e  p u isse  p a s  
a id er  le  c r it iq u e  l it té r a ir e , n o u s  en  s o m m e s  r é d u its , p o u r  
a p p re n d r e  q u e lq u e  c h o se  su r  la  p h y s io lo g ie  d e V e r h a e 
r e n , à  q u e lq u e s  o b s e r v a t io n s  em p ir iq u es  d ’o ù  il  fa u t  
s ’e ffo r ce r  d ’in d u ire  le s  lo is  d e ce  p r o d ig ie u x  c e r v e a u .

A  c e u x  q u i l ’o n t  é tu d ié  a u  p o in t  de v u e  p h y s iq u e , 
V e r h a e r e n  la is s e  c e t t e  im p r e s s io n  c o m p le x e  d ’ê tr e  à la  
fo i s  un  h o m m e  r o b u s te  e t  u n  h o m m e  c h é t if  II y  a  d es  
m o m e n ts  o ù , p a r  u n  p h é n o m è n e  é tr a n g e , o n  n ’a p e r ç o it  
p lu s  q u e sa  s o lid e  c h a r p e n te  o s s e u s e , s o n  a tt itu d e  tr a 
p u e , le  feu  d e  s e s  r e g a r d s , la  v ie  in te n se  qui ém a n e  de  
to u t  s o n  o r g a n ism e  n o u e u x . A  d ’a u tr e s  m o m e n ts , la  
f la m m e p a r a ît  é te in te , le  c o r p s  s ’a ffa isse , l ’œ il  d e v ien t  
v a g u e , e t  l ’o n  n ’a  p lu s  d e v a n t s o i  q u ’un  n é v r o p a th e  
q u ’u n  r ien  su ffit  à  g a lv a n is e r , m a is  q u ’u n  r ien  a u ss i su f  
f it  à  a n é a n tir .
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J ’ai beaucoup connu, jadis, Emile Verhaeren. Il habi
tait à cette époque un grand appartement, rue du Com
merce, à Bruxelles. Il y avait fait son bureau d’un vaste 
atelier de peintre. Comme j ’aimais cette pièce claire, 
remplie d’une foule d’objets et de meubles qui enca
draient si bien le poète ! Des tableaux, des gravures, des 
photographies, une bibliothèque pleine de reliures d’art 
et, tout au fond, devant la fenêtre, une grande table cou
verte de papiers et de livres. C’était là que s’asseyait 
Verhaeren, en veston rouge, un foulard blanc au cou, 
la tête penchée, ses longs cheveux balayant son front, 
avec cette expression presque tragique, ce ramasse
ment de tout son être, cette tension exaspérée de ses 
nerfs, cet oubli parfait du monde extérieur qui le carac
térisent pendant ses heures de travail. Je frappais et 
j ’entrais aussitôt. Derrière la table, c’était un sur
saut de réveil, une âme qui sortait du songe, une tête 
hagarde, les yeux fous, qui se levait derrière les verres 
du lorgnon, et une longue main pâle, une main comme 
hallucinée, qui écartait machinalement la mèche rebelle 
barrant le front ridé.

Plus tard Verhaeren habita une petite maison de 
l’avenue des Saisons. Une toute petite chambre de 
l ’étage lui servait de cabinet. Il y écrivit le Cloître et 
c’est là que, par un morne après-midi d’arrière-hiver, 
il m’en fit la lecture. Je vis, dans la suite, représenter la 
pièce au Parc. C’était, fort beau, mais combien pâle, 
auprès du souvenir que je gardais de cette lecture! 
Durant une heure, le poète vécut tout haut son œuvre. 
Le moine Balthazar,c’était lui.Les grandes lamentations 
du parricide, il les faisait sortir à mesure de son âme. 
Sa voix aiguë s’essoufflait. Son geste tremblait. Toute sa 
face s’exaltait. Et j ’avais l’impression très nette qu’il ne 
savait plus rien de ce qui se passait hors de lui, qu’il 
m’avait oublié et qu’il s’était oublié lui-même Après la 
lecture il était pâle et épuisé comme un mourant.

Ces détails très exacts, mais dont une plume inex
perte ne peut, hélas! rendre l ’intérêt tel que je le sens, 
fournissent du moins des instructions utiles sur la façon 
de travailler de Verhaeren. Ils le montrent travaillant 
avec son système nerveux plus qu’avec son cerveau. Je 
m’explique. La plupart des écrivains, en travaillant, 
font une simple besogne de manœuvres. Leur main 
transcrit simplement des phrases qui sont tout écrites 
dans leur esprit. Il en résulte que leur corps demeure 
calme et qu’ils se lèvent de table, après des heures de 
travail, aussi* frais et dispos qu’en s’y asseyant. Pour 
Verhaeren il en est autrement. Il ne pense pas longue
ment ses œuvres, il ne les écrit pas, ne les ciselle 
pas en lui. Elles surgissent par à-coups brusques, 
par fragments rapides comme des éclairs. Aussitôt, il 
faut qu’il s’en délivre. C’est ce qui explique l’abon
dance de vers isolés griffonnés à droite, à gauche, 
en travers des feuillets épars sur son bureau. Le Cloî

tre a été écrit en commençant par la fin. Le plan a été 
fait en dernier lieu. Quand tous les matériaux sont sor
tis de lui, Verhaeren s’avise seulement de songer à la 
façade de l’édifice. D’ailleurs, il ne pense pas par les 
cellules de son cerveau, mais par celles de sa moelle, si 
l ’on peut dire. Il demande ses documents, non pas à sa 
mémoire, mais directement aux fibres nerveuses qui ont 
été émues jadis. Qu’il veuille peindre une kermesse, il 
ne s’attachera pas à composer un tableau d’ensemble en 
empruntant à ses souvenirs des détails caractéristiques. 
Non, sa volonté ira, dans tous ses membres, réveiller 
les sensations d’une kermesse d’antan, et ces sensations, 
il les traduira àmesure, avec des mots vibrants, des mots 
nerveux, de ces mots qui ne viennent à l’esprit qu’aux 
rares moments où celui-ci est tout entier tendu vers un 
seul but. Verhaeren au travail est tendu de la sorte tout 
le temps, et c’est ce qui explique sa fatigue précoce; 
c’est ce qui explique aussi que son œuvre, même dans 
ses parties philosophiques, est toute en images; que le 
symbole, chez lui, se matérialise ; que ses hallucina
tions les plus étranges ont toujours une apparence de 
réalité.

Si, de sa méthode de travail, 011 voulait passer à son 
inspiration elle-même, il y aurait à s’enquérir, me sem
ble-t-il, de la qualité de ses digestions. L’homme a les 
idées de son estomac, claires ou sombres selon que celui- 
ci est libre ou chargé.Tous les amis deVerhaeren connais
sent les caprices de son goût. Et ce n’est pas une légende 
qui le représente mangeant un hareng saur avec de la 
confiture. Pour ma part, je l’ai vu étendre du fromage 
de Brie sur un biscuit. Il faudrait être bien mauvais 
physiologiste pour ne pas conclure de là à une inspira
tion capricieuse, pleine de cauchemars, où la note som
bre dominera. Que sont les Campagnes hallucinées 
.et les Villes tentaculaires, sinon une déformation 
géniale, mais en sombre, delà réalité? La campagne est 
pourrie, déserte, habitée seulement par des criminels et 
des fous. La ville est malsaine, noyée dans la fumée et 
dans l’âcre odeur des multitudes misérables. Nulle part 
une éclaircie. La détresse et la mort sont blotties à tous 
les carrefours. Et ce n’est pas, pour le dire en passant, 
le côté le moins intéressant de Verhaeren que le con
traste entre sa vision des ensembles et sa vision des 
individus. Autant il est amer quand il juge la masse, 
autant il est bon et indulgent pour l’homme pris en par
ticulier.

Mais il faut s’arrêter, car on gloserait à l’éperdue sur 
un homme qu’on aime autant qu’on l’admire. Verhaeren 
n ’est pas au bout de sa destinée. Son dernier livre, 
Les Forces tumultueuses, le montrait en possession 
d’un métier plus sûr que jamais. Son inspiration gran
dit toujours. Si la maladie, découragée par sa résis
tance, le quitte enfin définitivement, nous aurons encore 
maintes fois l’occasion de saluer en lui le vrai, l’unique
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grand poète de notre temps, chargé de toutes nos tares, 
de toutes nos m isères physiologiques, m ais lourd aussi 
des espérances im m ortelles qui nous perm ettent de gar
der, m algré tout, notre fo i en la  vie.

G e o r g e s  R e n c y

Enquête  sur l ’Im p ress ionn ism e  W.
M. ARMANI) RASSENFOSSE

M o n  c h e r  M a u s ,
Il est bien difficile, quand on est dessinateur et qu’on n’a 

jamais peint, de donner un avis sur la peinture tout justement la 
plus déconcertante, la peinture impressionniste. Il me semble 
qu’il faudrait trois volumes pour répondre convenablement à vos 
trois questions.

L’Impressionnisme a nettoyé les palettes, dit-on. Mais est-ce 
bien cela qu’il faut dire ? Peu importent les couleurs avec les
quelles on peint si on peint bien. —  Je ne demande pas autre 
chose à un artiste que de m’émouvoir et je ne tiens ni aux classi
fications ni aux explications. Trouvez-vous qu’on puisse classer 
d’une façon quelconque les talents de Degas, Manet, Monet, 
Renoir ? Croyez-vous qu’ils se ressemblent ? Ils sont forts, ils sont 
personnels, ils sont différents : ils ont tout simplement la chance 
d’avoir du génie.

Quant aux Pointillistes, je ne puis absolument pas me faire à 
leur procédé. Je vous assure cependant que j ’y ai mis toute ma 
bonne volonté. J’admire le talent considérable de M. Van Ryssel
berghe et je comprends qu’il emploie son procédé quand il s’agit de 
peintures décoratives, placées d’une façon définitive en un endroit 
déterminé et à condition qu’on ne puisse s’en approcher suffi
samment pour que le procédé apparaisse ; mais pour des œuvres 
« mobiles », non.

Je suis resté longtemps ému et admirant devant son superbe 
envoi à la Libre Esthétique ; mais en quittant, à regret, ce coin 
ensoleillé de l’exposition, je me disais qu’avec l’admirable et 
complet savoir que possède, du dessin, M. Van Rysselberghe, 
je me disais que s’il voulait essayer de peindre sans employer ce 
procédé désagréable, ce qu’il nous donnerait serait encore plus 
beau que ce qu’il nous donne.

Excusez, mon cher Maus, toute mon inexpérience et croyez- 
moi votre bien amicalement dévoué.

R a s s e n f o s s e

L e Travai l  des Lettres.
Le travail acharné, dans le monde des lettres, a été mis à la mode 

par l’exemple de Balzac. Il ne fut pas le seul de son temps à trans
former en labeur le plaisir d’écrire. Alexandre Dumas, GeorgeSand, 
Sainte-Beuve, Victor Hugo lui-même se donnèrent aux lettres sans

(1) Voir nos hu it derniers numéros.

mesure ; mais lui, Balzac, il dépassa la mesure. On avait vu, aux 
siècles précédents, de grands écrivains être en même temps de 
grands travailleurs. Ni Buffon, ni Voltaire n’étaient des paresseux; 
mais ils n’étaient pas non plus des forçats de la plume. Buflon avait 
organisé son temps de manière à n’en rien perdre, mais il n’appe
lait pas du temps perdu celui qu’il donnait aux plaisirs, à la conver
sation, à la table. Les besognes immenses ne l’effrayaient pas; il 
en venait à bout par la constance, par la patience quotidienne. 
Voltaire était plus fébrile; pris du besoin soudain de dire sa pen
sée, il abandonnait tout, s’enfermait, passait les nuits; mais il 
savait aussi, aiguillonné par d’autres désirs, oublier ses idées et 
même ses intérêts, suivre franchement, sans regrets, le penchant 
de sa sensibilité. Lui non plus ne considérait comme du « temps 
perdu » ni ses voyages, ni ses réceptions, ni sa correspondance, 
ni ses amours. Il faut arriver à Balzac pour entendre un écrivain, 
triste de s’être laissé distraire pendant quelques mois par une 
femme, proférer ce mot effroyable : « Encore un roman de 
perdu! » Comme s’il ne vaut pas mieux vivre un roman que de 
l’écrire, comme si. après tout, pour écrire un bon roman, il ne 
fallait pas, d’abord, le vivre ! Mais cette dernière concession faite 
au cynisme des hommes de lettres est excessive : se mêler à la 
vie pour expérimenter les sentiments et les sensations, pour 
récolter des documents, comme disaient les naturalistes, c’est une 
manière de vivre bien médiocre et vraiment dépourvue de 
dignité. Il y a là une exploitation industrielle de la sensibilité qui 
rabaisse le talent en même temps que le caractère. Balzac ne sem
ble pas avoir jamais fait de tels calculs. Il écrit ingénument : 
« L’amour, c’est ma vie et mon essence », mais s’il le rencontre, 
il cherche à fuir, songeant à sa table de travail, à sa copie, à ses 
épreuves, aux projets qui bourdonnent dans sa têle congestionnée.

La vie de Balzac fut vraiment infernale. Sa correspondance est 
pleine des plus pitoyables aveux sur la condition de forçat à 
laquelle le réduisaient à la fois son ambition et la nécessité. Ce 
n’est pas seulement l’effort physique, c’est la continuité de l’effort 
physique, c’est l'effort herculéen. « Pour savoir jusqu’où va mon 
courage, écrit-il à Mme Hanska, il faut vous dire que le Secret des 
Ruggieri a été écrit en une seule nuit; pensez à cela quand vous 
le lirez. La Vieille Fille a été écrite en trois nuits. La Perle brisée, 
qui termine enfin Y Enfant maudit, a été faite en quelques heures 
d’angoisses morales et physiques... J’ai écrit à Saché, en trois 
jours, les cinquante premiers feuillets des Illusions perdues... Au 
moment où je vous écris, j'ai devant moi les épreuves accumulées 
de quatre ouvrages différents qui doivent paraître en octobre 
c’est la date même de sa lettre); il faut suffire à tout cela. J’ai 
promis à Werdet de publier la troisième livraison des Etudes phi
losophiques, ce mois-ci, et aussi le troisième dizain des Contes dro
latiques, et de lui donner pour le 15 novembre les Illusions per
dues. Cela fait cinq volumes in-douze et trois volumes in-octavo...» 
Ce labeur effréné le rendait fou; il aggravait son état de fatigue 
par un régime rigoureux d’abstinence, ignorant, le malheureux, 
que le travail cérébral, lui aussi, est un travail physique, et qu’il 
faut manger pour écrire comme pour transporter les fardeaux.

D’autres écrivains célèbres du siècle dernier contribuèrent à 

mettre à la mode le travail acharné ; mais aucun ne semble s’être 
jamais livré à d’aussi effroyables orgies d’écriture. M. Zola don
nait régulièrement à son œuvre trois heures par jour; il était 
méthodique et modéré. Exploité avec cette sagesse, le génie de
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Balzac eû t acquis, sans doute, ce qui lui a toujours m anqué, la 
sérénité, ce calme olym pique, à la m anière de Goethe, qui fait 
que l'on  dom ine la vie, q u ’on la regarde de haut.

R emy de Gourmont
(The W eekly critical Review.)

M E N S O N G E S  SC É N IQ U E S
A m oins de souffrir d ’une hypocondrie incurable, il est im pos

sible de tenir son sérieux devant l ’entrée des choristes qui se 
rangent m ilitairem ent en deux com pagnies, côté des hom m es, 
côté des femmes, sans jam ais se m êler et qui conservent la mêm e 
attitude, q u ’ils représen ten t soit de nobles seigneurs de la R enais
sance ou de farouches barbares du Nord, so it de pieux pèlerins 
ou de dévergondés soudards. Les vêtem ents de ces braves gens 
valent leurs com portem ents; un  aim able éclectism e règne en  m aître 
dans la maison et dans le Cid, par exem ple, la robe carlovin- 
gienne fraternise avec le pourpoint de Charles V. Il est juste  
d ’ajouter que Rodrigue, qui vécut, je crois, au x ie siècle, chante 
dans un décor dont la toile du fond m ontre deux flèches gothiques, 
et va pourfendre les Sarrazins en m aillot de soie et nu-tête ! A une 
époque où un  coup d ’épée fendait un hom m e en deux, je  ne vois 
pas un chevalier all ait guerroyer en si galant ajustem ent. Mais, 
à notre Académie nationale de m usique, la tradition est de ne 
jam ais se couvrir, et on la respecte, la tradition ; c’est cette mêm e 
tradition qui exige q u ’à un  acte, généralem ent le dern ier, la p re
m ière chanteuse paraisse vêtue en blanc. Robert le Diable, les 
H uguenots, A id a , Siyurd  et tant d ’au tres ont suivi cette règle 
auguste : peu im porte la date et le pays, l ’héroïne s’enveloppe 
toujours d ’un peignoir im m aculé dont les m anches laissent passer 
les bras, nus comme la tète du ténor. C’est im m uable.

M. Sardou m ’a raconté les luttes hom ériques et radicalem ent 
inutiles qu ’il eut à soutenir avec le directeur de l ’Opéra quand 
on joua P atrie . Au défilé des troupes espagnoles qui exécutent, 
par pelotons, des conversions savantes devant le trou du souf
fleur, il dem anda, il supplia qu ’on laissât m archer à la diable ces 
bandes mal disciplinées, qu ’on les habillât de vêtem ents frippés 
et rapiécés, q u ’on leur d istribuât des drapeaux décolorés et fanés. 
On haussa les épaules, et les figurants, fraîchem ent pom ponnés, 
continuèrent à pivoter comm e des grenadiers pom éraniens. Sous 
ce rapport, la m im ique des lansquenets, dans F a u st, m arquant le 
pas et paradant coude à coude, ne m anque pas non plus d ’origi
nalité, pas plus que l’A rnold de Guillaume Tell, qui se prom ène 
avec des m anches de m ousseline, une chem isette de batiste et 
un  treillis de m inces bandelettes de velours sur la poitrine. Les 
farouches m ontagnards, caparaçonnés de buffle et de peaux de 
chèvre, qui chassèrent l ’étranger de leur patrie, seraient bien éton
nés de voir un  de leurs chefs ainsi accoutré.

G énéralem ent les décors valent les costum es, et sans m ’étendre 
longuem ent su r le sujet, je  citerai comme exem ple typique la 
cathédrale de l ’Or dans Messidor, une sorte de caverne sans pro
portions, sans caractères, sans style, sans goût, qui rappelait les 
exaspérantes et crapuleuses fantaisies des féeries jouées au Châ- 
telet ou à la Porte-Saint-M artin d ’an tan ...

Franz Jourdain (1)
(1) Les Arts de la vie, revue mensuelle. Librairie Larousse, 

17, rue du Montparnasse, Paris.

Une lettre de J.-F. Millet.

Elle est datée de 1862 et adressée au célèbre critique T horé, qui 
avait dem andé au pein tre quelques notes su r son idéal artistique.

Ce que veut le m aître , c’est « exprim er le sens rustique des 
choses ».

« Dans la Fem m e qui revient du puits, j ’ai tâché de faire qu ’on 
ne puisse la p ren d re  ni pour une porteuse d’eau, ni m êm e pour 
u n e  servante ; q u ’elle vienne de puiser de l ’eau pour l ’usage de 
sa m aison, l ’eau pour faire la soupe à son m ari et à ses enfants, 
q u ’elle ait l ’air de n ’en  porter ni plus ni m oins lourd  que le poids 
des seaux pleins, q u ’au travers de' l ’espèce de grim ace qui est 
comme forcée, à cause du poids qui lui tire su r les bras e t du 
clignem ent d ’yeux que lui fait faire la lum ière, on devine sur son 
visage u n  air de rustique bonté.

« J ’ai évité avec une espèce d ’horreur, comme toujours, ce qui 
pourrait regarder vers le sentim ental ; j ’ai voulu, au contraire , 
qu ’elle accom plisse avec sim plicité et bonhom ie, et sans le con
sidérer comme une corvée, un  acte qui est, avec les au tres tra 
vaux du m énage, un travail de tous les jou rs et l ’habitude de sa 
vie.

« Je voudrais bien aussi qu ’on im agine la fraîcheur du  puits et 
que son air d ’ancienneté fasse voir que beaucoup, avant elle, y 
sont venus p u iser de l ’eau. »

Millet a peint des m outons q u ’on vient d é  tondre. Il veut q u ’on 
leur voie « cette espèce d ’hébétem ent et de confusion » q u ’ils ont 
à se sentir ainsi dépouillés... A l ’habitation qui se trouve dans le 
paysage, il vent un  air an tique, « pour que des générations y 
aient déjà vécu ». Il veut surtou t que les êtres q u ’il représente 
« aient l ’air voués à leur position et q u ’il soit im possible d ’im a
g iner qu ’ils pourraient être au tre  chose », etc.

Peu d ’artistes ont eu, d it à ce propos M. André Beaunier, cette 
conscience nette, cette certitude réfléchie de ce qu’ils entendaient 
faire. L 'œ uvre de J.-F. Millet est pleine de pensée et c’est pour
quoi le réalism e en  est si ém ouvant et si beau. Il n ’a pas conçu 
l ’a rt comme la copie de la réalité, mais comme l ’expression directe 
des idées que la réalité recèle.

Les Droits d’auteurs des Ecrivains 
allemands.

Un statisticien anversois a eu la patience de se livrer à un  tra
vail curieux sur les bénéfices réalisés par les hom mes de lettres 
en Allemagne.

La com paraison du gain des plus célèbres écrivains allem ands 
d ’il y a u n  siècle avec celui des écrivains m odernes est particu
lièrem ent suggestive. On se dem ande où un  Schiller, un Kant, un 
Lessing, qui étaient pauvres, puisaient la force de leur travail 
créateur au m ilieu des préoccupations perm anentes que leur 
donnait le souci de la vie matérielle.

Gœthe, qui, heureusem ent pour lui, était riche de naissance, 
pouvait im poser ses conditions à son éditeur. Pendant trente- 
sept ans d ’un travail gigantesque, Cotta lui a payé, en m oyenne, 
6 ,300  florins par an pour la propriété entière de toutes ses œ uvres, 
tous droits com pris. Aussi Gœthe avait-il les éditeurs en  ho rreu r :
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« Pour ces gaillards-là, écrivait-il, il faut un  enfer spécial pire 
que celui des voleurs e t des assassins vulgaires ! »

L’auteur de la M essiade, Klopstock, obtin t pour son poème 
de quoi s ’acheter un  nouveau costum e et un  chapeau, plus deux 
thalers (fr. 7-50) par 32 pages im prim ées.

Burger, l ’auteur de Lénore  —  « les m orts vont vite » —  était 
constam m ent obligé, pour ne pas m ourir de m isère, de quém an
der des travaux de traduction au gouvernem ent de Hanovre, et 
lo rsqu’un  jo u r le gouvernem ent lui accorda u n  subside de 
50 thalers (187 francs), il avoua n ’avoir jam ais eu pareille for
tu n e  en sa possession.

Lessing se trouvait absolum ent dans la m êm e situation : vers 
la fin de sa vie, il fu t nom m é archiviste en chef de la biblio
thèque de Brunswick, aux appointem ents de 600 thalers.

Schiller, qui, en sa qualité de m édecin m ilitaire, touchait 
18 florins d ’appointem ents par m ois, dut payer de ses propres 
deniers les frais de la prem ière édition des Brigands. Pour son 
Don Carlos, Cotta lui paya 21 louis d’or.

Kant obtin t quelques thalers, soit 15 francs par 32 pages im 
prim ées, pour sa Critique de la raison pure.

Henri Heine a vendu l ’œ uvre de onze années à l ’éditeur 
Campe, de Ham bourg, pour la som me totale de 20 ,000 francs.

Les choses ont com plètem ent changé depuis quarante ans :
Freitag a reçu, pour son rom an Les A ïeu x ,  470 ,000  m arks; 

E lbers, pour ses rom ans de l 'Ancienne Egypte, p lus d ’u n  m il
lion de m arks.

Avec le  seul p roduit de l 'Honneur, Suderm ann a pu acquérir 
un  dom aine seigneurial.

H auptm ann doit à ses œ uvres d ’être propriétaire de p lusieurs 
châteaux.

L IV R E S  N E U F S

L a  m ê m e  P i c r a t e ,  p a r  W i l l y  (1).

Moins spécial que les inquiétantes Claudine, p lus fouillé que la 
joviale M aîtresse du prince Jean, ce rom an au titre  explosif fera 
du b ru it. Sous la conduite du célèbre Henry Maugis, Virgile 
alcoolique m ais averti de l ’enfer parisien, le lecteur est conduit à 
travers des « Cercles » que Dante n ’eû t osé prévoir, depuis le 
Jard in  de Paris aux danseuses effrontées ju sq u ’à l ’Asile d ’aliénés 
de Villejuif, sans oublier le m onde des théâtres où figurent, Carl
caturées férocem ent, Réjane, Polaire e t tant d ’autres 1

Ce nouveau « Willy », pétillant d ’une verve narquoise, est 
écrit par un  écrivain audacieux et m aître de son art, qui se soucie 
m oins de respecter le lecteur français que la langue française.

Chronique judiciaire des Arts.

Le tribunal civil de la Seine a été saisi d’un procès relatif à la 
question des 10 p. c. prélevés par les com m issaires-priseurs dans 
les ventes publiques aux enchères.

Le différend était né à propos d ’un tableau acquis pour 25 francs

(1) Albin Michel, éditeur, 59, rue des M athurins, Paris.

dans la vente Lelong, et su r lesquels l ’acq uéreu r —  M. Sam ary—  
refusait de payer les 10 p. c. en sus qui lui étaient réclam és par 
le com m issaire-priseur, M. P . Chevallier.

M. Sam ary est débouté de sa dem ande, ainsi que la Chambre 
des négociants en objets d ’art, tableaux et curiosités, interve
nante.

Le tribunal estim e, en effet, que « les conventions légalement 
form ées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que, dans 
le contrat de vente par adjudication publique, l’acquéreur, en 
portant des enchères, accepte les conditions précisées et propo
sées par le vendeur, et contracte l ’obligation de les exécuter, 
pourvu q u ’elles ne soient pas illicites et illégales ».

ACCUSÉS D E  R É C E P TIO N

P o é s ie . —  L a  Chanson d’Ê ve, p a r  Ch a r l e s Van Le b b e r g h e . 
P a r i s ,  Mercure de France. — A u  Cours des âges, p a r  Le v ê q u e . 
L iv re  I. A vec  u n e  p ré fa c e  d e  C am ille  L e m o n n ie r . P a r i s ,  t d .  d e  la 
Plum e. — L a  Vallée heureuse, p a r  I s i  Co l i.in . P a r i s ,  é d . d e  
l ’Erm itage. —  Esquisses sentimentales. L e  Dernier Combat, p a r  
F .-C h a r l e s Mo r is s e a ü x . B ru x e lle s , P . L ac o m b le z . —  L a  Solitude 
heureuse, p a r  F e r n a n d S é v e r in . B ru x e lle s ,  é d .  d e  l ’Association 
des Écrivains belges. —  Toute la F landre. Les Tendresses pre
mières, p a r  E m il e Ve r h a e r e n . B ru x e lle s ,  E d m . D e m a n . — A  
Travers la V ie, œ u v re s  p o é tiq u e s  d e  F é l ix  Be r n a r d , p u b l ié e s  
p a r  Hen r y  Va l l ie r  (d o c te u r  A . P o s k in ) . A vec  u n  p o r t r a i t  e n  h é 
l io g ra v u re  e t  u n e  b io g ra p h ie  d e  l ’a u te u r .  B ru x e lle s  O sca r S c h e p e n s  
e t Cie. — L ' A llée du Silence, p a r  An d r é F o u lo n d e Va u l x , P a r is ,  
A . L e m e r r e .

R om a n. —  L e  Prestige, p a r  P a u l An d r é . Bruxelles, éd. de la 
Libre Critique. —  Force ennemie, p a r  J .- A n t o in e  N au (couronné 
p a r  l ’Académie Concourt). P a r i s ,  éd. de la  Plum e. —  Névrose, p a r  
E m ile Mo r e l , illustré  de v in g t-c in q  compositions p a r  M. Orazi. 
P a r i s ,  Bibliothèque in ternationale d ’édition. —  E n  pays wallon, 
p a r  J am es Va n d r u n e n . Bruxelles, Ve Monnom. —  L e  Dessous, par 
R a c h il d e . P a r i s ,  M ercure de France. — L ’Abbaye de Sainte- 
Aphrodise, p a r  A . F er d in a n d H e r o l d . P a r i s ,  M ercure de France. 
—  Dialogues de Bêtes, p a r  Co l e t t e  W il l y . P a r i s ,  M ercure de 
France.

His t o ir e . —  Correspondance intim e et inédite de Louis XVII 
(Charles-Louis, duc de Norm andie, « Naundorff ») avec sa famille, 
de 1834 à 1838, avec introduction , notes, etc., par Ot t o  F r ie d 
r ic h s . Préface par Jules Bois. Douze planches hors texte et deux 
fac-similés d ’écriture. Tome 1. Paris, II. Daragon.

Cr it iq u e . — Constantin M eunier, sculpteur et peintre, par 
Ca m il l e Le m o n n ie r . I. L ’H om m e et sa vie; II. L ’A rtis te  et son 
œuvre. Ouvrage orné de plus de cent gravures hors texte et, dans 
le texte, eaux-fortes, héliotypies, héliogravures, etc. Paris, H . 
F loury. —  L'Im pressionnism e, son Histoire, son Esthétique, ses 
M aîtres, par Ca m il l e Ma u c l a ir . (Quarante-huit reproductions.) 
Paris, Librairie de l ’Art ancien et m oderne. — Centenaire de 
Hector Berlioz. Fascicule consacré à H. ISerlioz, illustré de nom 
breuses gravures : portraits, reproductions, autographes, etc. 
Bruxelles et Paris, éd. du Guide musical. —  Paroles prononcées 
tors des funérailles du chanoine Reusens, par Ch . L a g a sse-de  
L o c h t . Bruxelles, im p. Baertsoen. —  Paroles prononcées lors 
des funérailles de M . G. Bordiait, par Ch . La g a s se -d e L o c h t. 
Bruxelles, im p. Baertsoen. —  Les M onstres belges, par Léo n Sou
g u e n e t . Bruxelles, Oscar Lamberty. —  B alzac à vingt ans, par 
E u g èn e Gil b e r t . Bruxelles, 0 .  Schepens et Cle. —  Écrivains
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belges d’aujourd’hui (prem ière série), par Désiré Ho rrent. 
B ruxelles, P. Lacomblez. —  Cent femmes de lettres (Anthologie 
contem poraine). D irecteur : A. de Nocée. Fascicules 1 et 2.

Théâtre. —  L a  M atérielle, comédie en u n  acte, par Gabriel  
Astruc. Paris, L ibrairie Molière. —  Une Descente, comédie en 
u n  acte, par Ernest Hallo. Bruxelles, O. Schepens et Cie. —  L e  
Juré, m onodram e en cinq actes, par Edmond P icard. Frontispice 
d ’O. Redon gravé par Louise Danse. Bruxelles, P. Lacomblez et 
Ve F. Larcier. —  L a  Comédienne aux yeux verts, u n  acte en 
vers, par F .-Charles Morisseaux. Musique d ’Emile Chaum ont. 
B ruxelles, P . Lacomblez.

N umismatique. —  M édailles historiques de Belgique (1903), par 
Ed . La lo ire. Bruxelles, J. Goemaere. —  L a  M édaille-car te de 
nouvel an, par Ed . Laloire. B ruxelles, J. Goemaere. —  E d . Van 
den Broeck, biographie et bibliographie num ism atique, par A. de 
W it t e. Chalon-sur-Saône, Émile Bertrand.

Diver s. —  Almanach de la Roulotte. Magazine illustré . Texte  
de MM. Edm . Picard, C. Lem onnier, E. Lecomte, A. Retté, E. D e
m older, L. Delattre, A. Giraud, M. des Ombiaux, H. Krains, 
L. Moreau, G. V irrès, Stuart M errill, E. V erhaeren, R. de Gour
m ont, G. Marlow, Willy, etc. N om breuses illustrations. B ruxelles, 
P . Lacomblez. —  L 'A u tu n o is , par Eugène R ouart. Paris, bib lio
thèque de Y Occident.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

L’Ecole de m usique et de déclamation d ’Ixelles, 13, ru e  d 'O r
léans, annonce plusieurs conférences qui seront données dans le 
courant du mois de m ai :

Mercredi prochain I l  m ai, à 8 heures du  soir, M. Charles Van 
d e n  B orren; sujet : Les Rom antiques.

Mercredi 18, Mlle Closset (Jean Dominique) : De la tradition et 
de l'Indépendance.

Mercredi 25, M. Louis Dum ont-W ilden : La Poésie sentim en
tale au XVIIIme siècle. (Partie m usicale : Duo du Devin de village 
de J .-J. Rousseau ; chansons et bergerettes du XVIIIme siècle; partie 
de déclamation : poésies de Millevoye, A ndré Chénier.)

Nous rappelons à nos lecteurs qu ’une souscription publique est 
ouverte pour placer, dans les ruines de l ’abbaye de Villers, un 
m ém orial en souvenir de feu  l ’architecte Charles Licot, qui 
consacra la plus grande partie de sa carrière à la conservation de 
l ’u n  des derniers vestiges de l ’a rt cistercien dans notre pays.

Cette souscription sera close le 1er ju in  prochain. Les nouvelles 
adhésions sont reçues par le trésorier du  comité, M. Jean Poils, 
rue de la Source, 59.

Le dix-huitièm e congrès de la Fédération archéologique et 
historique de Belgique s’ouvrira à Mons, le sam edi 30 ju ille t p ro 
chain. Il est organisé par la Société des sciences, des arts et des 
lettres du Hainaui, la Société des bibliophiles belges et le Cercle 
archéologique de Mons.

Les discussions et les excursions se prolongeront duran t toute 
une sem aine.

Dans ses assem blées générales, le  Congrès étudiera un  projet 
de loi su r la conservation des m onum ents, et il en tendra tro is 
lectures im portantes : D u R ôle des sociétés locales dans l’étude 
de l’histoire moderne (H. P irenn e); Les Origines de l’architecture 
gothique dans le nord de la France au X I I me siècle (Eug. Lefèvre- 
Pontalis); Quelques vues récentes sur les premiers établissements 
des A ryens en Europe  (Maurice W ilmotte).

Les autres questions seront réparties entre quatre sections : 
1° période préhistorique, époque belgo-rom aine et franque; 
2° folklore, philologie, e thnographie; 3° h is to ire ;4° m onum ents 
et arts.

Le cercle « Piano et Archets » (MM. Jaspar, Maris, Bauwens, 
Foidard et Jacobs), de Liège, donnera m ercredi prochain, I l  mai, 
à 8 h. 1/2, en  la salle de l ’Ém ulation, son prem ier concert histo
rique, avec le concours de M. Eugène Henrotte, b ary ton ; et 
sam edi prochain 14 m ai, à 8 h. 1/2, son deuxième concert h isto 
rique, avec le concours de Mlle V ercauteren, cantatrice.

A l’assem blée générale ordinaire de la Société L’Exposition de 
Liège, qui vient d ’avoir lieu sous la présidence de M. E rnest Nagel
m ackers, le présiden t du comité exécutif, M. Em ile Digneffe, a 
p résen té son rapport annuel. Il a félicité les différentes p erso n n a
lités et em ployés supérieurs des bureaux techniques et autres de 
l ’exposition et rendu  hommage à l ’am abilité de MM. Fondius et 
Jacqm ain, de MM. Lamarche et Gody. M. Digneffe a term iné en 
rappelan t la phrase du roi lors de sa visite aux travaux : « Sachez 
voir g ran d ; ce n ’est pas parce que nous sommes un  petit pays 
que nous ne i ouvons penser à faire de grandes choses. »

De longs applaudissem ents ont salué ce discours.
L’assem blée a nom m é m em bre du conseil d ’adm inistration  

M. le baron Ancion, en rem placem ent de feu M. Doreye.
D’un au tre côté, M. Chapsal, com m issaire général du gouverne

m ent français, et le comité français des expositions à l ’étranger 
viennent de désigner de com m un accord M. Larroque, présiden t 
de l ’Association française de bienfaisance à Liège, pour rep ré 
senter le comité organisateur de la section française auprès du 
comité exécutif.

Franz Lenbach, le g rand  portraitiste allem and, vient de m ourir 
à Munich.

Anton Dvorak, le célèbre com positeur tchèque, est m ort à P ra
gue, à l ’âge de soixante-huit ans.

L’Académie des Dix a déjà, d it le Figaro, reçu de nom breux 
rom ans pour le prix de Goncourt de 5.000 francs q u ’elle doit d é
cerner en 1904.

Il en est u n , L a  Conquête de Jérusalem, qui, parait-il, est une 
œ uvre de prem ier ordre. Mais ce n ’est que dans neuf mois que 
sera désigné le lauréat et d ’ici-là d ’autres chefs-d’œ uvre peuvent 
surgir.

Les Dix ont appris avec stupeur que la ville de Metz avait 
refusé d ’ériger, su r une de ses places, un  buste de Verlaine qui 
était si fier pourtan t d ’être Messin. Le poète aura du m oins, à 
P aris , u n e  double réparation à l ’offense que ses com patriotes vien
n ent de faire à sa m ém oire : en  effet, Huysmans vient de publier, 
par lui préfacées, les Poésies religieuses de ce Verlaine dont le 
m onum ent, par N iederhausern-Rodo, s ’élèvera b ientôt dans un des 
squares parisiens.

Som m aire du num éro d ’avril de l 'A r t  décoratif, revue m en 
suelle d ’a rt contem porain (24, rue Saint-Augustin, Paris, et pas
sage Lem onnier, 7, Liège) : Louis Braquavul, par Gustave Sou
lie r (neuf illustra tions); Une M aison à P aris, par Edouard Mary 
(treize illustrations) ; Ouvrages de dames (dix-sept illustrations) ; 
Une médaille de Charles P ille t (deux illustrations) ; M iroiterie 
moderne, par Em ile Sedeyn (sept illustrations); Un sculpteur ani
malier : P ierre Christophe, par Charles Saunier (treize illustra
tions); L es  « Cancalaises » de H enri Boutet (quatre illustrations). 
Expositions. —  Concours. — Livres nouveaux.

Cette livraison contient, hors texte, une belle planche en cou
leurs de L. Braquaval (Saint- Valéry).

Faisant appel à ses souvenirs, le peintre des éblouissantes 
décorations m arines, Ziem, qui fut un  intim e de Chopin, raconte, dit 
le  Guide musical, dans quelles circonstances vraim ent étranges 
l ’artiste com posa sa m arche funèbre.

Chopin était dans son cabinet de travail. Dans un  angle de la 
cham bre se d ressait un  piano, dans un  autre coin un  squelette 
hum ain, revêtu d ’un voile blanc. Je rem arquai, d it Ziem, que le 
regard  de Chopin erra it çà et là, et, comme je le connaissais, je 
savais que sa pensée était loin de moi et de tout ce qui l ’entou
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rait. Mieux que cela, je savais qu’il composait. Tout à coup il se 
leva de sa place sans proférer une parole, se dirigea vers le sque
lette, le porta au piano et le prit sur ses genoux en s’asseyant 
devant l’instrument. Etrange représentation de la Vie et de la 
Mort! L’artiste avait étendu le voile blanc sur lui et le squelette, 
placé les mains de celui-ci dans les siennes et commencé à 
jouer.

Aucune hésitation dans la lente et mesurée évocation des sons 
qui naissaient sous les doigts de l’artiste. Comme les sonorités 
devenaient plus puissantes, je fermais les yeux, car le spectacle 
d’un homme assis au piano avec un squelette avait quelque chose 
d’effroyable. Les ombres du soir s’épaississaient autour d'eux et 
les ondes musicales secouaient l'air mystérieusement. Je savais 
que la composition que j'entendais était immortelle... Mais la

F a b r i q u e  de  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
Ch. x h r o ü e t

1 9  2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d'après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

L E  P L U S  G R A N D  C H O IX  D U  P A Y S  
P R I X  M O D É R É S

VILLÉGIATURE : HOUFFALIZE (Ardennes belges).

HOTEL DES POSTES&DÏÏ LUXEMBOURG
L e s  p erso n n es d ésireu ses d’a ller  se  rep o ser  au grand air 

n ’au ro n t p as à  re g re tter  d’avoir ch o isi c e t  en d ro it si p itto 
resq u e  e t  dont le s  s ite s  so n t in com p arab lem en t v a r ié s .

Pension  depuis 6 francs par jour.
Les personnes atteintes de maladies de poitrine ou des voies respiratoires ne sont pas reçues à VH ô t e l  d e s  P o s t e s .

musique cessa. J’ouvris les yeux... plus personne au clavier. 
Chopin gisait à terre, sans connaissance, et à côté de lui le sque
lette brisé. Le grand compositeur était anéanti, mais sa marche 
était trouvée.

V I L L E  I D E  B R U X E L L E S

TENTE PUBLIQUE
de l'importante et célèbre collection de

TABLEAUX ANCIENS
de OQ. J.-hü. JVTEJSlrçE, d 'A nvers

Œuvres de premier ordre des maîtres flamands 
et hollandais du XVIIe siècle

E X P E R T S
J. et A. I.EROY frères, j F. DELEHAYE et fils,

BRUXELLES | ANVERS

L a  v e n te  a  lieu  m ercred i l or ju in  et jeu d i 2  ju in .
EXPOSITION LES 29, 30 ET 31 MAI 

dans la
G t A l b b i b  d e  j m m .  l e r o y  f e è k b s  

6 , RUE DU GRAND-CERF, BRUXELLES

VILLÉGIATURE. —  PENSION DE FAMILLE 

CHATEAU I>E ROTH
par O bersgegen (K reis B itburg, province Rhénane).

Sites pittoresques. —  Chasse. —  Pêche à la truite ; au saumon 

à partir d’octobre. —  Bains de rivière. 

Communications : Ch. de fer  de Diekirch à Vianden ( (r.- D. de Lux.). 
P rix  de la  pension : 6  francs par jour. 

S ’a d r e s s e r  à  M?'0 .A.JS'IDFÎ.'Æj, p r o p r ié t a ir e .
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Tissus, N attes et Fantaisies Artistiques

A M E U B L E M E N T S  D ' A R T
ANCIENNE MAISON ADELE DESWARTE

A L B E R T  M E N D E L  S u c c R
Rue de la Violette, 28 , Bruxelles.

Fabrique de couleurs fines 

M atériel pour artistes.

Toiles et cotons préparés. 

Panneaux. — Châssis.

M E N U I S E R I E  A R T I S T IQ U E
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Fournisseur des Conservatoires et Écoles de musique de Belgique

I N S T R U M E N T S  DE C O N C E R T  E T  DE  S A L ON
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V I T R A U X

R. E V A L D R E
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Le Salon de la Société nationale 
des Beaux-Arts.

Il n ’y a pas lieu, cette fois, de commémorer la plati
tude annuelle des Salons de Paris : la Société nationale, 
outre les peintres à divers titres intéressants, nous 
donne une exposition de Whistler et d’Eugène Car
rière, et, en plus de maint morceau de sculpture 
estimable ou parfait, deux vivants et sûrs chefs-d’œu
vre : le Penseur de Rodin, le M ineur de Constantin 
Meunier. Si même on ne faisait effort pour ouvrir les

yeux à d’autres réalisations intéressantes, cela ne suffi
rait-il pas et quel historien d’art, précis dans son éru
dition, nous pourrait citer, à quelle époque, année plus 
fertile ?

Le Penseur primitivement formait la figure culmi
nante de cette admirable porte que Rodin avait compo
sée pour le Musée des Arts décoratifs. Comme déjà il 
en a repris et développé plusieurs motifs, le sculpteur a 
étudié à part son Penseur, l’a amplifié et, au lieu de ne 
lui laisser que sa valeur particulière encore que dominante 
dans l’ensemble, il l’a doté de toute l’énergie de sa 
signification. Il n’est plus celui qui résume en lui le 
songe des souffrances humaines, des tortures éternelles 
et des aspirations déçues et déjouées sans cesse par 
l’implacabilité des forces infernales; il est, tout entier, 
uniquement, celui qui pense, qui s’abîme en sa pensée, 
que sa force même physique appesantit en sa propre 
pensée; celui qui pense, sans que d’autres motifs disper
sent, précisent les occasions de sa pensée. Le pro
dige, c’est la tension sans effort de tous les muscles 
coopérant nécessairement à une opération toute d’es
prit, c’est ce souffle, cette respiration, ce concours 
vivant de toutes les parties du corps pour se fondre 
dans le regard abstrait et profond, dans la douceur 
triste du visage, et toute l'attitude concentrée en la 
méditation dont le génie de Rodin a su faire palpiter, 
presque douloureusement, le bronze.

Il est curieux de trouver à côté de ce Penseur l’œu
vre de Meunier. Elle exprime aussi, à un certain point,
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la force réfléchie de la pensée humaine. Un mineur, le 
genou au sol et le menton dans la main, s’arrête et 
interroge devant lui, quoi ? l’avenir résigné, l’énergie 
secrète de la terre, la destinée ? A-t-il hésité avant un 
coup de pioche qui le livre au hasard des possibilités 
redoutables ? Simplement se livre-t-il à un moment de 
répit méditatif ? A coup sûr il résume par son attitude 
simple, résolue, l’aventure patiente du labeur ouvrier. 
Il enferme en son amplitude une des faces les plus dou
loureuses, les plus angoissantes et les plus lointaine
ment conscientes de la Pensée humaine, dont le bronze 
de Rodin au contraire exprime l’universalité. Constan
tin Meunier jamais n’a montré un art plus souple et 
plus sûr qu’en cette large figure de bronze. Rien d’inu
tile et tout y est fervent. Au reste, elle s’avère la simple 
transcription dans la matière plastique d’une étude 
sincère et véridique que l’on admire en ce même Salon, 
parmi les pastels. La seule figure significative a été 
isolée par le sculpteur et c’est un tra it de son génie 
d’avoir compris qu’elle gagnerait en intensité expres
sive par la suppression de ses entours et de tout signe 
occasionnel.

D’une volonté décidée, oublions que l ’on puisse pen
ser. Rodin même nous y aide, avec le sourire délicieux, 
le charme embaumé, le délice charnel de son buste de 
femme en un marbre adorable. Voici tant d’autres effi
gies, et le visage d’un modelé si contenu, émotionnant 
que nous présente le plus jeune fils du grand peintre 
Eugène Carrière ; le visage incliné doucement et absorbé 
en sa méditation qu’a sculpté avec un a rt parfait et 
volontaire M. Boleslaw Biegas; le buste officiel et froid 
de Théodore Dubois p a r M. Samuel; les portraits ardents, 
sûrs et charmants d’Arnold Goffin et du peintre Hey
mans par Lagae ; les études mouvementées et aisées de 
Mme Pouplet, ou plus languissantes non sans charme 
de Mme Serruys, de Mme Lafaurie, de Mme Clément- 
Carpeaux. L’art de M. Lucien Schnegg d’année en 
année s’affermit, et ses marbres sont d’un sentiment 
harmonieux et très doux. Les figurines de M. Ganesco 
amusent. M. Injalbert se contient assez pour ne pas 
offusquer de lourdeurs coutumières la grâce de ses nym
phes. M. Alexandre Charpentier expose de très expres
sives médailles, qui ne perdent, certes, pas à être com
parées aux quatre plaquettes de M. Guillaume Charlier, 
de qui un bas-relief anecdotique et un buste congolais 
révèlent mieux le métier patient et laborieux.

Un usage pieux réunit à chaque Salon plusieurs œu
vres des meilleurs artistes que la mort a, frappés dans 
l’année. L’exposition des José Frappa ne fait pas to rt à 
celle des W histler. A côté de ces harmonies exquises 
toujours et d’une réalisation si hautainement discrète : 
Vert et or (Le Raconteur), Rose et vert (une étude),

Noir et or (aquarelle), Vert et gris (Dieppe), nous 
avons une œuvre, Rose et violet (L ’Iris), particulière
ment précieuse en ce que, inachevée, elle nous livre, 
sinon tout le secret, une partie du moins du secret de 
l’artiste. Un coup d’œil premier fixait dans l’œil du pein
tre  le rapprochement des tons à établir dans l’œuvre 
future. Deux ou plusieurs ils se fondaient tout de suite en 
l’indistinct des fonds neutres. Le travail alors consistait 
à en extraire lentement, peu à peu, par touches bientôt 
précisées, les valeurs dominantes, à les confronter plus 
par allusion réciproque que par une confrontation bru
tale, à les maintenir sans cesse en équilibre et les faire 
s’éveiller, affleurer en des places choisies où leur pré
sence à la fois impérieuse et secrète leur donnait la plus 
grande force d’expression. Une main sans pesanteur, un 
œil d’une étrange agilité distributive gouvernaient ce 
faire presque uniquement intellectuel où les méthodes 
les plus raffinées d’une langue, on dirait d’Edgar Poe ou 
de Mallarmé, prenaient enfin une expression plastique.

Un sculpteur modèle un portrait de jeune femme, et 
il s’établit entre les regards une fusion pénétrative, une 
communion de tout ce qui forme le plus intime de l’être, 
quelque chose de profondément mystérieux et euryth
mique qui passe de la sensation mutuelle dans l’œuvre 
qui se réalise sous les doigts de l’artiste adolescent, 
quelque chose de confus et de diffus, qui constitue en 
quelque sorte l’énergie ineffable d’une sympathie obscu
rément en éveil, un pouvoir ignoré et certain qui affleure 
d’âme en âme, ignore les heurts, les contrastes déri
soires et apparents pour ne laisser transparaître de l’une 
à l’autre que la ressemblance émue, foncière et vivante. 
De si involontaires aveux, qui donc les saurait surpren
dre et transcrire, leur trouver une expression nécessaire 
et adéquate, sinon Eugène Carrière ? Nul peintre aussi 
bien que lui n’a saisi l’inanité des formes purement acci
dentelles, n’a eu l’horreur du pittoresque convenu et n ’a 
compris que l’enveloppe extérieure des corps en révèle 
la  valeur sentimentale, intime et profonde. Le contour 
de tradition s’évanouit à  ses yeux ; un rapport constant 
et significatif s’établit entre les masses lumineuses et les 
ombres ; tout détail étranger s’annihile et l’expression 
lentement surprise naît de toutes ces relations révélées 
dans le contraste des lumières. L'Étude d 'après nature 
est des plus caractéristiques dans l ’œuvre de Carrière, 
aussi bien que les Portraits exposés, en même temps 
qu’une Tête d ’enfant et une Tête de femme.

Rien de plus dissemblable de l’œuvre de Carrière que 
l’œuvre de Besnard : Ici tout est en apparence, en sur
face. Grattez du portrait de la princesse Mathilde le 
léger voile des divers rouges transparents dont l’agen
cement habile, selon les lumières et les étoffes, consti
tue le charme momentané, il reste un dessin froid, près-
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que anonyme, une composition assez banale. Que dire des 
autres réputations dont la vogue déjà déchoit : MM. Ger
vex, Roll, Béraud, La Gandara, Cottet, Carolus Duran, 
Veber, Aman Jean et du triste Dagnan-Bouveret, qui 
n’ait été souvent et définitivement répété? Un moment 
d’attention arrête devant l’habileté avisée et prudente 
de M. Jacques Blanche, jamais bien profond et toujours 
sûr de lui ; devant les rudes Bretons de Lucien Simon 
ou son portrait si bien établi de M. Blanche ; devant les 
portraits de M. Julius Paulsen ; devant la science atten
tive de M. Sargent, les intimités élégantes de MM. Caro- 
Delvaille et Hugues de Beaumont ; devant le panneau 
mondainement décoratif de M. Bunny, devant les pay
sages brumeux et exacts de M. Morrice, de M. Duhem 
et de M. Le Sidaner. Willette remporte avec sa B arri
cade un réel succès; La Touche plaît comme toujours 
aux esprits épris de nouveauté contenue et Boldini 
extasie les snobs. On sourit, comme il sied, traditionnel
lement, en présence de Maurice Denis devenu cepen
dant plus sûr de ses recherches et de ses moyens, en 
présence de Charles Guérin qui se répète non sans 
séduction, et on ignore un des plus personnels et fins 
paysagistes du Salon, Lebasque.

Quant aux noms d’artistes belges, ils foisonnent, à 
l’ordinaire, et ils vont indifféremment du déconcertant 
Houyoux et du Leempoels obstiné à Frédéric, à Wage
mans et à Claus.

M. Frédéric est un artiste consciencieux, minutieux 
et volontaire, on ne saurait songer à le contester ; mais 
il apparaît de plus en plus évident qu’il se bute à des 
partis pris d’observation et d’exécution dont rien ne 
parviendra sans doute à le décourager. Ce n ’est pas 
représenter une figure dans la puissance de sa significa
tion éternelle, symbolique, que de la dégager délibéré
ment de tout ce qui constitue sa personnalité vivante, 
immédiatement expressive.

Le désir du peintre doit être de nous montrer non 
pas une petite paysanne dans un paysage choisi et vrai, 
mais l’apparence allégorique de toute la destinée des 
petites paysannes de la terre, devant assez de décor pour 
suggérer l’idée de la campagne où nécessairement elles 
vivent. Le costume, la couleur des cheveux, des yeux, 
des joues font bien de sa petite fille une Flamande, il est 
vrai, et ce n’est pas ce que je lui reproche : mais où est- 
elle, que fait-elle, à quoi songe-t-elle? C’est un simu
lacre vide de toute vie, à ce point que ce corps sans 
âme, vacant, illusoire, ne projette pas une ombre mal
gré la lumière qui s’y répand ainsi qu’aux arbres du 
fond, et que tout, dans le tableau, dans la couleur égale 
en toutes ses parties, frêle, aigre, s’offre sans accident 
de valeurs, sans reliefs d’expression.

Ni M. Bastien ni M. Wagemans, dans leurs portraits 
en pied, composés avec une lourdeur habile, dans leurs 
paysages moins frappants, ne poursuivent des ressources 
neuves de métier et ne se spécialisent dans un mode 
hasardeux. Ils reprennent ce dont d’autres avant eux 
ont éprouvé la solide matière ; ils s’en servent selon une • 
science de tout repos ; ils n’ignorent rien de la compo
sition des grands portraits ni des moyens de peindre 
ordinaires. Bons portraitistes, certes, et surtout avec 
son Violoniste et sa Lam e en noir , M. Wagemans, 
mais combien il redoute l’aventure et l ’incertitude des 
découvertes personnelles !

A coup sûr, le talent de ces peintres vaut mieux que 
l’extravagance inutile et prétentieuse de M. Delville ou 
la trivialité de tels autres, mais, tout hésitant qu’il appa
raisse, ne faut-il pas apprécier plus haut le talent, par 
exemple, de M. Farasyn, dont la N uit calme est dou
cement évocatrice du paysage patrial, sous le brouil
lard des étoiles tremblantes? ou l’application hâtive de 
M. Barwolf dans cet effet de soleil au boulevard Clichy ? 
ou, surtout, la résolution de M. Morren de peindre en 
plein soleil, au moyen de couleurs claires, joyeuses, 
vibrantes, de larges et splendides visages de jeunes 
femmes, des paysages heureux?

Gand, le soir, en décembre, par le dégel, avec ses 
canaux que parcourent les chalands en silence, avec ses 
maisons tristes, Bruges et ses vieilles cours de couvents 
solitaires, avec le charme vieilli de ses pignons de cou
leur, les quais de Zélande n’ont pas de contemplateur 
plus tendre et plus assidu que M. Baertsoen. A son ordi
naire il les traduit en fidèle admirateur avec tout ce que 
ces sites évoquent de douce tranquillité et de rêve ému, 
dans des tableaux achevés et patients, un peu sombres 
et comme tardifs, mais harmonieux.

M. Courtens se plaît à la langueur mélancolique des 
longs jours pluvieux; M. Willaert hante volontiers les 
béguinages où il s’attarde à surprendre les occupations 
familières d’une vie paisible et quotidienne, exempte de 
secousses et à demi endormie, comme la rêverie de 
mysticité auquel on s’y livre, comme le site hivernal où 
elle se prolonge et se confond.

Dans le Diibbelhof de M. Verstraeten un fin rayon 
de soleil glisse, anime la nature assoupie, se joue aux 
façades ; il se retrouve différencié selon l’heure et les 
saisons, dans les toiles de M. Buysse, et il s’éclaire de 
plus d’ardeur aux paysages de M. Claus. Le Pignon 
ensoleillé, le Jeu de lumière en automne comptent 
parmi les plus éclatantes œuvres de l’artiste, les plus 
vraies et les plus complètes. Le Portrait de Camille 
Lemonnier déconcerte un peu, non qu’il n’apparaisse 
exact et sincère, mais cette manière de’camper en pleine 
lumière le sujet, débordant du cadre, sans le fondre au 
décor qui s’éloigne et s’en sépare pour le trop mettre en 
valeur, encore qu’il reste aussi éclairé que le portrait
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même, crée un désaccord dans le double élément du 
tableau : ou un fond neutre apparaît nécessaire, gris, 
conventionnel, il n’importe, — ou tel qu’il détermine 
avec précision une expression du modèle, et que le site sur 
lequel sa silhouette se détache existe, non seulement en 

. soi, à l’écart, mais dans ses rapports, et se justifie par 
une relation constante avec le personnage.

Seulement, il faut revoir, et, quand on a affaire à 
M. Claus, après avoir émis une impression première, 
y revenir à l’occasion, réfléchir et s’avouer peut-être 
qu’on n ’avait pas compris. Si je n’ignore pas une condi
tion indispensable à l’harmonie d’un tableau, un artiste 
comme celui-là n’a-t-il le droit de s’en jouer et de me 
révéler une vérité nouvelle? Il y  a mille chances contre 
une pour qu’il soit dans le vrai et pour que je me 
trompe. Je n’aurai pas hésité à ne le pas cacher et à le 
confesser au besoin.

A n d r é  F o n ta in a s

Enquête sur l'Impressionnisme (1).

Bien que l ’enquête que nous avons ouverte en m êm e tem ps que 
l ’Exposition des Peintres im pressionnistes pour en com pléter la 
portée éducatrice fût lim itée à quelques-uns des m aîtres de l ’Ecole 
belge, nous avons reçu d ’un artiste italien une réponse au  ques
tionnaire dont il a pu lire le texte dans l 'A r t  moderne. Nous la 
joignons aux docum ents publiés précédem m ent :

M. VITTORE GRUBICY DE DRAGON
Milan, 14 mars 1904.

Cher Monsieur Maus,
La peinture ayant pour objet la figure hum aine (art religieux et 

portrait) a atteint depuis trois siècles un  tel épanouissem ent que, 
n ’était la réaction intéressée des Académies, on ne tarderait pas à 
reconnaître  universellem ent qu ’elle a épuisé le cycle b rillan t de 
ses découvertes, —  exception faite pour quelques élém ents nou
veaux de m ouvem ent révélés par la photographie instantanée.

L’Im pressionnism e, si l ’on désigne par ce term e les divers 
m odes de peinture destinés à accroître la lum inosité de la cou
leur, a enseigné aux artistes l ’usage d ’un instrum ent plus sensi
ble, plus délicat, en vue d ’une in terpréta tion  plus exacte de l ’a t
m osphère, de l ’air qui enveloppe les objets, des horizons, etc.

Un m ouvem ent si largem ent répandu  (et il le serait encore 
davantage sans les obstacles —  visibles ou dissim ulés —  que lui 
opposent les personnalités puissantes des Académies) ne peut 
avoir eu  qu ’une forte influence sur les esprits épris de sincérité 
et non fourvoyés par l ’u tilitarism e ou la vanité.

La recherche des m ystères de la lum ière se jouant dans l ’espace 
élève l’âme de l ’artiste vers un  panthéism e conforme aux asp ira
tions de l ’idéal m oderne. Elle éveillera — tôt ou tard , qu 'im porte ! 
—  un  écho dans le cœ ur de ceux qui contem pleront avec bienveil
lance les œ uvres qu’elle inspire.

Recevez, etc.
VITTORE Grubicy de Diiagon

(1) Voir nos neuf derniers numéros.

C H R O N IQ U E  L IT T É R A IR E

L’année littéraire se précipite et les auteurs qui n ’avaient rien 
donné s’em pressent en foule aux guichets de la publicité. Ils sont 
trop nom breux pour q u ’on les arrê te . Il faut bien se borner à les 
signaler au passage, quitte à revenir su r chacun d ’eux, l’an p ro 
chain, quand leur nom , de nouveau, sollicitera notre attention.

Voici d ’abord , très bien écrite, une étude de m œ urs collé
giennes : Adolescents (1), de M. Jean Rodas, qui parvient à donner 
à sa satire un  in térêt général très soutenu. Il faut encourager des 
livres pareils qui finiront par éclairer le public sur une des plaies 
les plus affligeantes de notre stupide systèm e d ’éducation.

La Route de Volupté(2), de Gabriel Faure, est un  trip tyque déli
cieux : Les Sens, l ’Im agination, le  Cœur. Trois am ours ont occupé 
une vie de jeune hom m e. Le prem ier cherchait le p laisir seul des 
étreintes où s’anéantit la chair. Le second, m odulé su r u n  motif 
de T ristan, s ’exaltait à travers l’orage e t le sacrilège, com me un 
dram e de W agner. Le d e rn ie r ,le  bon et définitif am our, se repose 
su r le sein d ’une vierge, au pays natal. M. Gabriel Faure est un 
écrivain charm ant.

Névrose (3), de AI. Emile Morel, est le journal d ’u n  artiste névro
pathe qui s’en va, à F lorence, à la recherche de vieilles sensations 
d ’am our. Le décor prestigieux de la ville s’harm onise avec son 
état de m élancolie. Il finit par s ’apaiser graduellem ent et garde 
seulem ent les apparences de l’am our, de m êm e que la  « cité des 
fleurs », em baum ée dans sa beauté, garde seulem ent les appa
rences de la vie. Cette étude psychologique ne m anque pas d ’un 
certain charm e m orbide qui ne se laisse pas oublier.

Les A m ours de Leucippe et de Clitophon (4), de MM. de Quer
lon  et V errier, sont la traduction fort bien faite d ’un  rom an grec 
d ’Achilles Tatius. Les auteurs ont dépensé un  talent notable dans 
la restitution de cette histoire m ouvem entée et gracieuse, Ceux 
qui aim ent les Grecs s’am useront à cette lecture galante où foi
sonnent les scènes délicates, les tableautins m ignards, évoquant 
les poèm es de l ’Anthologie.

P lus considérable est l 'Iphigénie (5) de M. Jean Moréas. On a 
beaucoup discuté su r cette tragédie. Se rapproche-t-elle davan
tage de l ’âme grecque que l 'Iphigénie de Racine? Je le crois. Mais 
elle déconcerte par la fam iliarité voulue de ses vers. C’est trop 
sim ple. C’est peut-être très beau. C’est peut-être notre mauvais 
goût qui nous empêche de l ’adm irer comme il le faudrait. Qu’y 
faire? M Moréas a voulu rem onter tous les courants, renouer 
toutes les traditions, re tourner à toutes les sources. Je  ne pense 
pas qu’il ait réussi. Et je m ’obstine à cro ire que le véritable talent 
consiste à être de son tem ps.

Etre de son tem ps, ê tre  de son pays aussi, voilà pour l ’artiste 
les deux conditions du succès. On ne parle bien que de ce q u ’on 
connaît bien.

Notre pays, que nous dédaignons trop, est d ’une richesse p ro 
digieuse en souvenirs locaux, en légendes inédites, en paysages

(1) Paris, Mercure de France.
(2) Paris, Charpentier-Fasquelle.
(3) Paris, Bibliothèque internationale d’édition.
(4) Paris, M ercure de France
(5) Paris, Mercure de France.
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captivants. Tout cela est laissé en jachères. On va chercher bien 
loin des sujets de rom ans ou de poèmes, alors qu ’on a sous la 
m ain une mine inépuisable de « motifs » qui ne dem andent q u ’à 
être u tilisés. Il faut louer M. Léon Souguenet, é tranger devenu 
notre frère d ’adoption, d ’avoir contribué, par son recueil L es  
M onstres belges (1), c ’est-à-dire les curiosités belges, à nous ouvrir 
les yeux su r m ille aspects intéressants de la vie de chez nous. Il 
l’a fait avec une verve, un  en train , un talent qui dépassent la 
sim ple habileté du reporte r et le classent parm i les m eilleurs 
journalistes-poètes que les dures nécessités de l’existence ont 
contraints à m ettre Pégase à l ’écurie.

Que M. Charles Morisseaux, auteur de deux petits volumes 
charm ants : un recueil de poèmes, Esquisses sentimentales (2) et 
une petite comédie en vers, L a  Comédienne aux yeux verts (3), 
veuille bien s’insp irer de ces considérations. C’est de la sincérité, 
de l ’observation, une vue personnelle des choses que l ’on 
dem ande avant tout aux jeunes au teurs. Tout ce que d it M. Mo
risseaux, d ’autres l ’ont dit, et m ieux dit. Alors à quoi bon?

Il n ’en est pas de mêm e de M. Chot, qui, dans Carcassou, nous 
donne une image fidèle et vivante de la vie d ’un village en Entre- 
Sambre-et-Meuse. Malgré certaines défaillances de m étier, ce 
rom an est l’un des plus in téressants qui aient paru en  Belgique, 
précisém ent parce qu ’il repose sur u n  fond de vérité et de vie. Le 
type de Carcassou, la belle Rosette, le Scailteux, les fraudeurs, 
voilà des êtres de sang et de chair et non des produits de l’im agi
nation. M. Chot a des yeux qui savent voir et une âme qui sait 
sentir. Il persévérera dans la voie saine et franche où il s’est en
gagé ét après Carcassou il nous donnera toute une série d ’histoires 
où nous apprendrons à connaître et à aim er une des plus belles 
parties de la Belgique.

De Carcassou se rapproche beaucoup M ihien d ’A vène  de 
Maurice des Ombiaux, dont M. L. Dumont-W ilden nous donna 
récem m ent l ’analyse.

Nous parlerons prochainem ent de l ’adm irable poème de Van 
Lerberghe : L a  Chanson d'Eve, qui renferm e les plus pures m er
veilles de notre poésie. Signalons, en  term inant, une traduction de 
la Bible d’A m ien s (A) de John R uskin, précédée d ’une très in té
ressante et très complète éludé sur Ruskin par M. Marcel Proust.

Georges Rency

A R T  P A T R IO T IQ U E

Le Temps du 8 courant a publié la correspondance suivante 
concernant l ’ouverture du Salon officiel à Berlin :

« A midi la m usique de la garde attaque un  air de Hændel, 
pom peux, em pesé, à form ules alternées, tout à fait en situation. 
C’est le salon annuel q u ’on inaugure, l e salon des officiels, des 
officieux, celui des peintres dynastiques, respectueux, qui ont des 
grades dans l’arm ée de réserve ou territoriale. Le m inistre vient 
d ’a rriv er; M. le docteur Studt, secrétaire d ’État à l’instruction et 
aux cultes, est un homme de belle a llu re ; l’aspect d ’un  fonction
naire correct. Redingote boutonnée e t décoration de la Croix de 
fer. Le professeur Kœrner, président de la com m ission, le haran
gue. Il lui apprend  entre autres que l ’em pereur protège les arts et

(1) Bruxelles, O car, Lamberty, éditeur.
(2) Bruxelles, Lacomblez, éditeur.
(3) Bruxelles, Lacomblez* éditeur.
(4) Paris, M ercure de France. 

la paix. Sur cette nouvelle, le m inistre pousse un  Hoch ! qu ’on 
répète avec com ponction, et l ’Exposition est ouverte. Un groupe 
d ’huissiers se déploie en barrière am bulante pour protéger les 
autorités contre les poussées d ’une foule curieuse, et la tournée 
habituelle commence à travers les salles. Le cortège n ’a rien d ’im
posant. M. de W erner, physionomie désenchantée de bureaucrate 
vieilli dans les cartons verts, se jo in t au groupe que com plètent 
quelques généraux en  grande tenue.

« Le Salon est d ’une m édiocrité désespérante ; c’est certes le 
plus lam entable qu ’on ait eu depuis une dizaine d 'années. Et 
quand les autorités défilent lentem ent, chapeau bas ou casque à 
la m ain, tandis que tout le m onde reste couvert, on a involon
tairem ent l ’im pression des « m essieurs de la famille » qui condui
sent le deuil. Ils vont d ’une allure com passée, s ’a rrê tan t après 
quelques pas, à chaque quatrièm e ou cinquièm e toile de cimaise, 
pour paraître faire un choix dans la banalité générale. Le prési
dent K œ rner, un  grand  vieillard à mèches rebelles, explique le 
sujet, le m inistre approuve, les généraux regardent vaguement, 
et le public considère avec une curiosité com patissante ces d igni
taires civils et m ilitaires qui accom plissent avec décorum  leur 
corvée ennuyeuse. Le petit groupe pèlerine avec application, et 
un  petit rem ous dans la foule indique le déplacem ent de la délé
gation qui répand sur son passage la bénédiction officielle.

« M. de W erner est assez curieux à observer. Tandis que le 
p résident et le m inistre font le sim ulacre de s ’in téresser aux 
tableaux devant lesquels ils font halte par hasard, le d irecteur 
de l ’Académie, encore m al rem is sans doute des horions reçus 
dans la discussion récente au Reichstag, dans la presse et les 
cercles artistiques à propos de son attitude dans l ’affaire de la 
participation allem ande à l ’Exposition de Saint-Louis, M. de 
W erner ne regarde rien. Il est pourtant chez lui ici, dans ce 
salon des peintres orthodoxes. Mais il n ’a pas un regard intéressé 
ou courtois pour cet art qui se réclame de son enseignem ent. On 
voit des portraits de couleur indigente, d ’expression consternée 
qu ’affectent souvent les images de famille reléguées au grenier. 
Des paysages gras, contournés, repris vingt fois, tém oignent de la 
technique im puissante de leurs auteurs. Des anecdotes tirées en 
long, en large et en épaisseur dém ontrent la vulgarité foncière de 
ceux qui les illustrèrent.

« Ministre et généraux débouchent à la grande halle de la 
sculpture. Il y a là des nudités dressées, des Sources, des nym 
phes, b ref de la statuaire coupable. Que vont faire les autorités, 
sous le contrôle ironique de la foule? On ignorera sim plem ent les 
m arbres déshabillés. Et gravem ent, l ’air convaincu, Leurs Excel
lences civiles et m ilitaires se pénètrent des qualités des blocs 
sculpturaux quand ils sont énorm es et traiten t exclusivem ent de 
sujets agricoles, funéraires ou patriotiques. »

N O T E S D E  M U S IQ U E
S é a n c e  H o lm è s .

La Société belge pour l’Am élioration du sort de la femme a 
eu la pieuse idée de consacrer l ’une de ses intéressantes séances 
à Augusta Holmès, m orte l ’année dernière.

En une causerie élégante, substantielle et sim ple, Mme Hirschler 
a rappelé les principaux épisodes de la vie de cette Irlandaise pari- 
sianisée et a dit son enthousiasm e tant pour la femme elle-même 
que pour son œ uvre.

« Talent viril », a-t-elle dit, « mais m algré cela, elle reste infini
ment et divinem ent fem m e. »

Des exem ples m usicaux bien choisis ont perm is d ’apprécier à 
une juste m esure ce que Mme Holmès a fait pour l ’art. On ne peut 
pas dire q u ’elle ait réellem ent innové ni q u ’elle ait produit des 
œ uvres essentiellem ent et profondém ent originales. Habile tech
nicienne (n'oublions pas qu ’elle fut élève de C. Franck!), tempé
ram ent com préhensif et sensitif, elle excelle dans ce qui est 
« descriptif » ou « narratif », comme dans son M and e  ou sa Fête 
à Sorrente, dont Mme Hirschler a rendu  avec la plus-grande cons-
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cience la transcription pour piano. Mais quand elle sort de ce 
dom aine « extérieur et u n  peu superficiel », elle sem ble être à 
court de souffle et se com plaît alors dans u n  «m élodism e» àljau tes 
visées, m ais dont les m ollesses et les langueurs finissent par 
lasser : C’est l ’im pression que nous a fait la N u it et l'A m our, 
sextuor tiré  du Ludus pro palria, e t les deux m élodies : H ym ne à 
Vénus et L es Griffes d ’or. Ton nom, beau lied aux lignes 
sobres et dern ière com position d ’Augusta Holmès, ne participe pas 
à  cette sorte d ’im puissance d ’exprim er avec vigueur les sentim ents 
éprouvés.

Il faut louer les excellents interprètes-am ateurs qui, sous 
la direction fervente de Mme H irschler, ont solennisé la mém oire 
de Mme Holmès p a r leurs exécutions. Citons-les : ils le m éritent. 
Ce sont : MMmes Delhez, Drossart, Méry, Cliolet, Van den Plas, 
Gaëtane et Cécile Britt, et MM. Cholet et Lam brecht.

Ch . V.

N É C R O LO G IE

A n to n  D v o r a k .
Né en Bohème le 8 septem bre 1841, Anton Dvorak, qui débuta 

m odestem ent vers 1860 comme alto dans l ’orchestre du théâtre 
de Prague, acquit rapidem ent une renom m ée de com positeur con
sacrée particulièrem ent par l ’A ngleterre, qui le nom m a docteur 
de l’Université d ’Oxford, et par l ’A m érique, où il fu t appelé en  
1892 à l ’honneur de diriger le Conservatoire de New-York. Mem
b re de l’Académie de Bohème, de la Chambre des Seigneurs 
d ’Autriche, etc ., le com positeur tchèque s ’était élevé, par son 
talent, à u n e  situation considérable. On lui doit u n  grand  nom bre 
d ’œ uvres de m usique de cham bre, parm i lesquelles u n  quintette 
en  la m ineur tout récem m ent joué à Paris, cinq sym phonies dont 
la  dernière, écrite en  Amérique, est in titulée Le Nouveau Monde, 
des concertos de piano, de violon, de violoncelle, des Variations 
symphoniques et un  Scherzo capricioso pour orchestre, une 
Sérénade par instrum ents à vent et violoncelle, plusieurs opéras 
su r des sujets tchèques, u n  oratorio : Sain te-Ludm illa , u n  S ta 
bat M ater, etc.

Ses œ uvres les plus populaires sont, avec le  Chant des H u ssi
tes, des Danses pour piano à quatre mains, inspirées, comme les 
célèbres Danses hongroises de Brahm s avec lesquelles elles offrent 
quelque analogie, par des m élodies nationales.

Le style de Dvorak se rapproche d ’ailleurs en plus d ’u n  point de 
celui de Brahms, son protecteur et son ami de la prem ière heure. 
Son inspiration , m oins personnelle que celle de Sm etana et de 
Fibich avec lesquels il constitue un e  sorte de trin ité  nationale, 
s’alim entait à la  fois aux sources du folklore et à la m usique ger
m anique. Il y a dans son art trop d ’assim ilation pour m ériter 
d ’être classé au prem ier rang. Il n ’en  fait pas m oins honneur au 
pays dont il a exprim é l ’âme avec ferveur et souvent avec élo
quence.

C’est au lendem ain du triom phe que rem porta à Prague l ’exé
cution de Sainte-Ludm illa, le 1er m ai, q u ’Anton Dvorak est m ort 
b rusquem ent, terrassé par une attaque d ’apoplexie.

O. M.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Le théâtre de la Monnaie, qui vient de clôturer par une série 
de brillantes représentations w agnériennes une saison des p lus 
actives, rouvrira ses portes m ardi prochain pour une représen ta
tion extraordinaire de la W alkyrie  donnée sous la direction de 
Félix Mottl avec le concours de M. E rnest Van Dyck, qui chantera 
pour la prem ière fois à Bruxelles le rôle de Siegm und, et de 
Mme Jane Marcy, de l ’Opéra, qui in terprétera celui de B runnhilde. 
Les autres rôles seront tenus par Mmes Paquot-d'Assy et Bastien,

par MM. Albers et d ’Assy, et par Mmes M aubourg, Dratz-Barat, 
Foreau, Roland, Colbrant, Carlhant, Paulin  et Piton.

M. Félix Mottl dirigera, en  outre, jeud i soir, u n  grand  concert 
sym phonique auquel p rendra  part Mme Félix Mottl. Répétition 
générale la veille, à 8 h. 1/2.

Enfin, Mme Sarah B ernhardt donnera à la Monnaie, du ran t la 
dern ière sem aine du m ois, une série de représentations de la 
Sorcière de V. Sardou.

Le gouvernem ent n ’a fait q u ’une seule acquisition au  Salon de 
la  Société des Beaux-Arts : celle du buste de M. Macquet par Vin
çotte. Aucun tableau n ’a été acheté.

D’au tre part, Mme d ’Hofïschmidt, sœ ur de M. de Bisschoffsheim, 
de Paris, a fait don au Musée, en souvenir de son m ari, d ’u n  beau 
portrait d ’homme qui porte la signature de Gérard Dow.

Le grand  paysagiste Emile Claus vient d ’être  nom m é chevalier 
de la Légion d 'honneur.

Le gouvernem ent français vient de nom m er officier d ’Académie 
Mlle M.-D. Marcotte, à la suite des Salons de Paris, où ses œ uvres 
ont été rem arquées.

Pour rappel, au jourd 'hu i dim anche 15 mai, à 2 heures, à 
l ’A lham bra, dern ier concert Ysaye, sous la direction de M. Eugène 
Ysaye et avec le concours de M. Jean G erardy, violoncelliste.

Au program m e : Ouverture de Freischutz, de von W eber; 
Concerto, prem ière audition (M. Jean Gerardy), de Jo ngen ; S y m 
phonie en si bémol, prem ière audition, de Vincent d ’Indy  ; Varia
tions symphoniques (M. Jean Gerardy) de L. Boëllm ann ; F a n 
taisie populaire sur des airs canadiens, de P . Gilson.

Cartes et abonnem ents chez Breitkopf et H aertel, Montagne 
de la Cour.

Pour rappel, dem ain lund i, 16 mai, à 8 h. 1/2, à la Grande- 
Harmonie, quatrièm e séance d ’abonnem ent des concerts Crick- 
boom, consacrée à Schum ann.

Au program m e : Sonate en ré  (MM. A rthur De Greef et Mathieu 
Criekboom); Quatuor en  m i bém ol (MM. De Greef, Criekboom, 
Van Hout et Jacob); lieder (M. Louis Frôlich).

M ercredi prochain, 18 m ai, à 8 heures du soir, dans le 
préau de l ’Ecole de m usique et de déclam ation d ’Ixelles, 53, rue 
d ’Orléans, conférence par Mlle Marie Closset (Jean Dominique) : 
De la Tradition et de l’Indépendance.

Les Concerts nouveaux ont reporté  au mois de ju in  l ’exécution 
de Chris tus et de la N u it  de W alpurgis.

L’Opéra annonce pour dem ain la quatorzièm e représentation  
de l 'E tranger  de V incentd’Indy , in te rp rété  par Mlle Bréval, MM. Del
m as et Laffitte.

La Société Nationale donnera vendredi prochain, au Nouveau- 
Théâtre, avec le concours de Mmes Bréval et Hatto, de MM. Daraux 
e t Girode, un  concert avec orchestre au program m e duquel figu
ren t, en tre  au tres, l 'H ym ne védique d ’E rnest Chausson pour 
chœ urs et orchestre, le Choral varié pour saxophone et orchestre 
de Vincent d ’Indy , des œ uvres sym phoniques de MM. A. Roussel,
H. Février, M. Ravel, A. Cortot, etc. et la deuxièm e partie des 
P èlerins d’E m m a üs de M. Gustave Bret.

M. Paul Dukas, l ’au teur de l 'A pprenti sorcier e t de la Sympho
nie exécutée dernièrem ent par M. Sylvain Dupuis, vient d ’achever 
une nouvelle œ uvre orchestrale qui sera jouée l ’hiver prochain.

Le com positeur com pte term iner cet été le dram e lyrique au
quel il travaille su r le texte de Maurice Maeterlinck : A riane et 
Barbe-Bleue.

Le succès des séances Ysaye-Pugno, à Paris, a été si considé
rab le q u ’on a unanim em ent réclam é une audition supplém entaire. 
Celle-ci aura lieu jeud i prochain au  Nouveau-Théâtre avec le con
cours de MM. Criekboom, L. Van Hout et Gérardy. Au program m e: 
Quintette de Schum ann, Quintette de Franck, Sonate à K reutzer.
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Le volume de Mme Georgette Leblanc, dont nous avons annoncé 
la publication, L e Choix de la vie, paraîtra chez Fasquelle m er
credi prochain.

Le même éditeur mettra en vente, quelques jours après, une 
œuvre nouvelle de Maurice Maeterlinck, Le Double Jardin.

Une admirable exposition d’œuvres de Claude Monet vient de 
'ouvrir dans les galeries Durand-Ruel. Elle com prerd l’ensemble 

des Vues de la Tamise à Londres exécutées par le peintre de 
1900 à 1904 (Charing Cross Bridge, Waterloo Bridge et le Parle
ment), au total trente neuf toiles. Cette exposition, qui restera 
ouverte jusqu’au 4 juin, permet d ’étudier dans sa dernière évo
lution l’art évocatif, si émouvant et si sincère, du maître.

« C’est un miracle, » dit Octave Mirbeau dans l’enthousiaste 
préface qu’il consacre à cette nouvelle série, plus décisive encore 
que celle des Nymphéas, des Cathédrales, des Meules et des 
Peupliers, « C’est presque un paradoxe que l ’on puisse, avec de 
la pâte sur de la toile, créer de la matière impalpable, em prison
ner du soleil, le polariser ou le diffuser, infiniment réfléchi, dans 
ce qu’une ville comme Londres contient d’haleines épaisses, de 
suies encrassées, et avec ces haleines lourdes, ces impénétrables 
suies, toutes ces émanations de charbon, faire jaillir de cette 
atmosphère em pireumatique d’aussi splendides féeries de 
lumière. Et cependant, ce n ’est pas un miracle, ce n’est pas un 
paradoxe : c’est l’aboutissement logique de l’art de M. Claude 
Monet. Il a vu Londres, il a exprimé Londres, dans son essence 
propre, dans son caractère, dans sa lum ière, comme il a vu et 
exprimé, dans leurs lumières différentes, les ciels légers, joyeu
sement respirables de Givernv et de Vétheuil, les atmosphères 
ranslucides et les pesantes mers de la Méditerranée. Plus encore

que le ciel normand, le brouillard de Londres est changeant, 
insaisissable, compliqué. Tout ce qui s’y mêle de lueurs sourdes 
ou vives, de reflets aériens, de presque invisibles influences, 
transforme, déforme jusqu’au fantastique, les objets, les reculant 
ou les rapprochant selon des lois cosmiques inflexibles, qu’igno
rent les peintres aux petites âmes veules, aux gestes trem 
blants... »
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L ’H um our dans la musique (O c t a v e  M a u s ). —  L e « Penseur » de 
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L’Humour dans la musique(1).
I l  im p o r te  d e d iss ip e r  u n  m a le n d u . P o u r  c e r ta in s , la  

m u siq u e  n ’e x is te ,  en  ta n t  qu’œuvre d’art, qu e lo r s 
q u ’e l le  r e f lè te  d es p e n sé e s  g r a v e s , q u ’e l le  e x p r im e  d es  
s e n tim e n ts  h é r o ïq u e s . On la  ju g e  a p te  à  c h a n te r  l ’a m o u r , 
o n  co m p r e n d  q u ’e l le  p u is se  d é c r ir e  l ’e ffr o i, la  d o u leu r , 
l a  t r is t e s s e  o u  la  r é s ig n a t io n . L o r sq u ’e l le  t e n t e ,  p a r  u n  
r y th m e  im p r é v u , p a r  u n  d e ss in  m é lo d iq u e  h u m o r is 

(1) Conférence faite à la Libre Esthétique, le 24 mars 1903.

tiq u e , d e d ér id er  l ’a u d iteu r , d e  p r o v o q u e r  en  lu i u n e  
im p r e ss io n  de g a ît é  e t d e  j o ie ,  c e lu i -c i  se  r e n fr o g n e  e t  
p r o te s te . L ’in te n t io n  c o m iq u e  du c o m p o s ite u r , p resq u e  
to u jo u r s  in c o m p r ise , a m è n e  l ’u n e  o u  l ’a u tr e  de ce s  d e u x  
a lte r n a t iv e s  :

S i l e  m u s ic ie n  n ’e s t  p a s  c la s s é  p a r m i le s  m a îtr e s , o n  
ju g e  so n  œ u v r e  f r iv o le , v o ir e  im p e r tin e n te . —  d a n s  
to u s  le s  c a s  in d ig n e  d ’ê tr e  p r ise  au  sé r ie u x , p a r  u n e  
a s s is ta n c e  r é u n ie  a u  c o n c e r t  o u  au  th é â tr e  p o u r  en te n d r e  
« d e la  m u siq u e  » , —  c e  b r u it  c o û te u x . C’e s t  a in s i que  
j ’a i en te n d u  t a x e r  d e f a r c e  l ’u n e d es œ u v r e s  s y m p h o n i
q u es  le s  p lu s  sérieusement é c r ite s , le s  p lu s  musicales, 
a u  s e n s  é le v é  du te r m e , de l ’E c o le  m o d er n e , l ’Apprenti 
sorcier d e  P a u l D u k a s . P o u r q u o i?  —  P a r c e  q u e ce  
je u n e  m u s ic ie n , l ’u n  d e s  m ie u x  d o u é s  e t  d es p lu s  
in s tr u it s  d e sa  g é n é r a t io n , s ’e s t  p e r m is  d ’é c r ir e  un  
c h e f-d ’œ u v r e  d ’e sp r it , d e  g a ît é  e t  d ’ir o n ie .

S i, d ’a u tr e  p a r t, l ’a u teu r  e s t  d e c e u x  q u ’o n  e s t  g é n é 
r a le m e n t  c o n v e n u  d ’a d m ire r , le s  p la isa n te r ie s  d o n t  il 
p a r sè m e  s e s  œ u v r e s  s o n t  a c c u e il l ie s  g r a v e m e n t, a v e c  le  
r e sp e c t  q u ’in sp ir e  à  u n  c r o y a n t  le s  p a r o le s  sa c r é e s  to m 
b é e s  d e  la  c h a ir e  d e v é r ité . O ui, —  v o u s  a u r ez  p u  en  
fa ir e  m a in te s  fo is  l ’o b se r v a t io n  c o m m e  m o i , —  o n  n e  r it  
p a s  p lu s  à  u n e  r e p r é s e n ta t io n  d es Maîtres-Chanteurs 
q u ’à u n  s e r m o n  d e c h a r it é !  E t  p o u r ta n t  e s t - i l  r ien  de  
p lu s  v r a im e n t  c o m iq u e , d a n s l ’a c c e p tio n  e x a c te  du  
m o t , —  q u e c e t te  m e r v e il le u s e  c o m é d ie  m u s ic a le , 
e x e m p le  le  p lu s  ty p iq u e  q u e  je  p u is se  c ite r  p o u r  ca r a c 
té r is e r  l ’u n io n  g é n ia le  d e l ’A r t e t  de la  R a ille r ie ?

C ertes le  p u b lic  d a ig n e - t - i l  se  d iv er t ir  a u x  m é sa v e n 
tu re s  de B e c k m e sse r , r o s s é  p a r  D a v id  p o u r  a v o ir  fa it



168 L 'A R T  MODERNE

résonner sous les fenêtres de Magdeleine son luth dis
cord et sa voix de fausset. Certes saisit-il la bouffon
nerie énorme des couplets par lesquels le fielleux gref
fier tente, au dernier acte, de disputer au jeune cheva
lier de Franconie le rameau d’or qui va assurer à 
celui-ci la main d’Eva dont il a déjà conquis le cœur. 
Mais ce n’est pas uniquement dans ces épisodes facé
tieux, poussés à la charge, que réside l ’esprit comique 
qui fait des Maîtres-Chanteurs le chef-d’œuvre de 
l’humour musical. La raillerie éclate, avec une verve 
déconcertante, d’un bout à l’autre de la partition, tantôt 
cinglante et vengeresse comme dans l’apostrophe de 
W alther à ses juges, tantôt douce, d’une bonhomie 
enjouée : rappelez-vous la pompe ostentatoire du thème 
initial de l’ouverture, où perce la vanité satisfaite des 
maitres dans leurs costumes et leurs attitudes d’appa
rat ; songez aux malicieux récits de David énumérant 
au concurrent inquiet les règles absurdes et terrifiantes 
de la Tabulature; souvenez-vous de la.solennité empha
tique avec laquelle Kothner prélude à l ’épreuve prépa
ratoire... Mais tout serait à citer!

L’impression comique jaillit de la musique elle-même, 
de la construction des phrases mélodiques, du style 
fleuri des cadences, d’un rythme imprévu, d’une har
monie inattendue et baroque, — parfois de la drôlerie 
de certaines sonorités, ou encore de l’évocation, par un 
rappel .de thèmes déformés à dessein, d’une scène pré
cédente : tel le burlesque et charmant tableau, tout en 
pantomime, de Beckmesser pénétrant, au lendemain de 
la bastonnade, — meurtri, vexé et toujours cauteleux, 
— dans l’atelier de Sachs...

Par le seul prestige de ses inflexions, de ses accents, 
de ses modes, de ses timbres, la musique amène sur les 
lèvres le rire, de même qu’elle peut inspirer la bravoure, 
provoquer la tristesse, exciter la volupté. C’est une 
langue génératrice d’idées, de passions, de sentiments 
d’une infinie variété. " La musique, a dit Lamartine, est 
la littérature des sens et du cœur. "

Ce n ’est donc pas faire déchoir cet admirable instru
ment que de l’utiliser en vue de récréer les foules. Je 
n'entends point parler ici des manifestations grossières 
par lesquelles les fabricants patentés d’opérettes, d’opé
ras bouffes et de chansonnettes ont, depuis une date 
relativement récente, accordé la trivialité de leur con
ception musicale avec les plus bas instincts de leurs 
contemporains. Rien n ’est, en général, moins gai qu’une 
opérette, et la chanson de café-concert est habituelle
ment bête à pleurer. Ne confondons point l’enluminure 
banale, l’imagerie d’Epinal, avec le spirituel crayon 
d’un artiste.

Les maîtres d'autrefois — parmi les plus illustres — 
nous ont légué maint exemple de ce que peut exprimer 
de bonne humeur et d’enjoùment la langue des sons, 
tout en gardant la noblesse de son caractère. Et si la

tension de notre vie contemporaine fait de l’humour 
musical une fleur plus rare, on en peut néanmoins cueil
lir d’intéressants spécimens dans les parterres lyriques 
et symphoniques d’aujourd’hui.

Ici une distinction s’impose. Le sens humoristique 
d’une œuvre est parfois précisé par le texte auquel la 
musique sert de commentaire. Mais lorsque celle-ci est 
réduite à ses ressources personnelles, — c’est le cas 
pour la suite instrumentale, la sonate, la symphonie, — 
le badinage s’exprime souvent avec une clarté non 
moins évidente.

Parfois, c’est le rire qui fuse et éclate en sonorités 
bruyantes ; d’autres fois, un simple sourire éclaire la 
composition d’un fugitif rayon de joie.

L’art des maîtres de la polyphonie vocale abonde en 
exemples d’ironie musicale. La période italo-allemande 
du motet fournit le plus caractéristique d’entre eux en 
ce Dialogue du Pharisien et clu Publicain dans 
lequel l’austère Heinrich Schütz railla si plaisamment 
l’orgueil naïf du premier des deux interlocuteurs. Le 
rire s’insinua dans la musique sacrée ainsi que, dans les 
cathédrales, il avait pénétré sous la forme des figures 
satiriques dont la fantaisie des tailleurs d’images se plut 
à orner quelque clef de voûte, le tympan des portails 
ou la console des bénitiers.

Dans la musique profane, il apparaît à l’époque du 
madrigal dramatique, précurseur de l’opéra. Les chan
sons pittoresques de Clément Janequin, l’auteur du 
Chant des oiseaux  aux onomatopées expressives et de 
la célèbre Bataille de M arignan , anthologie des 
refrains militaires du XVIe siècle, offrent de curieux 
exemples d’une imagination facétieuse dont, en Italie, 
Orazio Vecchi, qui semble avoir pressenti Offrenbach, et le 
moine olivétain Adriano Banchieri perpétuèrent, en de 
solides contrepoints à huit parties, l’expression origi
nale.

Ne vous étonnez donc pas de voir, un siècle plus tard, 
Jean-Sébastien Bach composer, en un jour de gaîté, 
une cantate sur l'Abus du café ou la joyeuse allégorie 
mythologique Le Défi de Phébus et de Pan. N’est-ce 
pas aussi avec une pointe d’ironie, mêlée à de touchants 
regrets, qu’il écrivit le Caprice sur le départ d'un 
frère chéri ?

Ne soyez pas surpris de rencontrer dans l’œuvre de 
Beethoven un canon vocal improvisé en 1812 sur le 
rythme insupportable du métronome et dédié à Mael- 
zel, l ’inventeur de cet instrument 'aussi bruyant qu’anti
pathique. L’auteur des symphonies n’avait-il pas écrit, 
en 1787, une Élégie sur la mort d ’un caniche ? -La 
perte d’une pièce de deux sous au jeu ne lui inspira-t-elle 
pas un Rondeau désopilant ?

Le Quatuor humoristique de Mozart, sa Plaisan
terie musicale pour quatuor d’archets et instruments 
à vent, les nombreuses “ turqueries » dont il émailla ses
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opéras, — celles de l 'Enlèvement au sérail furent 
évoquées récemment à Bruxelles, — ne sont autres que 
le libre essor du rire porté sur les ailes légères du rythme 
et de la mélodie.

Le rire est de tous les temps (1). Parfois, dans un 
opéra de style sérieux, un personnage concentre la verve 
comique de l’auteur. Telle la figure grotesque du géant 
Polyphème, dont les chants baroques contrastent, dans 
une partition célèbre de Haendel, avec les discours 
mélodieux d’Acis et de Galathée. Telle, de nos jours, 
celle de la fée Grignotte, que l’art spirituel de M. Hum- 
perdinck oppose, en une partition qui semble être un 
conte de Perrault en musique, aux silhouettes ingénues 
de deux enfants égarés dans la forêt.

Ce parallélisme entre le rire de jadis et celui d’au
jourd’hui n’est pas moins frappant dans les œuvres dont 
l’argument lui-même, ironique ou badin, rend soit plus 
acérée, soit plus légère la plume du compositeur. L’art, 
en effet, s’il se renouvelle dans sa forme extérieure, 
demeure immuable en son essence puisqu’il reflète les 
sentiments éternels de l’humanité.

Ici encore, je me bornerai à citer deux exemples, 
choisis l’un dans le répertoire d’autrefois, l ’autre dans 
l’art contemporain. Celui-ci, vous l’avez nommé avant 
moi : nulle œuvre lyrique n’égale la fantaisie, la gaîté, 
l’étincelante ironie des Maîtres-Chanteurs de N urem 
berg. L’autre exemple, vous le trouverez dans une spi
rituelle partition de Grétry, Le Jugement de Midas, 
représenté pour la première fois sur le petit théâtre 
mondain de Mme de Maintenon le 28 mars 1778 et qui, 
chose singulière, semble être à la fois le précurseur des 
Maîtres-Chanteurs et celui de la Belle Hélène.

Grétry désavouerait-il cette postérité illégitime, j ’en
tends parler de la seconde ? Du haut de sa partition de 
Samson et Dalila , M. Camille Saint-Saëns déclare 
qu’Offenbach a gaspillé tous les dons qu’il tenait de la 
nature (2). Mais l’appréciation est discutable et peut- 
être un jour, dans un siècle, trouvera-t-on les partitions 
d'Orphée aux  enfers et des Brigands côte à côte, 
sur les rayons de la bibliothèque du Conservatoire, avec 
celles de la Fausse Magie, de Richard  et du Tableau 
parlant. Je souhaite qu’on y époussète encore de temps 
à autre Étienne Marcel, Henri V III et les Barbar es...

C’est à propos du Jugement de Midas que Voltaire

(1) P ar ce mot nous n ’entendons point parler de l'im itation maté
rielle du rire  au moyen de certains trilles, de certaines gammes, de 
certaines roulades, qui sont en quelque sorte, comme le fait observer 
M. Emmanuel Briard (Le Comique en Musique. Nancy, 1884), du 
rire tout fait. " Pour être intéressante, d it avec raison cet auteur, la 
m usique pittoresque ne peut pas se borner à être purement descrip
tive; il faut qu’elle devienne bien vite psychologique, c'est-à-dire 
qu’au lieu de reproduire simplement les bruits, il faut qu’elle vise 
plutôt à rendre les sentiments que ces bruits éveillent en nous."

(2) Harmonie et Mélodie, p. 224. Paris, Calmann-Lévy, 1895.

décocha le célèbre quatrain qui fut son suprême adieu 
à Grétry; il mourut, en effet, quelques jours après le 
lui avoir adressé :

La Cour a dénigré tes chants 
Dont Paris a dit des merveilles.
Grétry, les oreilles des grands 
Sont souvent de grandes oreilles.

Les gentilshommes de la chambre avaient, en effet, 
refusé au compositeur l’autorisation de faire jouer 
l’œuvre à la Cour, ce qui n ’empêcha pas celle-ci de 
triompher bientôt après à la Comédie italienne (1).

Le Jugement de Midas est une allégorie adaptée 
aux querelles musicales du temps. Elle raille les formes 
surannées et la mauvaise exécution de la musique en 
un langage ironique dont l’analogie avec celui des 
Maîtres-Chanteurs vous frappera certainement.

Vous y verrez, tout comme W alter de Stolzing, 
Apollon aux prises, en un concours de chant dont le 
vainqueur épousera l ’une des filles du fermier Palémon, 
avec la routine, la mauvaise foi et la sottise. Pan et 
Marsyas, — l’un grossier et balourd, l’autre empha
tique et ridiculement sentimental, — lui sont naturel
lement préférés par le Beckmesser de l’affaire, le pré
tentieux et bouffon bailli Midas, chargé de décerner le 
prix. La colère d’Apollon s’exprime en des termes 
presque identiques à ceux par lesquels s’exhale la fureur 
de W alter contre les maîtres. Et comme il est dieu, il 
s’offre en outre le divertissement de voir pousser sur la 
tête de son juge imbécile des oreilles d’âne. Le sourire 
qui éclaire le Tableau parlant et la plupart des parti
tions de Grétry s’est transformé, dans le Jugement de 
Midas, en un rire sonore et goguenard.

Octa v e M aus 
(La fin prochainement.)

L E  « P E N S E U R  » DE RO D IN
o f f e r t  p a r  s o u s c r ip t io n  p u b l iq u e  a u  p e u p le  d e  P a r i s .

Notre collaborateur André Fontainas a proclam é la haute et 
noble leçon de beauté que donne le Penseur  de Rodin dont 
le génie a su faire palp iter, presque douloureusem ent, le 
bronze (2) ».

« A la place q u ’il occupe au jourd’hui, d it M. P ierre Baudin, 
dans le mauvais jou r d ’une coupole du G rand-Palais, il s’offre 
comme la représentation  la  plus com plète et la plus vivante de 
l ’hum anité p résente. Que dis-je? Il est celle de dem ain. Michel- 
Ange a dressé l ’im age synthétique de la société aristocratique et 
violente de l ’Italie sous la figure d ’un  Médicis. Il l ’appela et il la 
com m enta de cette incom parable N u it  qui adressait au m onde

(1) 27 ju in  1778.
(2) Voir notre dernier numéro.
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cette p rière fam euse : « Il m 'est doux de dorm ir et p lus encore 
d ’être de m arbre . Tant que devant le m alheur et la honte, c’est 
u n  bonheur pour moi de ne rien sentir et de ne pas vo ir; ne 
m ’éveille donc pas ! hélas ! parle  bas ! » La France libérée et libé
ratrice a droit à ce sym bole nouveau. Ce n ’est pas le placide et 
résigné penseur honteux des crim es qui ont affligé sa vie ou son 
pays. Ce n ’est pas le penseur réfugié dans la m éditation et rêvant 
près de ses arm es d ’un  tem ps pacifié et raisonnable. Mais c’est 
l ’hom m e, ni prince, ni seigneur, ni dom inateur, ni bourgeois. 
C’est l ’homme équivalent de cet inconnu laborieux qui dans les 
siècles nouveaux s ’oblige à réfléchir su r les forces com pliquées 
auxquelles tout effort doit répondre . P lus grand  à peine, plus 
tourm enté presque, aussi douloureux, aussi tendre vers la con
quête du travail que le passant, que l ’homme de la foule grouil
lan t autour de lui.

« Il n ’illustre aucun nom , il n ’assure aucune renom m ée, il est 
l ’anonym e créateur qui doit affronter les com plexes devoirs de la 
vie sociale. Il n ’est point l ’in tellectuel appauvri par d ’épuisantes 
hérédités qui m esure sa faiblesse devant l ’étendue affranchie des 
horizons par la connaissance scientifique et qui n ’a plus de guide 
au tre  que la raison . C’est l ’être fort, m usclé, équilibré e t calme, 
qui ne s’effraye ni de sa solitude ni de son néant. Il m esure la 
valeur de la victoire rem portée par tout le long passé de peines, 
d ’angoisses, de m isères, de joies et de g randeurs dont il doit 
élargir la conquête.

« Mais il enseigne aussi aux travailleurs,à ceux de l ’a te lie r, de la 
te rre , de la m ine, à tous que nul effort n ’est digne de plus 
d ’attention n i de plus de ressources que celui de la pensée. Si ses 
regards fixent sur u n  bu t réel, proche m êm e; si sa face témoigne 
de la plus grande concentration d 'âm e; si son cou fait saillir ses 
m uscles en  reliefs si pu issan ts; si son dos et son thorax révèlent 
une tension de leurs ressorts à un  si haut degré; si ses m em bres 
et ses pieds accusent une telle crispation de toute sa volonté, ce 
n ’est pas pour une de ces en treprises presque surhum aines dont 
à tout instan t ceux-là doivent s’acquitte r pour leur m aigre salaire. 
Il ne respire, il n ’appelle tout son souffle, il ne connaît cette 
totalité de conscience physique et m orale que pour penser. Il 
pense pour se résoudre , pour vouloir, pour agir. Tout à l ’heure, 
p resque tout de suite, il se livrera dans une brusque détente. 
Après la  pensée, le travail. »

La beauté presque surhum aine de ce chef-d’œ uvre a insp iré à 
quelques artistes la pensée de l ’ériger, par souscription publique 
et internationale, su r une place de Paris. Les A  rts de la Vie, que 
dirige excellem m ent M. Gabriel Mourey, ont pris l'in itiative de 
cette souscription, dont le trésorier est M. Gustave Geffroy. Déjà 
les dons affluent aux bureaux de la revue, chaussée d ’Antin, 6, et 
l ’on  a tout espoir de voir ce genéreux projet prom ptem ent réa
lisé.

Voici en quels term es, dans la dernière livraison des A r ts  de 
la Vie, M. Mourey fait appel au concours de tous, sans distinction 
de pays, de races, de partis, de doctines religieuses ou politiques, 
de m ilieux sociaux :

« Cette statue du Penseur, je  la rêve, haussée sur u n  sim ple 
cube de g ran it, au centre de Paris, en  plein tourbillon de la Ville 
tum ultueuse, car ce n ’est pas les traits d ’u n  m ort qu ’elle évoque, 
m ais d ’un vivant d’hier, de dem ain, de toujours. Ce n ’est pas un  
hom m e q u ’elle glorifie, mais l ’Homme dans ce q u ’il est de plus 
douloureux et de plus grand . Oui, je la rêve, cette figuration fré
m issante de la seule force créatrice éternellem ent féconde, la

Pensée, dom inant comme an  roc inébranlable le tum ulte de nos 
fièvres, de nos vanités, de nos m ensonges, de nos préjugés, de 
nos e rreu rs, de nos enthousiasm es, de nos sottises. Point inacces
sible, n o n ; nous dépassant à peine du double de notre taille; 
assez dom inatrice ainsi, sans cesser d ’être fraternelle . Qu’on ne 
l ’enferm e pas dans le sépulcre d ’un  m usée, qu ’on l ’érige au cœ ur 
m êm e de la Vie ! Tous la doivent voir, à toute heure, qui donne 
son bel enseignem ent de santé et d ’idéal.

« Leconte de Lisle, dans un accès de nirvanism e, aspirait au 
jo u r où, enfin, il ne saurait plus

La honte de penser et l'horreur d’être un homme.
« Je voudrais q u ’en p lein a ir, sour le rythm e divers des heures 

et des saisons, le bronze de R odin apprit à tous, à ceux qui souf
fren t comme à ceux qui jouissent, à ceux qui lu tten t comme à 
ceux qui triom phent, à ceux qui espèrent comme à ceux qui 
désespèrent, à ceux qui travaillent, à ceux qui osent, à ceux qui 
aim ent, à tous ceux qui vivent, en  un  mot,

La Gloire de penser et l’orgueil d’être un homme. •>

N O T E S D E  M U S IQ U E

C o n c e r t  Y s a y e .  — L a  W a l k y r i e .  — C o n c e r t  M o t t l .
15 mai. —  La dern ière sym phonie de M. Vincent d ’Indy est 

une œ uvre réfléchie et volontaire. Il sem ble que chaque com po
sition nouvelle de cet adm irable esprit révèle une recherche tou
jou rs plus tendue de noblesse, de " surhum anité " . Certains 
théologiens et philosophes de la Renaissance se cloîtraient pour 
coordonner leu r pensée e t vivre la beauté de leur vie in térieure 
dans un  isolem ent parfois hautain : ainsi M. d ’Indy poursuit, dans 
l ’étude, son rêve austère. L ibrem ent, il va vers son idéal. Dans 
les régions ardues où sa science l’aide à engager, il avance sans 
hésiter, sans souci de la foule qui ne pourrait le suivre ; et tou
jours p lus éloigné du m édiocre, ému du large espace intellectuel 
où sa pensée se com plaît, il trouve, pour exprim er cette ém o
tion, des accents rares et poignants.

Sa sym phonie doit être réen tendue; M. Ysaye n 'y  m anquera 
pas. Les auditeurs n ’avaient pu  se préparer ; la réduction pour 
piano à quatre m ains que prépare Marcel Labey est encore à la 
gravure ; et je  crois q u ’en dehors de la très nette analyse que 
publie en  ce m om ent, dans le Guide musical, notre collaborateur 
Calvocoressi, l ’œ uvre n ’a fait, ju sq u ’à présen t, l ’objet d’aucune 
étude. Une prem ière audition d ’u n  tel m onum ent d ’art, où tant 
de pensées et d ’efforts se sentent concentrés, ne perm et pas de 
critique. Tout au plus peut-on rem arquer que la troisièm e partie, 
en  sorte de scherzo lent, et le m erveilleux passage en 5 /4  du 
d ern ier m ouvem ent, avec sa gradation passionnée et extrêm e 
ont paru ém ouvoir le plus d irectem ent le public. L’orchestre de 
M. Ysaye avait rude tach e; il s ’en est noblem ent acquitté.

M. Gérardy fait songer au  violoniste Thibaut. Même grâce sans 
afféterie dans le son, mêm e émotion pure, m êm e technique aisée. 
Du Concerto de M. Jongen, que M. Gérardy a fait connaître, nous 
avons particulièrem ent goûté l 'amiante, qui nous a paru u n  chef- 
d ’œ uvre de sentim ent et de distinction. Le m orceau est équilibré, 
l ’expression s’épanouit avec naturel, l ’orchestration en est char
m ante, tém oins l ’épisode du m ilieu et le rôle poétique dévolu à 
la flûte. Le m ariage de l ’orchestre avec l ’instrum ent solo se réalise 
dans l 'andante avec m oins d ’effort que dans les deux autres par
ties, où la voix des tu tti sem ble tantôt trop striden te , tantôt trop 
bâillonnée; la phrase m usicale y est m oins serrée, la form e m oins 
définitive.

A ttendons de M. Jongen une sym phonie pure et sim ple : il a 
tout ce qu ’il faut pour l ’écrire.
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17 M ai. —  Mottl a triom phé, m ardi. L’adm irable conducteur! 
Toute la puissance, l ’anim ation, l ’en train , l ’allégresse de l ’expres
sion m usicale rayonnent de son corps entier. Ses mouvem ents 
font naître des ondes m ultiples qui enveloppent, transform ent, 
unifient les élém ents individuels de l ’exécution. Ses b ras, ses 
m ains, étonnants de souplesse, dégrossissent en quelques gestes 
les sonorités confuses. Sa plastique étonnante agit sur tous, et 
l ’on se su rprend  à le regarder plus volontiers que l ’on ne suit le 
dram e, tant sa direction est une synthèse de clarté, tant il per
sonnifie le « bonheur m usical ! »

M. Van Dyck a fait du rôle de Siegm und une com position 
puissante, creusée, attachante. Son héros est campé en  m aître, 
v ibrant, viril. Le récit de la scène II du prem ier acte, le dialogue 
avec Brunehilde, toute la scène d ’am our sont des m odèles de 
m ouvem ent, d ’enthousiasm e, de parfaite intelligence. Mme P a
quot, bien que la voix fatiguée par une m éthode q u ’on lui con
seille d ’am éliorer, est restée sans peine au niveau expressif et 
dram atique de son éblouissant partenaire. Son rare tem péram ent 
d ’artiste, sa lucide com préhension lui ont suscité des trouvailles; 
et, pourtant, on dit Van Dyck autoritaire et personnel.

M. A lbers fut de grand style et M. d ’Assy roula effroyablem ent 
ses terrib les yeux blancs dans son épouvantable barbe noire.

Le rôle de Brunehilde était rem pli (oh oui !) par une dame d ’un 
certain âge et d ’une voix incertaine. Mme Litvinne étant retenue 
p ar l ’Opéra-Comique, pour une prem ière représentation  qui, du 
reste, fut rem ise (voilà qui est peu gentil, M. Carré!) il fallut bien 
lui trouver une rem plaçante. La rem plaçante a été ju sq u ’au bout 
du  rôle, ou à peu près. Elle a fait preuve de la plus absolue bonne 
volonté. —  On a prétendu qu’il s ’agissait d ’u n  essai pour enga
gem ent éventuel ? Si cela était, il faudrait renouveler la p résenta
tion, car l ’épreuve de m ardi fut défavorable.

* *
18, 19 mai. — Encore et toujours Mottl triom phateur! Il 

était accompagné, cette fois, de sa séduisante épouse, qui m ulti
plie, avec le tem ps, ses m inauderies abondantes et les expres
sions ruisselantes de sa reconnaissance dém esurée.

Elle a fait apprécier, dans deux célèbres lieder de Schubert et 
dans les cinq poèmes de Richard W agner, les qualités d ’éduca
teur et d’accom pagnateur de son époux.

L’orchestre, forcém ent peu préparé, a exécuté la Pastorale. 
Mottl la com prend plus fraîche, plus intim e, m oins pom peuse que 
ne la conçoit notre conservatoire. Son in terpréta tion  parait 
« donner » davantage ; elle a plus de sourires ; le ruisseau clapote 
plus vite ; le chant des oiseaux est plus p ressan t, l ’orage ne s’at
tarde pas. Le finale seul se carre, dans son am pleur (1).

La Siegfried-Idyll, la délicieuse Sym phonie inachevée de Schu
bert, l ’ouverture d 'E urynnthe, celle du  Vaisseau fantôme com 
plétaient ce splendide program m e.

Henry Lesbroussart

&

M. Criekboom a consacré son dernier concert à Schum ann.
Au program m e, le Quatuor en m i bémol op. 47 , la Sonate en 

ré m ineur op. 121 pour piano et violon et des Lieder; ces der
niers chantés en allem and par M. Frôlich, fort bien accompagné 
par M. Lauweryns.

M. Frôlich a la voix magnifique, puissante et sonore, une com
préhension très vivante des œ uvres chantées, mais une diction et 
une plastique qui ne sont pas toujours à l ’abri de la critique. Il 
est à regretter que parfois il se laisse aller à rechercher des effets

(1) On nous a demandé, comme suite à l’indication récente que nous 
avions faite ici, des mouvements de Richter (Neuvième Symphonie) de 
noter l’allure de ceux de Mottl, pour la Pastorale. Les voici : Allegro 
ma non troppo, 6 minutes; Andante molto mosso, 13 minutes 
30 secondes ; allegro, 5 minutes 24 secondes : allegro (orage), 3 minu
tes 6 secondes; allegretto, 8 minutes 15 secondes.

u n  peu théâtraux : cela ne nuisait pas dans le F r ühlingsfahrt au 
rythm e estudiantesque, mais cela choquait dans le  lch  grolle 
nicht, dans Waldesgespräch et m êm e un peu dans Die beiden 
Grenadiere, qui dem andent, nous sem ble-t-il, l ’intim ité qui reste 
toujours la caractéristique du lied. L’adm irable Abend am strand, 
par contre, fut chanté par lui d ’idéale façon; certes, ce fut le 
som m et de sa participation à ce concert.

Que dire de l ’interprétation de la Sonate en ré  m ineur, par 
M. Criekboom et son partenaire M. A rthur Degreef? Tous deux 
exprim èrent avec une foi m erveilleuse les sentim ents complexes 
de cette œ uvre tourm entée, qui porte l ’em preinte si vive du génie 
inquiet et concentré du m aître de Zwiekau. Dans le Quatuor en 
m i bém ol, qui sem ble représen ter le côté parfois heureux 
et optim iste de l ’âme schum annienne, Criekboom, Degreef, Van 
Hout et Jacob n ’ont rien  négligé pour donner à cette œ uvre sa 
physionomie vraie : dans le scherzo surtout ils se surpassèrent, 
particulièrem ent Degreef.

Est-ce que M. Criekboom nous reviendra l ’an prochain? Nous 
en  faisons le vœu.

★* *
Mercredi passé, audition des élèves d ’Engel et de Mme Bathori, 

dans un  décor charm ant, l ’atelier du peintre Detilleux.
La place nous m anque pour parler de toutes celles et de tous 

ceux qui participèrent à cette très in téressante séance. Nous 
n ’avons pu que constater une fois de plus com bien l ’enseignem ent 
des deux excellents artistes est consciencieux et encourageant.

Signalons seulem ent, parm i leurs élèves, ceux et celles qui 
nous ont frappé :

Mlle W ybauw est certainem ent, parm i les élèves-femmes, la 
m ieux douée au point de vue du tem péram ent et de la voix : Elle 
a chanté avec une émotion em poignante un  air de Polissena du 
Radamisto  de Hândel. Tem péram ent dram atique surtout, elle a 
m oins plu dans la P hydilé de Duparc.

Mme Demeuse a m is beaucoup d ’aisance et de vérité dans une 
scène de Carmen, et Mlle Scoutens, dont la voie est très étendue 
et sonne m agnifiquem ent, arrivera à de beaux résultats.

Mme Vandervelde a m ontré ses qualités d ’interprète intelligente 
et raffinée dans l ’exécution des Roses d ’I spahan et du Clair de 
lune de Fauré.

Toutes nos félicitations à M. Collet, à qui Engel a enseigné le 
m oyen de tire r de sa voix, l ’une des plus belles que nous connais
sions, le parti le m eilleur ; applaudissons surtout à la m anière 
parfaite dont il a chanté les Rêves de W agner.

Ch . V.
A  N a m u r .

On sait assez combien le genre « cantate » est ennuyeux et 
faux. Les plus g rands m usiciens, quand ils s’y adonnent, sem 
blent avoir subitem ent perdu tout leur talent. Le grand Benoît 
seul, dirait-on, avait reçu de la nature le don de rester lui-même, 
de se dépasser m êm e parfois dans ces grandes com positions où 
il célébra pom peusem ent son cher Escaut et son vieux sol fla
m and. Eh bien, Namur vient pourtant d ’entendre une belle can
tate. Cet oiseau ra re  a pris son essor dans ses m urs. Elle est due 
à la plum e très in téressante d ’un vétéran de notre a rt m usical, 
M. Balthasar-Florence, et a été chantée le jo u r de l ’Ascension 
devant le prince Albert. Elle réalise, en quelque sorte, le type du 
genre, avec ses motifs populaires, le B ia  bouquet, l ’air nam urois, 
l ’a ir  de Grétry et la Brabançonne, reliés par une solide et char
m ante tram e d ’harm onies sur laquelle se détache une mélodie 
gracieuse destinée à devenir tout à fait populaire. L’auteur s’y 
sert légitim em ent de tous les m oyens possibles de frapper l ’im a
gination du public : sonneries de trom pettes, coups de canon, 
sons de cloches. Les masses chorales y sont traitées avec un puis
sance et une grâce alternées qui soulèvent et apaisent fort habile
m ent l ’enthousiasm e. Elle a p roduit u n  très grand effet, aussi vif 
à la répétition générale que le jo u r de l ’exécution. Comme elle est 
consacrée à la louange de la W allonie entière, il est à souhaiter 
que Liège, l ’an  prochain, à l ’occasion de son Exposition, en  orga
nise une audition.
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Le lendem ain, le Cercle musical donnait le d ern ier concert de 
sa saison, avec le concours de Mme Paquot et de M. d ’Assy e t des 
Bardes de la Meuse, l ’excellente société chorale, très en progrès 
sous la direction de M. Anciaux.

Mme P aquot a chanté notam m ent une chose très  in téressante et 
assez peu connue, L a  Fiancée du timbalier, de Saint-Saëns. On a 
beaucoup adm iré sa m im ique passionnée et l ’am pleur magnifique 
de sa grande voix.

G. R.

N É C R O L O G IE
F r a n z  v o n  L e n b a c h .

Le grand  portraitiste allem and dont nous avons annoncé la 
m ort était né à Schrobenhausen (Bavière) le 13 décem bre 1836. 
Il était fils d ’u n  m açon qui lui fit apprendre le dessin à l ’école p ro 
fessionnelle de Landshut, puis à l ’école polytechnique d ’Augs
bourg , dans l ’in tention d’en faire un  architecte. Un de ses profes
seurs, Geyer, frappé de ses dispositions, l ’engagea à faire de la 
pein ture et l ’envoya à l ’Academie de Munich. Lenbach entra, 
en  1857, dans l ’atelier de Piloty, le Delaroche bavarois, et l ’accom 
pagna à Rom e, où il s’exerça dans le paysage, la pein ture de genre 
e t le portrait. De cette époque datent ses toiles L e  Chevrier et 
L 'A r c  de T itus. De retour à Munich, il fut appelé à W eim ar 
comme professeur à l ’Académie que le g rand-duc venait de fon
der. Là il se lia avec Bœcklin et Begas. Les R em brandt du m usée 
de W eim ar furen t pour lui une révélation décisive. C’est à l ’école 
du m aître hollandais que Lenbach acquit cette gravité, cette recher
che passionnée du caractère qui ont fait de lui le plus grand  p o r
traitiste de l ’A llemagne m oderne. Mais il ne resta pas longtem ps 
à W eim ar : la connaissance qu ’il fit du célèbre collectionneur et 
poète, le comte de Schaack, donna une nouvelle direction à sa vie. 
Le comte le chargea d ’aller copier en Italie e t en Espagne une 
v ingtaine de chefs-d’œ uvre en vue de la  galerie q u ’il voulait for
m er. Ces travaux, qui l ’occupèrent p lusieurs années, ne furent 
pas inutiles : Lenbach y apprit à fond et fit siennes la technique 
et Ja couleur des vieux m aîtres, qu ’il fit ensuite passer dans ses 
p ropres tableaux.

Fixé à Munich en 1870, il y fonda un atelier et com mença cette 
longue suite de portraits qui l ’ont rendu  célèbre. Toutes les no ta
bilités d ’Allem agne et beaucoup d ’illustrations étrangères ont posé 
devant lui. Il a pein t Bismarck, en une quantité de toiles qui 
com ptent parm i ses m eilleures, le comte A ndrassy, le chancelier 
de Hohenlohe, le chanoine D œllinger, le  pape Léon XIII, Guil
laum e Ier, François-Joseph, le roi de Saxe, Moltke, W agner, 
G ladstone, la reine M arguerite d ’Italie, le m inistre italien Min
ghetti, la  com édienne Eleonora Duse, etc ., etc. La p lupart de ces 
portraits appartiennent aux m usées de Munich, de Berlin, de 
H am bourg, de Leipzig, de Bruxelles.

Lenbach laisse peu de figures de fem m es où il y  ait de la grâce 
e t de la souplesse. Par contre, il atteignait le  plus souvent, dans 
l ’im age m asculine, à une intensité de caractère, d ’expression et 
de vie tou t à fait ex traord inaire . On peut contester sa facture 
laborieuse, sa couleur conventionnelle et m onotone; mais on ne 
peut lui dénier le m érite d ’avoir été l ’un  des portraitistes les plus 
vigoureux et les plus pénétrants qu ’ait connus l ’Allemagne 
au XIXe siècle.

l 'A r t  moderne lu i a consacré une étude (voir no tre  num éro du 
16 avril 1899).

P E T IT E  C H R O N IQ U E
Hier sam edi, 21 m ai, s’est ouvert au Musée m oderne le cin

quièm e Salon annuel de la Société nationale des A quarellistes et 
pastellistes.

Le tirage des œ uvres, pour la clôture de l ’exercice 1903-1904,

de l’Union des am is de l ’a rt belge a donné les résu lta ts suivants : 
Têle de moine, de Van Hove (n° 143); Intérieur, de J. Potvin 
(n° 100); L ’Archiviste, de Van den Bussche (n° 31); L a  S u r 
prise, de Van der Meulen (n° 107) ; Paysage, de Van Hove (n° 229); 
Paysage, dessin de V anderstraeten (n °6 7 ); W alkyrie, m arbre 
de Matton (n° 166).

A ujourd’hui dim anche 22 mai, à l ’Eglise Saint-Boniface à 
Ixelles, à 10 heures du  m atin : Messe solennelle, P ropre du jou r 
en p lain-chant; après l ’Épitre, A llélu ia  et verset de l ’édition des 
bénédictins. V ini Sancte Spiritus, séquence.

Au salut de 4 heures (avec le concours de l ’Association des 
chanteurs de Saint-Boniface) : Prélude  en m i bémol m ajeur, pour 
orgue (J.-S. Bach); A llélu ia , à cinq voix (Grazio Vechi); A ve  
Verum , à deux et trois voix (J. de P rès); Adagio, pour orgue 

(J.-S. Bach); A v e  M aria , à  quatre voix d ’hom m es (T.-L. da 
Vittoria); Kleines Harmonisches Labyrinth, pour orgue (J.-S . 
Bach) ; Laudate cœli, à cinq voix (Grazio Benevoli); Tantum  ergo 
en p lein chant; Fugue  en sol m ineur pour orgue (J.-S. Bach). 
Organiste : M. Auguste De Boeck.

Mercredi prochain 23 mai. à 8 heures du soir, dans le préau 
de l ’école de m usique et de déclam ation d ’Ixelles, 53, rue d ’Or
léans, conférence par M. Dum ont-W ilden. Sujet : L a  Poésie sen
timentale au XVIIIe siècle. Partie m usicale : Duo du Devin de 
village de J .-J . R ousseu; chansons et b erg ere tte s  d u  XVIIIe siècle. 
Partie de déclam ation : Poesies de Millevoye, A ndré Chénier.

MM. Thom son, De Greef et Jacob, professeurs, avec le concours 
de la classe d ’orchestre, donneront dim anche prochain 29 m ai, à 
3 heures de relevée, dans la salle des concerts du  Conservatoire, 
un  coneert dont le m ontant doit aider au  soulagem ent d ’une 
infortune b rusquem ent créée par la d isparition  inopinée d ’u n  de 
leurs cam arades, m oniteur distingué.

Pour les places, s ’adresser à  M. V. Hoogstoel, au Conserva
to ires, 3 0 a , rue de la Régence.

La com m une de Saint-Gilles vient de charger le  pein tre  verrier 
Ch. Baes de l ’exécution des v itraux pour le g rand  escalier 
d’honneur de son nouvel hôtel com m unal.

M. Victor Vreuls, le lauréat du  prix de 1,000 francs décerné 
annuellem ent par Eugène Ysaye à l ’au teur de la m eilleure sym 
phonie, vient de term iner une Rhapsodie pour orchestre qui sera 
exécutée dans le  courant de la saison prochaine.

Une exposition d ’ensem ble des œ uvres de M. (1). Degouve de 
N uncques vient de s 'ouvrir à Francfort. Elle sera ensuite tran s
portée dans diverses villes d ’Allemagne.

L’État français a eu la m ain heureuse dans les acquisitions 
q u ’il vient de faire pour le Luxem bourg, sous l ’insp iration  de 
son nouveau directeur des Beaux-Arts, M. Henry Marcel, aux 
Salons de pein ture. Signalons notam m ent une fort beLLe toile du 
pein tre canadien Morrice, L e  Quai des G rands-A ugustins, un 
tableau de Ch. Couder, un  paysage espagnol de R usinol, u n  In té 
rieur de Le S idaner, la Vanne de Dauchez, u n e  Vue de la Seine 
p ar Ullmann, un  Intérieur  de W alter Gay, etc.

Le Dégel, exposé au Salon de Paris par M. Baertsoen, vient 
d ’être acheté égalem ent par l ’Etat français pour le Luxembourg.

Le Cercle « Piano et Archets » de Liège (MM. Jaspar, Maris, 
Bauwens, Foidart et Jacobs) donnera, m ercredi prochain 25 mai, 
à 8 h. 1/2, en la salle de l ’Em ulation, son neuvièm e concert 
historique avec le  concours de Mlle David, cantatrice. Au pro
gram m e : 1° Sonate en  ré pour piano et violoncelle (Bach); 2° a) 
Corne raggio di sol (Caldara); b) Loin de toi (Mozart); 3° Quatuor 
en  ré m ineur (Cherubini) ; 4° a) Sebben crudele (Caldara); b) Idylle  
(Haydn) ; 5° Quatuor avec piano en  m i bémol (Mozart).

Le comité exécutif de l ’Exposition de Liège autorise depuis 
quelque tem ps le public, m oyennant u n  ticket de fr. 0-20, ou 
la présentation d ’une carte d ’abonnem ent, à visiter les chantiers 
de l ’exposition le dim anche et les jo u rs  de fête. Il est aisé dès
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lors de se rendre compte des travaux énormes qu’il a fallu réaliser.
Il a été nécessaire, tout d’abord, de creuser à l ’Ourthe un nou

veau lit ; d’autre part, on a dû édifier une dizaine de ponts, tant 
sur la rectification de l’Ourthe que sur la Meuse. Ces ponts et 
passerelles ont ensemble une longueur de 633m,49 et un poids 
total de 6,725,000 kilogs.

La surface de l’exposition aux Vennes seulement, et non com
pris le fleuve et les rivières, est de 66 hectares. Les halles cou
vriront 72,480 mètres carrés ; leur périmètre est de 1,800 mètres 
et le poids des parties métalliques sera de 4,475,000 kilogs.

On a calculé que toutes les parties métalliques des halles mises 
bout à bout auraient une longueur de 3,961 kilomètres, soit la 
quarantième partie de la circonférence de la terre, ou quarante 
fois la distance de Liège à Bruxelles.

La galerie des machines couvrira 17,000 mètres carrés et sera 
desservie par sept grues ou ponts roulants dont quatre de 
30 tonnes; la force disponible est de 4,500 chevaux; il y aura 
quatre cheminées, dont une de 40 mètres et une autre de 
35 mètres.

Le superbe palais des beaux-arts du Parc de la Boverie surgit 
entre les grands arbres ; bientôt on verra de même le Palais des 
Fêtes, le Pavillon de la ville de Liège, le Palais de l’Art ancien etc. 
On ne tardera pas non plus à commencer les travaux d’édification 
de la façade monumentale due à M. l’architecte De Braye, 
d’Anvers.

Enfin, les travaux préparatoires d’organisation ont été poussés 
avec une extrême activité et l’on peut dès à présent affirmer que, 
le jour de l ’ouverture, ce n’est pas au milieu des plâtras et des 
déballages et qu’on inaugurera l ’Exposition

En quelques semaines les travaux ont avancé avec une rapidité

VILLÉGIATURE : H0UFFALIZE (Ardennes belges).

HOTEL DES POSTEs I  dü LUXEMBOURG
L e s  p erso n n es d és ireu ses  d’a lle r  se  rep o ser  au grand air 

n ’au ron t p as à re g re tter  d’avoir ch o isi c e t  en d ro it si p itto 
resq u e e t  dont le s  s ite s  so n t in co m p a ra b lem en t v a r ié s .

P ension  depuis 6  francs par jour.
Les personnes atteintes de maladies de poitrine ou des voies 

respiratoires ne sont pas reçues à J’H o t e l  d e s  P o s t e s .

surprenante; là où il y a deux mois il n’y avait encore que 
fossés et remblais, s’élèvent actuellement de vastes halls destinés 
à la galerie des machines et à une bonne partie des sections 
étrangères.

Ces halls sont sur le point d’être achevés, et on pourra commen
cer alors ceux qui, vers l’aval, devront abriter le reste des sections 
étrangères et l’importante section belge. Cela se fera en juin 
prochain, et à cette occasion on parle d’une nouvelle visite du 
prince. Albert et de la princesse Elisabeth, qui viendraient assister 
à la cérémonie du rivage du premier boulon.

On nous écrit de Paris :
Mme Roger, l’excellent professeur de chant en qui la musique 

moderne a toujours trouvé un précieux appui, a consacré sa 
séance annuelle à l’œuvre d’Ernest Chausson, dont elle a fait 
entendre lundi dernier le Quatuor pour piano et archets, le Chœur funèbre, le chœur d'Hélène, la Chanson perpétuelle avec 
accompagnement de quatuor, des fragments de la Légende de Sainte-Cécile, des pièces d’orgue extraites des Vêpres d’une Vierge et un choix de mélodies.

Les ensembles, dirigés par M. Pierre de Bréville, ont été 
remarquables d’ensemble et d’homogénéité, et les solistes du 
chant, parmi lesquelles Mme Ch. Coppier, Mlles Pichon, Fay et de 
Sainte-Croix, ont partagé avec les instrumentistes Ricardo Vinès, 
Mmes Chaillet-Vormèse, G. Ziegler, MM. Vieux et Locb, les applau
dissements de l’auditoire.

Une autre séance consacrée à Ernest Chausson aura lieu le 
31 mai chez Mme Payen, qui fera exécuter les scènes principales 
du Roi Arthus sous la direction de M. Marcel Labey, avec 
Mlle Blanche Selva au piano.
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L'ART M ODERNE
R E V U E  C R I T I Q U E  H E B D O M A D A I R E

B U R E A U X  : R U E  D E  L ’IN D U S T R IE , 3 2 , B R U X E L L E S  
ABON N EM EN T : B E LG IQ U E , 10 F R AN C S L ’A N ; U N ION  PO STA LE, 13 F R AN C S. —  LE N U M ÉRO, 25 CENTIM ES

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à  l'e ssa i, p en d a n t un  
m ois, a u x  p erso n n es q u i n ou s en fon t la  dem ande ou 
q u i n ou s so n t in d iq u ées  p a r  nos ab on n és.

L es  d em an d es d’ab onnem en t e t  de n u m éros à  l ’e s s a i  
d o iv en t ê tr e  a d r e ssé e s  à  l ’a d m in is tra tio n  g é n éra le , ru e  
de l ’In d u str ie , 3 2 , B ru x e lle s .

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à  l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on n e d és ire  p a s  s ’y  ab on n er.

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en  v e n te , à, P a r is ,  à  la  l ib r a i
r ie  H . F lo u ry , 1 , b o u le v a r d  d es  C ap u cin es.

S O M M A I R E
L ’Hum our dans l a  musique (suite et fin) (O c t a v e  Maus). —  Trois 

Poètes (G e o r g e s  R e n c y ) . —  Le Félibrige. —  La Musique à  Paris. 
Concert de la Société nationale (M .-D. C .). —  Au Cercle artis
tique. Exposition Eugène Verdyen. (G . C.). — Petite Chronique.

L’Humour dans la musique(1).
M a is c e  n ’e s t  p a s  u n iq u e m e n t, j e  v o u s  l ’a i d it , d a n s  

l e s  œ u v r e s  ly r iq u e s  q u e r i t  o u  so u r it  la  m u siq u e . D es  
p iè c e s  sy m p h o n iq u e s  c h a r m a n te s , t e l le s  q u e le  Thyl 
Eulenspiegel d e  R ic h a r d  S tr a u s , le  Carnaval à Paris 
d e S v e n d se n , Y Apprenti sorcier  d e  P a u l D u k a s , la  
Fantaisie sur un thème wallon  d e  T h é o  Y s a y e  o n t

(1) Suite et fin. V oir notre dernier numéro.

e n  e l le s  u n e  g a îté  m a lic ie u se  q u i n ’e x c lu t  n i la  d is t in c 
t io n  n i le  c a r a c tè r e  e s s e n t ie l le m e n t  m u s ic a l L e  g r a v e  
F é lix  W e in g a r tn e r  lu i-m ê m e , e n  é c r iv a n t  H ilaria , 
d a ig n a  so u r ir e . D a n s  Españ a, d a n s  Joyeuse Marche, 
d a n s sa  Bourrée fantasque, so n  Menuet pompeux, 
se s  lie d e r  « z o o lo g iq u e s  » e t a u tr e s , l ’in sp ir a t io n  a r is 
to p h a n e sq u e  d e C h a b r ier  n ’a - t - e l le  p a s  su  c o n c il ie r  a v ec  
u n e  b o u ffo n n er ie  in te n se  le  c u lte  d e l ’a r t  e t  le  so u c i de  
l ’é c r itu r e ?  “ D a n s  c e s  fa n ta is ie s , » a  d it  M . A lfred  B r u 
n e a u , « M . C h ab rier  e x p r im e  u n e  p e r so n n a lité  tr è s  
s in g u liè r e , tr è s  u n iq u e . A u m ilie u  d e s  fo l ie s  le s  p lu s  
o u tr a n c iè r e s , du s a n s -g è n e  le  p lu s  e x tr a v a g a n t , i l  r e s te  
a r t is te  au  v r a i se n s  du m o t  a u ss i b ien  p a r  l ’im p ré v u  d es  
id ées  q u e p a r  le s  é b lo u is sa n te s  c o u le u r s  de so n  in s tr u 
m e n ta tio n  (1 ) . »

F e u il le t e z  le s  œ u v r e s  d e s  m a îtr e s . V o u s  y  tr o u v e r e z , 
e n  m a in t  e n d r o it , u n e  in te n t io n  s p ir itu e lle ,  un  tr a it  
sa t ir iq u e , u n e  p e n sé e  j o y e u s e .  S c h u m a n n  p r é te n d a it  
r e c o n n a îtr e  d a n s q u e lq u e s  u n s  d e s  Moments musicaux  
de S c h u b e r t le s  m é m o ir e s  d es ta i l le u r s  q u ’i l  n ’é ta it  p as  
e n  m e su r e  d e r é g le r . C’e s t  lu i a u ss i qu i r e le v a , d a n s  le s  
sy m p h o n ie s  d e B e e th o v e n , to u te  u n e  sé r ie  d ’effe ts  in te n 
t io n n e lle m e n t  c o m iq u e s , le s  t im b a le s  a c c o r d é e s  à  
l ’o c ta v e  d a n s le  scherzo  d e  la  sy m p h o n ie  en  ré m i
neur,  l e  p a s s a g e  d e s  c o r s  d a n s  c e lu i de la  sy m p h o n ie  
en  la (d o n t  il  d é c la r e  le  fin a l le suprême de ce que la 
musique instrumentale peut présenter en fa it 
d’humour). I l  c ite  e n c o r e  la  fig u re  in te r r o g a t iv e  d es  
c o n tr e b a s s e s  d a n s la  sy m p h o n ie  e n  ut mineur,  c e l le

(1) La Revue indépendante, t. XII (1889). p. 496.
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de l'adagio de la symphonie en si bémol m a
jeur, etc., etc. (1).

Dans cet ordre d’idées, la Symphonie burlesque de 
Haydn vient immédiatement à l’esprit avec sa corré
lative dans la musique moderne, — le Carnaval des 
anim aux  de M. Camille Saint-Saëns.

C’est encore, dans le Songe d ’une nuit d’été de 
Mendelssohn, le braiment de l’âne, d’un effet si drôle; 
dans le Camp de Wallenstein, l ’entrée fuguée des 
quatre bassons par quoi s’évoque de façon bouffonne le 
sermon du capucin. Ici la sonorité des instruments con
tribue avec la phrase elle-même à identifier l’effet 
comique. Vincent d’Indy est, d’ailleurs, de tous les 
musiciens, celui dont le sens humoristique est le plus 
aiguisé. J ’en pourrais fournir la preuve en citant 
maints passages de l'Étranger et de Fervaal, de sa 
Symphonie cévenole et de sa musique de chambre, si 
je ne craignais de trop allonger cette brève étude.

Une seule note, le fa  diêze que profère, sur un accord 
de mi bémol mineur, puis sur celui de fa  naturel, la 
trompe du Veilleur dans les Maîtres suffît à déterminer 
une impression, comique.

Celle-ci résulte aussi d’un contraste do thèmes, du 
passage d’un mode à l’autre, de l’emploi d’une tonalité 
inattendue, éloignée de la précédente, de la volubilité 
du débit, source abondante de comique dans l 'opéra 
buffa  italien. La sérénade de Don Juan, dont l’accom
pagnement moqueur raille les déclarations passionnées 
de l’amant sceptique et frivole, la réplique ironique de 
l’orchestre .aux supplications de Judas dans la Passion 
de Bach : « Rendez-moi Jésus mon doux maître », la 
transformation du Dies irœ  en un thème ricanant et 
frondeur dans la Symphonie fantastique  de Berlioz, 
la parodie dont le même compositeur accompagne, dans 
la Damnation de Faust, l ’enterrement d’un rat: autant 
d’exemples d’humour musical; Ceux-ci foisonnent dans 
l'Anneau du Nibelung. Mais la rage comique d’Albé
rich, les récriminations pleurardes1 de Mime, les sarcas
mes de Wotan vous sont tro p ! familiers pour qu’il soit 
utile que j ’en évoque ici le souvenir.

Il fau t, rappeler aussi, parmi les plaisanteries musi-  
cales, l’imitation (volontaire, bien entendu !) du style  
d’autrui, le portrait, la citation textuelle. La musique 
peut, tout comme les arts graphiques, reproduire une 
physionomie, faire vivre un personnage. Évidemment 
moins précise que la langue des mots, la langue phoné
tique n’en est pas moins clairement expressive pour ceux 
qui en possèdent la clef.

Schumann, dans son Carnaval, se plaît à peindre, 
dans une atmosphère de gaîté tourbillonnante, Pierrot, 
Colombine, Arlequin ; puis il évoque le souvenir de

(1) É c r i t s  sur la musique et les musiciens. Traduction H. d e  
C u r z o n ,  p .  181, Paris, Fischbacher, 1898

Chopin et d e  Paganini. Ces pages délicieuses sont, vous 
le savez, construites sur quatre notes : la, m i bémol, 
do, si, dont les appellations germaniques A, ES, C, H 
forment le nom d’une petite ville de Bohême dans 
laquelle vivait une amie du compositeur.

L’idée de former un thème au moyen des degrés de la 
gamme dont la réunion constitue un mot, un nom pro
pre, a séduit plus d’un compositeur, et Jean-Sébastien 
Bach tout le premier. Les musiciens russes se sont par
ticulièrement servis, pour cet usage, des lettres formant 
le nom de Bélaïeff, leur éditeur.

La citation peut être, au même titre, rangée parmi les 
malices des, musiciens. W agner cite dans les M aîtres- 
Chanteurs la phrase initiale du prélude de Tristan 
pour souligner l’observation mélancolique de Sachs : 
« De Tristan et d’Isolde je connais l’aventure.... » — 
Une forêt de hêtres et de pins estompée par le brouil
lard rappelle à Vincent d’Indy les sites romantiques 
chers à Weber : et sa plume trace dans le Poème des 
Montagnes le dessin mélodique de la valse du F rei
schutz. La sérénade de Don Juan  apparaît — pour
quoi? nul n’a pénétré le mystère de cette inspiration 
bouffonne — dans la Ballade des gros dindons d'Emma
nuel Chabrier. Une spirituelle composition pour piano, 
demeurée inédite, de Pierre de Bréville, crayonne fine
ment, en traits sûrs, quelques Portraits de musiciens, 
Le thème du Tarnhelm  précède chacun d’eux. Comme 
Siegfried sur la Roche ardente, M. de Bréville coiffe le 
heaume pour déguiser sa personnalité : et c’est, tour à 
tour, la candeur séraphique de César Franck, l’élégance 
voluptueuse de Gabriel Fauré, l ’impétueux brio de Vin
cent d’Indy qui colore et anime cette divertissante pa
rodie.

On sait que M. de Bréville excelle à composer sur 
des chansons populaires de petits joyaux d’une ciselure 
impeccable. Là encore, l’humour rehausse l’inspiration 
personnelle, et le Furet, les Lauriers sont coupés ou 
la Tour, prends garde! dont l’ingénuité a  bercé 
notre enfance prennent dans cette version nouvelle une 
grâce piquante et un précieux intérêt.

Charles Bordes s’est servi de thèmes connus] dans 
l’accompagnement de dèux mélodiës délicieuses : Dan
sons la gigue et Sur un vieil air. Dans ses Petites 
fées,il reproduit inopinément, pour exprimer le charme 
mystérieux de la forêt, une phrase, de la Viviane 
d’Ernest Chausson.

Chez M. Jaques-Dalcroze, que l’ouverture de Sancho 
et plusieurs autres pages symphoniques de valeur ont 
mis en lumière, l’instinct comique se traduit, parfois, 
en bouffonneries désopilantes, La satire y frise la Carl
cature, bien qu’elle demeure essentiellement musicale. 
Les épîtres comiques de M. Jaques-Dalcroze ne sont 
d’ailleurs pas destinées à la publicité. L’intimité de la 
réunion d’aujourd'hui m’autorise seule à vous faire
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entendre celle qu’il adressa naguère à M. Gauthier - 
Villars en lui expédiant le recueil des ses Chansons 
romandes. C’est un exemple de lied macaronique, de 
farce musicale qui, logiquement, devait trouver sa 
place dans le cadre de cette étude.

Mais j ’en ai dit assez, je pense, pour attirer votre at
tention sur les aspects multiples de la gaîté musicale et 
vous faire éprouver quelque agrément à en écouter les 
expressions (1).

Je n’ai pas la prétention de vous avoir rien révélé de 
neuf, sachant fort bien que, s’il veut plaire, un confé
rencier ne doit enseigner à l’auditeur que ce qu’il con
naît parfaitement. Je n’ai, en vous parlant, qu’un 
espoir : c’est de vous voir, quand vous entendrez de la 
musique joyeuse, n’avoir crainte, par suite de quelque 
respect humain ou de malentendu sur la mission de la 
musique, de rire et de vous divertir.

Octave Ma us

TROIS P O È T E S  (2).

Trois poètes —  tro is grands poètes belges —  viennent de 
publier presque en même tem ps des poèmes où ils apparaissent 
tous trois au som m et de leur talent. Si l’on n ’était pas talonné par 
la nécessité de parler de tou t le m onde, en  cette féconde fin de 
saison littéraire, ce serait le m om ent d ’étudier en détail ces per
sonnalités si différentes, si opposées, si contradictoires, encore 
que deux d ’en tre elles s’apparentent par leur technique —  il s’agit 
de MM. Van Lerberghe et Verhaeren, tous deux verslibristes — 
et deux par leur inspiration —  il s ’agit de MM. Van Lerberghe et 
Séverin.

Il y a pourtant d ’intéressants rapprochem ents à faire. Pour ne 
considérer que leur m ode d ’expression, on pourrait exam iner, 
par exem ple, si Em ile V erhaeren, producteur fécond, ne le cède 
pas, quant à la forme, à Charles Van Lerberghe qui n ’a donné que 
deux volum es. Et ceci est incontestable. Tandis que, chez Verhae
ren , on relève çà et là, m algré la m aîtrise absolue de l'au teu r, 
des vers faux, des im propriétés de term es, des négligences et des 
brutalités fâcheuses, Van Lerberghe donne une im pression de 
perfection totale : s o n  rythme m ouvant, sinueux, palpitant comme 
un  sein de femme, comme la surface de la m er, su it la pensée, 
s ’y m odèle et fait corps indissolublem ent avec elle. Pas un

(1) Les exemples de musique ancienne et moderne interprétés à la 
suite de cette conférence furent : l’air de Polyphème (Acis et Gala
thée), de Haendel, des fragments du Jugement de Midas et du 
Tableau parlant, de Grétry ; les épisodes hum oristiques du Carnaval 
de Schumann ; l'Epitre à W illy, de Jaques-Dalcroze; la Pastorale 
des cochons roses, la Villanelle des petits canards et Joyeuse marche 
d’Emmanuel Chabrier, exécutés par Mmes Eva Simony et Jeanne 
W eyrich, MM. Stéphane Auslin, Emile Bosquet et Octave Maus.

(2 ) E m il e  V e r h a e r e n , Toute la Flandre. Les Tendresses pre
mières. A Bruxelles, chez Edmond Deman ; C h a r l e s  V a n  L e r b e r g h e ,
La Chanson d’Ève. Paris, au Mercure de France; F e r n a n d  S é v e 
r i n , La Solitude heureuse, Bruxelles, édition de l’Association des
écrivains Belges, Dechenne & C ie.

instant il n ’y a désaccord. Et cette lecture est agréable comme 
l ’audition d ’une belle m élodie. D’au tre part, les mots chez Van 
Lerberghe ont par eux-m êm es un charme indéfinissable qui vient 
peut-être de leur extrêm e sûreté d ’adaptation. Et l’on sent que, 
sous ce grand poète, il y a un  philologue et un  savant.

On pourrait aussi com parer MM. Van Lerberghe et Séverin, 
tous deux poètes de rêve, vivant loin de la vie réelle où se plaît 
Emile Verhaeren, tous deux poètes d ’abstractions, d ’entrevisions 
béatifiques et d ’extases. Lequel des deux arrive à donner de 
son rêve l ’expression la plus nette, la plus im pressionnante? Et 
si c’est Charles Van Lerberghe — comme nous le croyons —  n ’en 
serait-ce pas lev e rs  libre la cause indirecte? Alors que so n  ém ule, 
m algré son prodigieux talent de versificateur, traîne derrière soi 
le poids lourd  de ses alexandrins, l ’au tre est em porté par son 
vers léger, souple et rapide comme u n  coup d ’aile : et déjà il a 
fait le tour du ciel quand le prem ier quitte à peine la terre.

***
Mais relisons séparém ent leurs poèmes.
Depuis q u ’Emile Verhaeren habite la France, il dispose du 

recul nécessaire pour juger sa propre vie et son pays d ’enfance. 
Le phénom ène ordinaire se manifeste : il s ’éprend  pour son passé 
d ’un am our attendri qui nous vaut, aujourd’hui, ses Tendresses 
premières.

On a rangé, on range encore V erhaeren parm i les sym bolistes. 
Il est perm is de se dem ander pourquoi, quand on constate 
l ’absolue clarté, la naïveté même de ce q u ’il chante. Il est certain 
que tous les poèmes de son dern ier volum e seraient com pris par 
le plus hum ble des ouvriers. Il y célèbre d ’abord  une amie de 
son enfance, m orte à l ’âge des jeux ; puis il note des im pressions 
som bres ou joyeuses que le souvenir réveille en  ses moelles : les 
pas q u ’il entendait le soir, derrière les volets ferm és de sa dem eure, 
les fruits rangés sur les planches dans la cham bre à provisions, une 
convalescence délicieuse, le Comte de la m i-carêm e apportant des 
bonbons ou des verges, ses visites au vieux grenier d ’où l ’on 
découvre tout le pays, celles à l ’horloger du village, bonhom m e 
hallucinant, avec ses histoires de l’autre m onde. Et puis, c’est son 
jard in , c’est Pâques en Flandre, c ’est son village natal, c’est la 
prem ière envolée vers l'aven ture, le bain dans la rivière, sa puberté 
naissante, ses prem iers désirs, ses prem ières beuveries. C’e s t  enfin 
l ’initiation à l ’am our, en tre  les bras de l ’étrangère, parm i le grain 
roux des granges et l ’odeur chaude de l ’été. Tout cela a un par
fum  exquis de sincérité et de confession. Le lyrism e arden t du 
poète s ’est calm é. Il se raconte avec des m ots ém us, des images 
naïves, des larm es dans les yeux. A part les imperfections dont 
nous parlions plus haut et qui sont la rançon fatale de son talent, 
jam ais Verhaeren n ’a été plus grand  que dans ses m odestes 
poèmes de piété patriale. Son vers part d ’un  je t et se déroule 
plein, robuste, sans un  trou , sans une cheville. La succession des 
rythm es est toujours évocatrice et significative. Et il faut ranger 
des pièces comme L es F ru its  et M on Village parm i les poèmes 
les plus définitifs du poète et de la poésie.

***
Fernand  Séverin est u n  erm ite au m ilieu du m onde. Il s ’isole 

de son m ilieu et se crée un  pays de rêve où il vit heureux. Quand 
il descend en lui-m êm e, ce n ’est pas pour y éveiller la sensation 
des choses extérieures, c’est pour s’y chercher soi-même. Et 
comme son âme, étant une âm e, parle tout bas, il fuit le bruit du
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m onde qui l ’empêche de l ’en tendre . Qu’entend-il, une fois retiré 
dans son songe? Une voix s ’élève en  lui, im personnelle et variable : 
tantô t une am ante qui se plaint, une au tre qui s’offre, tantô t quel
que héroïne de tragédie qui s’adresse à un  invisible et inconnu 
héros. Le poète lui-m êm e intervient pour chanter la mélancolie 
d ’un  palais abandonné ou la douceur d ’un  voyage vers des îles en 
fleur. Soudain c’est un  héros blessé qui s’arrache aux soins trop 
tendres dont il est l ’objet et qui repart vers son rêve. Les souve
n irs de l’Italie et de l ’antiquité classique anim ent cà et là quelque 
court poèm e de leur charm e évocatoire. Puis c’est la plainte d ’une 
âme égarée qui revient peu à peu aux croyances de l ’enfance. Le 
pays natal, un  portrait de sa m ère, des im pressions d ’ém erveil
lem ent, des apostrophes à des personnages de songe occupent les 
dernières pages du volum e. Et, m algré la discrétion farouche 
qui ne perm et pas au poète de rien dévoiler de lui-même, on devine 
la ligne de sa vie et la crise de son âme sous les form es objectives 
dont il recouvre sa pensée.

Fernand Séverin est u n  tendre et un  doux, u n  sensible aussi, 
que la vie a froissé souvent par son réalism e et par son in jus
tice. Il a le légitim e orgueil de soi-même et ne pardonne pas au 
m onde de le traite r avec indifférence. Longtem ps il fut un  révolté, 
mais un  révolté silencieux, qui ne tém oigne de sa colère m uette 
qu ’en s’écartant de la vie. A ujourd’hui on le retrouve apaisé, 
revenu aux ém otions de l ’enfance et, peut-être, à celles de l ’am our. 
Sa poésie, toujours digne et hautaine, s’exprim e en vers fluides et 
m usicaux dont lui seul a le secret. Ce n ’est pas u n  acte de com
plaisance que d ’écrire q u ’à l ’heure actuelle, il n ’y a pas, en  France 
et en Belgique, un  poète qui écrive de plus beaux vers que F er
nand  Séverin. Il est perm is de préférer à sa prosodie celle, plus 
lib re, plus chantante encore, d ’u n  Van Lerberghe. Mais il fau t dé
clarer hautem ent que par son inspiration  d ’une noblesse souve
raine, par le charm e classique de son érudition , par la mélodie 
adorable de son vers, Fernand  Séverin se rapproche aussi près 
que possible, avec plus de clarté dans l ’idée, du Mallarmé d 'H é 
rodiade e t de l ’A près-m idi d’un faune.

***
Charles Van L erberghe, c’est plus qu ’un poète : c’est la poésie 

toute pure . Ce garçon tim ide aux m oustaches d ’officier, avec son 
pince-nez aux verres fumés e t son allure anglo-saxonne, a un  
cœ ur candide et frais com me celui d ’un petit enfant. Dans la  vie, 
c 'est un  scrupuleux, un  consciencieux et u n  faible. Malgré sa 
science réelle et ses grades académ iques, m algré ses voyages pen 
dant lesquels il a parfaitem ent tou t vu et tout observé, il n ’est 
pas arrivé à la situation officielle à laquelle il avait droit. La 
cause? Son horreur instinctive pour la courtisanerie, son absolue 
honnêteté, l ’im possibilité m atérielle où il se trouve d ’affecter ou 
m êm e de se laisser supposer des idées ou des convictions qu ’il 
n ’a pas, et enfin ses scrupules exagérés qui lui persuadent q u ’il 
est indigne de tout poste q u ’on voudrait lui confier. Tant m ieux, 
d ’ailleurs, puisque cela lui perm et de dem eurer poète, un ique
m ent.

Qu’est-ce que c’est que la Chanson d’Êve?  C’est le poème du 
panthéism e. Cette Eve qui chante, c’est l ’hum anité considérée 
dans toute âme et évoluant à travers l ’espace et le tem ps. Êve 
s’éveille au Paradis et d ’abord , dans l ’ém erveillem ent où la 
plonge la vue du m onde, elle n ’a pas mêm e conscience de son 
être physique. Son esprit n ’est que trouble et confusion. Elle vit 
dans une extase et dans u n  perpétuel ravissem ent. Peu à peu,

grâce à l ’am our, elle arrive à l ’intelligence. Quand elle en  est là, 
la tentation  l ’assiège. Mangera-t-elle le fru it de l ’arb re  de la 
science? Elle le m angera et, aussitôt, détru isant en elle l ’idée de 
Dieu, elle se sentira libre, sœ ur des choses et de tous les êtres, 
expression éphém ère de la  vie. Elle arrive ainsi à la conscience, 
pu is, comme tou t être dont l ’évolution s’achève, elle aspire à se 
d issoudre et à ren tre r  dans le  grand  Tout. Son âme « retourne 
en un  sourire à l’univers q u ’elle a chanté ».

Telle est, à m on sens, l ’idée philosophique du poème. Elle 
n ’apparaît pas à prem ière lecture, parce qu ’elle n ’est dans 
l ’œ uvre que comm e substance, transform ée et travaillée par l ’a r 
tiste . Le livre se présente sous la form e d ’une foule de petites 
pièces détachées, en  u n  désordre apparent, où Éve chante succes
sivem ent sa joie prem ière, ses découvertes, ses inquiétudes, son 
triom phe et son crépuscule. Le lecteur rapide les dégustera avec 
p laisir, sans s ’efforcer de les re lier en tre  elles, sans jou ir de leurs 
rapports un  peu m ystérieux et des beautés que leu r rapproche
m ent fait soudain surgir. Le lecteur averti saura que, sous le 
sens prem ier des m ots, il en  est u n  au tre  ; que sous la prem ière 
im pression en som m eille une au tre  p lus savoureuse et p lus p ro 
fonde. Car Van Lerberghe n ’est pas de ces poètes qui se livrent 
d ’un bloc et qu ’on com prend tout à fait dès la prem ière entrevue. 
Il passe beaucoup de tem ps à com poser ses petits poèm es, mais 
aussi il y  m et tou t ce q u ’il peut y m ettre, et ils sont à la fois 
b ourrés d ’idées et de beautés. S’il tom be parfois, en apparence, 
dans l’obscurité, c’est q u ’il exige de nous que nous suivions à  la 
fois les deux sens de ses phrases : le sens littéral et le sens h e r
m étique. Par là il ren tre  dans la fam ille des m ystiques. A sa 
façon, Van Lerberghe est u n  poète m ystique, ce qui ne veut pas 
d ire poète religieux. La m ystique consiste à apercevoir et à tra 
du ire les rapports m ystérieux qu’ont les choses en tre  elles. La 
Chanson d’E ve, d ’un  bout à  l ’au tre , n ’est pleine que de ces affi
n ités cachées. Eve —  l ’hum anité —  se prolonge en  toutes choses. 
Pétrie de la substance universelle, elle proclam e sans cesse son 
identité avec tous les phénom ènes de la  nature.

Mais que tou t ce qu ’on peut dire de ce livre est m aladroit et im puis
sant, et comme les m ots sont grossiers et lourds, et comme nos 
com m entaires détru isent le charm e d ’une œ uvre aussi im pondé
rab le, aussi indéfinissable, aussi inexprim able ! Est-ce qu’on peut 
exprim er la lum ière, le ciel p u r, u n  champ de fleurs, une forêt 
chantante ? Peut-on expliquer l ’âm e d ’un  poète ingénu qui voit 
partout des anges et des sirènes, dont l ’im agination est parée à la 
fois des grâces du paganism e et des fêtes chrétiennes? La critique 
littéraire n ’a rien  à faire dans un  tel poèm e, sem blable à u n  ja r
din  m erveilleux où l ’on so rt d ’un  ravissem ent pour en trer dans 
u n e  extase. Ivre de volupté, elle oublie sa m ission. Et bercée 
ineffablem ent par ces rythm es, les plus beaux peut-être qui ja illi
ren t jam ais des lèvres d ’un  hom m e, elle salue en ce livre u n  des 
chefs-d’œ uvre de l ’esprit hum ain et en  Charles Van Lerberghe un 
m aître de la poésie française.

Georges Rency

L E  F É L IB R IG E
On vient de célébrer à  Font-Ségugne le cinquantièm e anniver

saire de la fondation du Félibrige. D’où vient le nom de Félibre 
et depuis quand fut-il adopté par les poètes provençaux? Un de 
nos confrères nous éclaire à ce sujet :
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Le m ot félibre fu t adopté à  p artir  de l ’année 1854 par les pro
m oteurs de la renaissance linguistique e t littéraire du  Midi. Le 
21 m ai 1854, sept jeunes poètes, MM. Théodore A ubanel, Jean 
B runet, Anselm e Mathieu, Frédéric M istral, Joseph Roum anille, 
A lphonse Tavan et Paul Giéra, am phitryon, se réu n iren t au castel 
de Font-Ségugne, près Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse), pour 
concerter, dans un  banquet d ’am is, la restauration  de la  littéra
tu re  provençale. Au dessert, on posa les bases de cette palingé
nésie et on chercha u n  nom pour en désigner les adeptes. On le 
trouva dans une poésie légendaire que Mistral avait recueillie à 
Maillane, poésie qui se récite encore en  guise de prière dans cer
taines familles du peuple.

Le m ot félibre, acclam é par les sept convives, avait, dans d ’an 
tiques parchem ins, le sens de « bon vivant ».

De ce qu’il ne s’attachait aucune idée som bre à l ’œ uvre de ces 
poètes, dévots du soleil, il ne faudrait pas conclure que la  douleur 
ne les a jam ais m eurtris.

Comme ils allaient en  troupe gaie, tous les sept, les soirs 
d ’été, à Font-Ségugne, à leur côté chem inait une jo lie b ru n e , au 
te in t m at, dont les yeux rayonnaient d ’un  éclat saisissant : c’était 
la  sœ ur de Giéra. On la nom m ait Jenny. Elle écoutait, distraite, 
la  chanson profane de ses jeunes am is, et souriait aux couplets 
q u ’ils rim aient pour elle : nul n ’échappait à son charm e doux et 
m élancolique. Le plus épris était Aubanel. Il venait trop tard , la 
pieuse jouvencelle s ’était donnée :

Jésus crucifié sera mon seul époux,
J ’ai cueilli ma parure aux ronces du Calvaire...

Elle p rit le voile. La douleur d ’Aubanel fut im m ense. Elle s’ex
prim a dans ses chansons. Jenny , sœ ur de Mireille, devint, dans 
la Grenade entr'ouverte, Zéni.

Il n ’y avait pas u n  mois q u ’elle était au cloître, m orte au m onde, 
quand  fu t tenue, le 21 mai 1854, l ’assem blée de Font-Ségugne, 
qui vit se lever l ’aurore de la renaissance provençale. Aubanel 
consentit à y venir. Mais quand, la réunion  term inée, il revit la 
cham bre déserte où Jenny avait vécu, il se laissa aller à sa dou
leur et, su r les m urs, il traça, en vers im m ortels, l ’aveu de ses 
sanglots.

C’est ainsi que dans u n  flot de larm es vraies, cruelles et pures, 
voilà cinquante ans, le félibrige fut baptisé

L A  M U S IQ U E  A  PARIS

C o n c e r t  d e  l a  S o c ié té  N a t io n a le .
Parm i les diverses œ uvres exécutées au  très im portant concert 

d ’orchestre par lequel la  Société Nationale clôturait sa saison, p lu
sieurs fu ren t rem arquablem ent in téressantes et m ériteraient m ieux 
que le  com pte ren d u  forcém ent très bref q u ’on en  peut faire après 
cette seule au d itio n . Par exem ple, les Pèlerins d’E m m aüs  de 
M. Gustave Bret, (1) u n  oratorio dont la deuxièm e partie, qui seule 
figurait au  program m e, dénote n on  seulem ent un  a rt parfait dans 
la conduite des voix (j’ai particulièrem ent goûté u n  petit duo 
O doux Jésus, d ’écriture ingénieuse et neuve), mais aussi une 
sim plicité très grande, qui donne l ’im pression d ’être instinctive 
e t non  voulue ; qualité rare  assurém ent, et pour laquelle il faut 
g randem ent louer le com positeur. "

Quant aux trois m élodies de M. Maurice Ravel, Schéhérazade(l) 
(poèmes de Tristan Klingsor), je ne saurais d ire le plaisir que 
m ’en a causé l ’audition. La personnalité du  très exceptionnel 
artiste q u ’est l ’au teur s’y décèle tan t dans le choix des idées, tou
jours neuves et expressives, que dans l ’orchestration, délicate
m ent fouillée, pleine de couleur, et pourtant sobre. Dans la 
F lû te  enchantée, l ’instrum ent principal court en délicieuses a ra
besques sur un  fin lacis d ’orchestre, qui évoque à m erveille l ’im 
pression d ’une nuit chaude et peuplée de rêves.

La m usique de l 'Indifférent est plus concentrée, p lus expres
sive. A sie  est un tableau m usical d ’assez grande im portance 
m atérielle, infinim ent in téressant par la sobriété des m oyens mis 
en  œ uvre comme par l ’intensité des effets que le com positeur a 
su obtenir. Des scènes de féerie ou d ’angoisse, des paysages tu r
bulents ou paisibles sont évoqués successivem ent, passent et d is
paraissent, en  un  bercem ent p lein de variété. Et pourtan t l ’œ uvre 
n ’est n i incohérente ni complexe. La batterie est au grand 
com plet : il y a un  tam-tam, u n  célesta, un  glockenspiel, un  
tam bour et u n  tam bour de basque ; mais tous ces tim bres sont 
em ployés avec une discrétion, une habileté suprêm es. Ils vien
nent colorier la tram e sans lu i donner jam ais une allure vulgaire 
n i criarde. L’orchestre est doux, divers et séduisant, très original 
et, je le répète, les idées musicales ont toujours une valeur in tr in 
sèque.

M. Ravel, qui, outre Schéhérazade, nous a offert cette année le 
très beau Quatuor à cordes dont j ’ai récem m ent parlé, m e sem ble 
avoir conquis, parm i les com positeurs de sa génération, u n e  des 
toutes prem ières places, et être désorm ais en pleine possession de 
sa technique et de sa personnalité.

Le m anque de place m ’oblige à passer rapidem ent en revue les 
autres œ uvres exécutées à ce concert. Le Choral varié de M. Vin
cent d ’Indy est une œ uvre de noble tenue, vigoureuse et belle, 
que vous avez entendue à Bruxelles l ’hiver dern ier. L’auteur a 
tiré un  très adm irable parti île la sonorité du saxophone.

Le prélude de Résurrection  de M. Albert Roussel est également 
de belle m usique. Je n ’ai pas clairem ent vu (m algré la secou
rab le notice) en  quoi le d it prélude s ’apparentait à l ’œ uvre de 
Tolstoï, mais j ’en ai goûté le travail thém atique, l’orchestration 
vigoureuse et in téressante . Le prélude des A m a n ts  byzantins de 
M. W oolett, b ien  écrit, m ’a paru  m anquer quelque peu de vie et 
de passion. Quatre Intermèdes d ’orchestre de M. Cortot sont égale
m ent écrits de façon passablem ent intéressante, mais ne m ’ont pas 
sem blé d ’une inspiration  bien soutenue. Le chœ ur de M. Février, 
Sous bois, est fort agréablem ent traité et d ’une jolie couleur. 
L'H ym ne védique d ’Ernest Chausson fut bien in terprété  par la 
soliste, Mme Laure Flé (qui chanta égalem ent le solo du chœ ur de 
M. Février) et par la partie fém inine des chœ urs. L’élém ent m âle 
au contraire laissa fort à désirer. Je louerai encore Mlle Hatto, l ’in 
terprète  très consciencieuse de Schéhérazade, MM. Daraux et 
Girode, qui chantèrent les Pèlerins d ’E m m aüs, M. Barrère, qui 
délicatem ent perla les broderies de la F lû te  enchantée, et, pour 
son habile direction, M. Cortot.

M.-D. Calvocoressi

P .  S .  —  MM. Ysaye et Pugno viennent d ’in terpréter à la salle 
Pleyel la Sonate (piano et violon) de M. Samazeuilh. J ’espère avoir 
prochainem ent l ’occasion de parler de cette œ uvre. Mme Bathori 
et M. Engel, qui donnent à la Bodinière d ’intéressantes matinées 
de m usique, viennent de consacrer une séance aux œ uvres de 
M. Debussy et fu ren t tous deux applaudis comme ils le m éritaient.

—  A la Schola Cantorum M. Charles Bordes, après une longue 
convalescence, est reparu  au pupitre. Il fu t l ’objet de vives ova
tions.

M.-D. C.

(1) A l 'Edition mutuelle. (1) Paraîtra à la Société musicale, G. Astruc & Cie.
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A U  CE R CLE A R T IS T IQ U E

E x p o s i t io n  E u g è n e  V e r d y e n .
L’exposition des œ uvres d ’Eugène Verdyen, au Cercle artistique, 

nous révéla l ’âme exquise et le très beau talent de ce trop modeste 
et probe artiste. Verdyen avait en ho rreu r tout ce qui put ressem 
b ler à une com prom ission quelconque et il se tin t systém atique
m ent à l'écart de toute coterie artistique, peignant pour le bonheur 
de peindre et ne consentant q u ’à reg re t à m ontrer ou à se dessaisir 
de ses œ u v res .

Son talen t n ’eut donc que de rares fervents et il fallut son expo
sition posthum e pour attirer l’attention du public su r lui.

Mais quel enchantem ent dans la centaine d ’œ uvres exposée au 
Cercle ! Quelle radieuse vision de la nature, quelle m erveilleuse 
aptiiude à noter cette im précise lum inosité de certaines heures 
m atinales et brum euses.

Verdyen fu t un  « im pressionniste » au  mêm e titre  que les maî
tres français qui furen t l ’objet de la si belle et si claire exposition 
de la Libre Esthétique de cette année, et je  fus frappé de l ’étroite 
parenté qui se dégageait de certaines de ces toiles avec celles des 
m aîtres étrangers.

Il y avait dans la série d ’œ uvres exposées au Cercle quelques 
toiles de prem ier o rdre, telles que : L 'A u ro re , M atinée de prin
temps, L 'E g lise , L e  ch eval mort, L 'Incendie, synthétisant bien 
cet a rt pénétrant, sensible et délicat.

Dans l ’exquise préface que Lem onnier écrivit pour le cata
logue, le ta lent de Verdyen est si clairem ent dépeint que je  ne 
puis résister à l ’envie d ’en citer quelques phrases :

« Verdyen fu t parm i les peintres qui possédèrent le sens 
sacré de la te rre . Il aima peindre la grâce des contrées, les 
courbes m olles et presque hum aines du val, la chevelure épan
due des moissons et des herbages... Ses notations de lum ière 
m ouillée, la lim pidité de ses valeurs, la diaphanéité m oelleuse et 
enveloppée de ses éthers sont délicieuses.

« Il sut im m atérialiser la beauté fragile des m atins, l ’éveil des 
feuillages sous la m ouillure des rosées, les flottantes vapeurs 
d ’argent par-dessus les eaux dorm antes. Ses paysages parfois ont 
u n  air vierge de genèse.

« Il peignit le songe, l ’am our et l ’infini à travers le réel sans 
cesser d ’être le constructeur qui savait la form e des nuages et la 
statique des terrains.

« Avec sa pein ture s’éteignit un  beau chant, un  hym ne très pur 
e t l ’un des plus touchants qui soient partis d ’ici. »

G. C.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Le gouvernem ent a acquis cette sem aine, à  la vente Somzée, 
pour le Musée du Cinquantenaire, une statue colossale de Sep- 
time Sévère, en bronze vert. Le prix  d ’achat est de 360,000 francs ; 
le duc d ’A renberg avait poussé les enchères jusque 350,000 francs.

Cet achat, du reste , n ’a pu se faire que grâce à l’assistance 
financière de Mme Jacques E rrera, de MM. Philippson, E rnest Sol
vay, Em pain, Beernaert et le baron Lam bert. Ajoutons que c’est 
M. Philippson qui a pris l ’initiative de cette généreuse in ter
vention.

L’exposition des travaux des élèves de l ’Ecole norm ale des arts 
du  dessin de Saint-Josse-tén-Noode (52, rue Potagère) a .été p ro 
longée ju sq u ’aujourd’hui dim anche, à 5 heures.

Jeudi dern ier les m em bres du conseil com munal de Saint-Josse- 
ten-Noode ont visité en  corps l ’école, afin de se rendre compte 
de visu des progrès accomplis depuis la nouvelle orientation 
donnée à tous les cours.

A la Monnaie, aujourd 'hu i dim anche, dern ière représentation de 
la Sorcière, le dram e de M. V. Sardou, avec Mme Sarah Bern
hardt.

_________________________________________________

Mardi, l ’ém inente tragédienne donnera une représentation 
unique de la Dame aux camélias.

Samedi prochain, 4  ju in , au théâtre Molière, ouverture de la 
saison d ’opérettes. M. Péronnet a réuni une troupe de prem ier 
o rd re ; il a engagé en outre u n  artiste très expérim enté, 
M. Girard, qui depuis douze années est régisseur au Grand- 
Théâtre de Bordeaux.

On nous annonce l ’engagem ent de trois élèves de Mme Coppine- 
A rm and, l ’excellent professeur de chant : Mme R ubini vient de 
signer avec M. Melchisédec, directeur au théâtre de Dijon, en 
qualité de prem ière chanteuse légère; M. Variez est engagé à 
Tunis comme baryton d ’o péra; et Mme Léa de Perre, qui a débuté 
cet hiver à Nantes, est engagée par M. Boyer, directeur du  théâtre 
de Bordeaux, comm e p rem ière  chanteuse légère.

De nom breux congrès auront lieu à Liège en 1905, à l ’occasion 
de l ’Exposition. Un règlem ent général des conditions requises 
pour obtenir le patronage du gouvernem ent belge vient d ’être 
publié par le groupe XXI, d ’accord avec les autorités. Ce règ le
m ent sera adressé à tous ceux qui en feront la dem ande au  com
m issariat du gouvernem ent.

Voici les congrès au sujet desquels une dem ande a été faite 
déjà au gouvernem ent :

Le congrès international des m ines, de la m étallurgie, de la 
m écanique et de la géologie appliquée, présidé p a r M. Magnerv, 
président de l ’Association des ingénieurs sortis de l ’Ecole de 
Liège ; le  congrès des habitations à bon m arché, présidé par 
M. A. Lepreux, directeur général de la Caisse d ’épargne à 
Bruxelles ; le congrès in ternational de l ’enseignem ent prim aire ; 
le congrès in ternational des vins, sp iritueux et liqueurs, sous 
les auspices du comité belge fondé en 1901, sous la présidence 
de M. le sénateur Steenackers; le congrès national de chim ie et 
de pharm acie, que présidera H. Gilkinet, professeur à l ’université 
de Liège ; le congrès international d ’aviculture; le congrès in te r
national de surdi-m utité.

Citons encore les congrès internationaux suivants qui sont en 
bonne voie de form ation : celui des expositions, dont M. Gody, 
com m issaire général adjoint, a pris l ’initiative; celui de l ’ensei
gnem ent professionnel com m ercial, organisé par M. Oscar Orban, 
professeur à l ’université de Liège; celui des m édecins de langue 
française, organisé par M. le professeur H enrijean; celui de la 
propriété littéraire et artistique, organisé par M. Paul W auwer- 
m ans, avocat à Bruxelles ; ceux de la m utualité, des secrétaires 
com m unaux, des classes m oyennes urbaines e t ru ra les, des 
cham bres de comm erce anglaises, des inventeurs, de gym nasti
que, d ’aérostation, etc ., e tc ., car la liste est loin d ’ê tre clôturée.

On nous écrit de Paris :
Le concert supplém entaire donné par MM. Ysaye et Pugno au 

Nouveau-Théâtre, avec le  concours de MM. Criekboom, Van Hout 
e t G érardy, a été, pour les in terprètes, un e  suite d ’ovations 
enthousiastes e t d ’acclam ations sans fin. La salle, absolum ent 
com ble, a rappelé cinq fois Ysaye et Pugno après l ’exécution de 
la Sonate à K reutzer, dans laquelle les deux artistes se surpassè
ren t. Jam ais Ysaye ne fut plus ém ouvant. Cette adm irable séance, 
dont le  program m e portait en  outre le Quintette de Schum ann et 
celui de Franck, — ce dern ier surtou t joué avec une conviction 
e t une passion qui m iren t en lum ière toutes les beautés qu’il 
recèle, —  m arquera dans la  glorieuse carrière de l ’arliste, qui 
trouva dans ses collaborateurs des partenaires dignes de lui.

Le lendem ain de cette soirée m ém orable, Eugène Ysaye est 
parti pour Barcelone, où il p rendra part à deux des concerts dirigés 
par M. Criekboom.

M. Jan  Kubelik a clôturé dim anche dernier au Trocadéro une 
série de concerts qui, depuis trois sem aines,ont fait sensation. Cè 
jeune violoniste s ’est classé d ’em blée parm i les virtuoses les 
p lus déconcertants. Sa technique vraim ent prestigieuse, l’aisance 
avec laquelle il triom phe des difficultés les plus ardues, la pureté 
et la précision de son coup d ’archet ont eu raison des préven
tions qu ’avait excitées contre lui une réclam e excessive. Le choix 
des œ uvres q u ’il in terprète n ’est certes pas toujours heureux, et
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les acrobaties de Paganini tiennent dans ses programmes une 
place qu’on souhaiterait occupée par de la musique. Mais nous lui 
entendîmes jouer, entre autres, la Romance en sol de Beethoven 
de façon à nous convaincre que dans ce virtuose phénoménal vibre 
une âme d’artiste.

Le public parisien s’est emballé à fond et l’on a pu assister, au 
Châtelet et au Trocadéro, à des scènes dont les salles d’Italie et 
d’Espagne avaient seules, jusqu’ici, le monopole : des pluies de 
fleurs tombant sur l’estrade, la foule, debout, réclamant douze ou 
quinze fois le virtuose à l’issue du concert, forçant l’administra
tion à rallumer le gaz qu’elle avait fini par éteindre pour disperser 
l'assistance exigeant des bis supplémentaires, s’ameutant ensuite 
à la sortie pour saluer son héros d’acclamations nouvelles... 
Déchaîner, à vingt-quatre ans, pareils enthousiasmes et demeurer 
modeste!...

Aux deux dernières séances, Mme Georgette Leblanc, en des 
intermèdes vocaux qui lui permirent d’affirmer son art expressif 
et charmeur, partagea le succès de Kubelik, avec lequel elle don
nera à Londres, le mois prochain, une série de concerts.

M. Gustave Charpentier achève un drame lyrique qu’il n promis 
à M. Albert Carré pour le mois de février prochain.

L’Opéra-Comique annonce pour demain la première représen
tation d'Alcesle, qui n’a plus été jouée intégralement à Paris 
depuis quarante ans. Le rôle principal sera interprété par 
Mme Félia Litvinne, qui aura pour partenaires MM. Beyle, Du
franne, Billot, Carbonne, etc. Des décors nouveaux de Mil, Ama
ble et Jusseaume, des costumes neufs de Bianchini encadreront de 
façon artistique le chef-d’œuvre de Gluck.

F a b r i q u e  de  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
C h .  X H R O U E T

192, ru© Royal©, Bruxelles

Cadres de tous styles et d'après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

L E  P L U S  G R A N D  C H O IX  D U  P A Y S  
P R I X  M O D É R É S

Le prochain spectacle de l’OEuvre aura lieu les 6 et 7 juin au 
Nouveau-Théâtre. Il comprendra les premières représentations de Œdipe à Colonne, adapté par M. Gastambide, musique de
F. Thomé, et de l'Ouvrier de la dernière heure, par M. Edmond 
Guiraud. Le rôle principal d-; cette dernière pièce sera créé par 
Galipaux . Œdipe à Colonne sera joué par Mil. Ph. Garnier, J. Fro
ment, Mmes Ritter, Villeneuve, etc.

Le théâtre de Verdure de la Schola cantomm, inauguré l’été 
dernier, fait école : Dans les premiers jours de juin, la Société de 
l ’histoire du théâtre, dont le président est M. V. Sardou, donnera 
au Pré-Catelan, en plein bois de Boulogne, sur une scène natu
relle faite de rochers, d’arbres et de fleurs, une représentation d'Œdipe roi joué par M. Mounet-Sully et la troupe de la Comédie 
française, et du quatrième acte de l’Artésienne, joué par les 
artistes de l’Odéon.

Le théâtre de Verdure contenant environ dix-huit cents places, 
on voit que la fête projetée sera superbe, si le temps veut bien 
la favoriser.

De son côté, M. Ch. Bordes compte reprendre, avec le person
nel de la Schola et les sœurs Mante, sur un théâtre de Verdure 
érigé à Neuilly dans le parc de Saint-James, la Guirlande de Ra
meau dont la représentation obtint l’an dernier un si éclatant 
succès.

P L A G E  D E  W E S T E N D E
dans les superbes dunes du littoral ouest de la Belgique.
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ALBERT SAMAIN
A  L u g n é - P o e

I

L e  Polyphème  d ’A lb e r t  S a m a in , a c c r u  d ’u n e  p a r t i
t io n  d e M . R a y m o n d  B o n h e u r , a  é té , g r â c e  à  l ’in te l l i 
g e n te  in it ia t iv e  d e M . L u g n é - P o e ,  r e p r é s e n té , le  10  m a i  
d e r n ie r , a u  th é â tr e  d e l ’Œ u v r e . J ’a i r e lu , à  c e t te  o c c a 
s io n , le s  q u a tr e  v o lu m e s  la is s é s  p a r  l e  p o è te  (1), p u is

(1) Albert Samain publia lui-même A u  Jardin  de l'Infante  (1893) 
et A u x  Flancs du Vase (1898). Après sa m ort parurent Le Chariot 
d ’O r  et Polyphème (1901), enfin les Contes (1902). Ces quatre volu
mes ont été édités par la Société du Mercure de France.

j ’a i o r d o n n é  e t  d é v e lo p p é  e n  ce s  q u e lq u es  p a g e s  le s  
n o te s  q u e j ’a v a is  p r is e s  a u  c o u r s  d e c e tte  le c tu r e . S a 
m a in  e s t  m o r t  le  19 a o û t  1 9 0 0  : a p r ès  u n  in te r v a lle  de  
q u a tr e  a n n é e s , j e  p u is  e sp é r e r  d e p o r te r  su r  se s  p o è m e s  
u n  ju g e m e n t  n o n  p o in t  d é fin it if  —  n ’est-ce  p a s  l ’e x c u se  
e t  le  c h a r m e  de la  c r itiq u e  d ’ê tr e  u n  p e r p é tu e l r e c o m 
m e n c e m e n t  ? —  p u r, du m o in s , d e  to u t  p a r ti p r is  d ’a p o 
lo g ie .

 E n tr e  le s  d e u x  r e c u e ils  A u Jardin de l'Infante  e t  
A u x  Flancs du Vase, i l  y  a  de t e l le s  d ifféren ces  d a n s  
l ’in sp ir a t io n , le s  th è m e s , le s  r y th m e s , l e  s ty le ,  q u e le  
le c te u r  e n  e s t  d é so r ie n té . L e  S a m a in  q u i, d a n s l ’a l lé g o 
r iq u e  e t  c r é p u sc u la ir e  e t  a u to m n a l Jardin, o ù  « le  
sp le e n  lu n a ir e  m o n te , » c u e il le  le s  fleu rs  du m o d er n e  
en n u i, (d o n t, a v a n t  lu i , e t  M u sse t, e t  B a u d e la ir e , et 
V e r la in e , e t  R im b a u d , e t  M . M a u rice  M a e te r lin c k  
a v a ie n t  a sp ir é  l ’é n e r v a n t  p a r fu m ), e t  le  S a m a in  qu i, 
c o n d u it  p a r  M . F r a n c is  J a m m e s v e r s  la  lu m iè r e  d es  
a u b es  p r in ta n iè r e s , fa it  s a il l ir  d ’u n  m a r b r e  g r e c  (déjà  
f o u illé  p a r  B a n v ille  e t  C h én ier ), d e s  sy m b o le s  de fo r c e , 
d e sa n té , d e  jo ie ,  d ’e s p o ir , c e s  d e u x  S a m a in - là  n e  
s e  r e s s e m b le n t  g u è r e . Q uel e s t  d o n c  le  v r a i,  e t  le  m e il
le u r  ? Ou p lu tô t ,  c o m m e n t  l ’un  s ’e s t - i l  c h a n g é  en  
l 'a u tr e  ?

L e s  p o è m e s  d A u  Jardin de l'Infante  f o n t  d es im 
p r e s s io n s  d iv e r se s , e m m ê lé e s  e t  c o n fu se s . C’e s t  un  ch a n t  
n o u v e a u , m a is  qu i en  r a p p e lle  d ’a u tr e s , d é jà  en te n d u s. 
Im ita t io n  ? Ce s e r a it  tr o p  d ire . —  R e n c o n tr e  ? P lu s  qu e  
c e la . —  S a m a in  e s t  o r ig in a l p a r  c e r ta in e  f in e sse  d e la  
se n sa tio n  (de l ’o u ïe  e t  d e l ’o d o r a t, en  p a r tic u lier ) , p a r
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des nuances délicates du sentiment, souvent par l’ex
pression, presque toujours par la musique, que rend son 
vers. Mais les sources où il puise ne sont pas intactes. 
Dans la prairie secrète où éclosent les fleurs du rêve, 
il glane, les moissonneurs passés. La variation, ingé
nieuse, semble inédite ; mais le thème est d’emprunt. 
La ciselure est d’un adroit ouvrier; mais un autre arti
san avait, selon cet orbe, coulé le précieux métal.

Samain ne s’est pas directement observé. Il s’est 
cherché en d’autres, — et ne s’y est trouvé qu’après 
d’inutiles et longs détours. C’est au miroir d’âmes 
étrangères qu’il se contempla d’abord, sans prendre 
garde que l’image réfléchie n’était pas ressemblante. Si 
les influences auxquelles il se prêta touchèrent en lui 
certains fonds, où peut-être son intuition propre n’eût pas 
atteint, trop souvent elles lui offusquèrent, et aussi 
comprimèrent son naturel. De même, il ne commença 
point par interroger la nature et se mêler à la vie, ne 
recourant à l’expérience d’autrui qu’afin d’éprouver les 
richesses rapportées ; mais, à l’inverse, c’est dans les 
yeux de ses poètes préférés qu’il poursuivit les appa
rences du monde. Il s’enquit de leurs façons de sentir, 
d’imaginer, de penser, et par sympathie, inconsciente 
ou délibérée, il sentit, imagina, pensa, quelquefois 
même exprima comme eux. Ce Jardin de l'In fante  
est un labyrinthe, à " l’embarras incertain " duquel 
longtemps erra — et s’égara le poète.

Samain était doué de sens très fins. Il avait l’odorat, 
si mousse chez la plupart des hommes, d’une extrême 
délicatesse. Les parfums faisaient sur lui des impres
sions vives, parfois presque douloureuses. Il sentait 
vibrer dans les ténèbres " les grands jasmins épanouis », 
Il " adorait " les roses " à la souffrance " . Aussi ornait- 
il de fleurs ses amours, idéales ou sensuelles. Les par
fums l’excitaient à la rêverie, le pénétraient de la tris
tesse des souvenirs. “ Sur d'anciens parfum s  », il voit 
s’éloigner dans la nuit « des barques de songe, où 
sommeillent des mortes ». Si les senteurs qu’exhalent 
les fleurs, les essences, les seins ou les cheveux de la 
femme aimée n’évoquaient point pour lui, qui vécut 
sédentaire,

La langoureuse Asie et la brûlante Afrique,

elles déterminaient pourtant entre ses sens ces « cor
respondances », par quoi

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Le rythme des sons n’était pas pour lui d'un charme 
moins efficace. Il avait l’oreille juste et subtile. Son 
vers, sa strophe sont d’un musicien. Par la phrase et 
la période, la mélodie-coule, lente et douce : — caresse 
légère d’une femme, qui serait plus qu’une sœur, moins 
qu’une amante. — J ’admire qu’il se soit tenu à la tech

nique parnassienne, n’ait pas essayé du vers libre. — 
La musique lui causait d’intimes jouissances. C’était la 
« coupe de cristal » où s’étanchait sa soif d’infini. Elle 
lui ouvrait les portes d’or du songe, préludait à ses 
amours, en berçait les abandons, en spiritualisait les 
ivresses. Il préférait les harmonies à demi éteintes, 
affaiblies par la distance, exténuées dans le silence, — 
celles où se diluent nos tristesses, s’épuisent nos lan
gueurs, se lénifient nos désirs, s’estompent nos souve
nirs, — la musique « confidentielle » de Schumann, qui 
semble la plainte d’“ une peine impossible à guérir». 
Il se complaisait aussi à l’inflexion des lignes, plus 
encore aux nuances des colorations. Sa poésie est pit
toresque : son vers dessine et peint. Non qu’il y ait 
dans ce premier recueil beaucoup de paysages observés; 
mais les réminiscences d’art y abondent. Ses Evoca
tions sont des « allusions » plutôt à des monuments 
figurés qu’à des textes littéraires. Il a, certes, plus 
étudié la céramique que la poésie grecques, — il connaît 
surtout celle-ci par Leconte de Lisle. Il goûte les ry th 
mes simples de la sculpture ancienne. Il ne dédaigne 
pas de retracer par la ligne souple de l’alexandrin le 
galbe d’une coupe, modelée

Sur le sein d’une vierge, entre ses soeurs parfaite.
Mais souvent — il y aurait pédantisme à lui en faire 

reproche — il interprète selon le sentiment moderne, 
dont la complexité raffinée est fort éloignée de la naïveté 
antique, les marbres et les bronzes, où Grecs et Latins 
fixèrent leurs mythes. A preuve sa glose « décadente » 
de l’Hermaphrodite Borghèse, dont il croit la beauté 
“ suraigüe » éclose

Au ciel supérieur des formes plus subtiles.
Curieux de toutes les écoles, il sentait, par naturelle 

affinité, une prédilection pour la finesse, l ’élégance, la 
grâce,

Les portraits de Van Dyck aux beaux doigts longs et purs,
Pâles en velours noir sur l’or vieilli des m urs,

et
Les tons pastellisés d’un Lawrence adouci.

Il s’appliquait à deviner dans les figures exquises, dont 
Botticelli, Vinci, Burne-Jones, Gustave Moreau (ce sont 
ses « phares) ont revêtu le mystère de l’âme, l ’attirante 
énigme des sourires et des regards. Son In fante  ne fait- 
elle pas penser à ces effigies féminines de Gustave 
Moreau, ambiguës de légende et de vérité, à la fois si 
archaïques et contemporaines, abstraites en leur songe 
d’impassible beauté, inquiétées pourtant par les plus 
nouveaux soucis ?

M é d é r ic  D u f o u r(A suivre.)
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Enquête sur l’Impressionnisme.

C o n c lu s io n  (1).
Toute enquête veut une conclusion. Celle-ci se dégage si nette

m en t des déclarations faites par les quinze pein tres, de tendances 
diverses, qui ont bien voulu répondre au questionnaire  de l 'A r t  
moderne, q u ’il nous suffira, pour clô turer l ’enquête, de les résu
m er brièvem ent. Nous eussions pu aisém ent étendre ce référen
dum, m ais nous avons jugé suffisant de le lim iter à un petit nom 
b re d ’artistes choisis dans divers groupes parm i les personnalités 
m arquantes de l ’A rt belge. L’ignorance et la m auvaise foi répan
dent jou rnellem ent tant d ’erreu rs  su r l ’adm irable mouvement 
d ’art créé en  France il y a tren te  ans q u ’il était nécessaire de 
faire connaître , en m êm e tem ps que les œ uvres de ses initiateurs, 
l ’opinion que professent sur ses origines, son rôle historique et 
ses influences, les hom mes les plus com pétents pour le  juger.

En trois lignes, M. A.-J. H e y m a n s ,  l ’un  des p lus radieux paysa
gistes de notre École, dissipe la confusion q u ’on a cherché à éta
b lir  en tre l ’Im pressionnism e et d ’autres évolutions libératrices : 
« Type caractéristique créé par Monet et suffisamment distinct de 
la conception réaliste pour qu'on ait cru nécessaire de le baptiser 
d'un autre nom , » dit-il, « il a définitivem ent nettoyé la palette 
des b runs et élargi l’horizon artistique. »

l) ’après M. B a e r t s o e n , l ’Im pressionnism e ne désigne, en effet, 
que « l ’évolution produite en pein ture par l ’emploi d ’une techni
que nouvelle, celle de la division du ton, basée sur une théorie 
scientifique. » C’est, d it M. K h n o p f f , « u n e  des inévitables m odi
fications de tendances qui se produisent dans la représentation 
artistique de la nature aux m ultiples aspects. » Selon M. B u y s s e , 
son rôle a été de « bouleverser de fond en com ble l ’enseignem ent 
académ ique, d’éclairer les palettes, d ’en enlever les tons bitum i
neux , de répandre à profusion l ’air e t la lum ière, » —  rôle d ’une 
« indispensable bienfaisance », ajoute M . T ’S c h a r n e r , « encore 
que l ’évolution actuelle accorde une part excessive au caractère 
décoratif ».

Le mêm e avis est exprim é par M . É m il e  Ch a r l e t  : « L’Im pres
sionnism e a joué un  rôle considérable dans l ’évolution de la pein
tu re  contem poraine. Il nous a délivré des vieilles traditions 
académ iques. Il nous a fait com prendre qu ’il faut sortir de l ’ate
lie r et retrem per son âme devant la natu re , toujours vraie, belle 
et saine ».

D’après M . M a r c e t t e ,  « c’est la vision mêm e qui s’est tran s
form ée et le champ d ’observation élargi ». Si l ’Im pressionnism e 
a « enrichi considérablem ent nos ressources techniques » (M . D e 
l a u n o is ) ,  s’il a « enseigné aux artistes l ’usage d ’un  instrum ent 
p lus sensible, plus délicat, en  vue d ’une in terpréta tion  plus 
exacte de l ’atm osphère, de l ’air qui enveloppe les objets, des 
horizons, etc. » (V. G r u b ic y  d e  D r a g o n ) ,  il a fait à  l ’Art un 
apport capital en  « exprim an t d ’un  façon plus poignante, —  
parce que p lus vraie, —  les ém otions hum aines ». (M . D e l v i n .)

« L’Im pressionnism e est la raison d ’être de la pein ture d ’aujour
d ’hui, » affirme en  outre le sagace directeur de l ’Académie des 
Beaux-Arts de Gand. « Jam ais il n ’y eut dans l ’Art, » écrit M . M o r 
r e n , « groupe p lus superbe, efflorescence plus jeune, plus naïve, 
plus naturelle. » Et bien que son esthétique soit, on le sait, fort

(1) Voir nos numéros des 13,-20, 27 m ars; 3, 10, 17 et 24 avril ;
8 et 15 mai.

éloignée des tendances im pressionnistes, M. Mellery, l ’u n  des 
m aîtres les plus estimés de l ’École belge, déclare : « Ce m ouve
m ent deviendra un  des organes les plus essentiels avec lesquels 
s ’édifiera le m onum ent glorieux de notre Art m oderne. »

Voici donc, apprécié im partialem ent par quelques-uns des 
représentants les plus autorisés de la Pein ture d ’au jourd’hui, ce 
m ouvem ent si in justem ent bafoué à ses débuts et actuellem ent 
encore si m éconnu. Deux de nos correspondants, tout en affir
m ant leur sym pathie et leur adm iration pour l ’Im pressionnism e, 
se m éprennent sur le sens de ce term e ou du m oins su r les 
artistes auxquels il faut le circonscrire.

« Je viens de revoir les Franz Hals à Haarlem et les m érveil
leux Vermeer d ’Am sterdam  et de La Haye, » nous écrit M. Frantz 
Charlet. « N'est-ce pas du p u r Im pressionnism e que tout cela, 
et n ’est-ce pas absolum ent lum ineux, même quand c’est som bre? » 
Et M. Henry S tacquet, présiden t de la Société des Aquarellistes 
belges, ajoute : « Sans rem onter aux primitifs, Dürer, Rem brandt, 
T urner, Millet, Corot, Jongk ind , bien d ’au tres ; et, parm i les 
nô tres, De Groux, Dubois, Artan, Vogels, Pantazis, —  pour ne 
p arler que de ceux qui ne sont plus, —  n ’étaient-ils pas des Im 
pressionnistes? »

S’il fallait donner pareille extension au term e par lequel on 
désigne, depuis 1874, un  groupe d ’artistes unis par le mêm e idéal 
et asservis à la mêm e technique, l ’Im pressionnism e em brasserait 
l ’histoire tout entière de la pein ture depuis ses origines les plus 
reculées. Une exposition de tableaux im pressionnistes devrait 
com prendre, comme l ’a spirituellem ent fait rem arquer M. Jules 
du Jardin (1), « toutes les œ uvres faites depuis le com m encement 
des siècles pour donner une idée des recherches des peintres de 
la lum ière, car tous ceux qui ont pein t ont cherché à peindre la 
Lum ière ». En ce cas, il serait superflu de donner à quelques-uns 
d ’en tre  eux une étiquette spéciale : le mot Peintres suffirait pour 
les désigner.

La source du m alentendu, c ’est l’obstination  de certains à cher
cher dans le sobriquet dont on a affublé Claude Monet et ses amis 
u n  sens étym ologique précis, alors q u ’il n ’est dû q u ’à la fantaisie 
ironique d 'u n  chroniqueur. Certes, tous les peintres ont exprim é 
« l ’im pression » que leur suggère la nature. Mais ils ne sont pas 
pour cela «Im pressionnistes ». MM. Heymans, Baertsoen, Khnopff, 
Buysse, T ’S chahner, etc. ont, comme nous l ’avons d it, fort exac
tem ent défini, en exposant leurs qualités distinctives, les artistes 
auxquels s ’applique exclusivem ent ce vocable.

Ils ont instauré une vision particulière et une technique spéciale, 
ce qui a perm is à M. A ndré B ea u n ier  de dire fort justem ent : « Il 
y a des Prim itifs à toute époque. Au XIXe siècle, les paysagistes 
de Barbizon, qui ont retrouvé la cam pagne, les Im pressionnistes, 
qui ont retrouvé la lum ière, les pointillistes mêm e, qui ont 
retrouvé l ’atm osphère, furent des Prim itifs à leur façon. Et certes 
on peut aim er plus ou m oins tels d ’en tre  eux, mais le principe de 
leur innovation n ’est pas contestable (2) ».

Si l’Im pressionnism e a eu sur l ’Art contem porain une influence 
décisive, si, notam m ent, les Salons de Paris se sont, depuis une 
v ingtaine d ’années, transform és à son contact, s ’il a eu sa réper
cussion en Allemagne, en Angleterre, en Hollande et ailleurs, la 
Belgique lui est dem eurée en grande partie ferm ée : « En Belgi
que, » nous écrit M. Heymans, « l ’Im pressionnism e a eu bien peu

(1) Voir notre numéro du 27 mars dernier.
(2) L e Figaro, 24 mai 1904.
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d ’i n fl u e n c e .  C e l le - c i  p o u r r a  s e  d é v e l o p p e r  d a v a n t a g e  p a r  l ’e x p o s i 
t i o n  d e s  œ u v r e s  d e  s e s  i n i t i a t e u r s ,  q u i  a t t e s t e  la  s i n c é r i t é  p e r s o n 
n e l l e  d e  c h a c u n  d 'e u x  e t  l e u r  t é n a c i t é  à  p o u r s u i v r e  s u r  l a  n a t u r e  
l e u r s  o b s e r v a t i o n s  p e r s o n n e l l e s ,  b a s e  d e  l e u r  g r a n d  t a l e n t .  » 
D ’a p r è s  M . K h n o p f f ,  «  l a  r e n o m m é e  d e  l ’É c o le  b e l g e  d o i t  à  l ’I m 
p r e s s i o n n i s m e  l e s  œ u v r e s  l e s  p l u s  e x q u i s e s  d ’H e y m a n s ,  l e  d é v e 
l o p p e m e n t  d ’a r t i s t e s  t e l s  q u e  J .  e t  R .  W y t s m a n  e t  s a  r é v é l a t i o n ,  
p e u t - o n  d i r e ,  à  E m i l e  C la u s .  »  D ’a u t r e s  n o m s  p o u r r a i e n t  ê t r e  
a j o u t é s  à  c e t t e  n o m e n c l a t u r e  s o m m a i r e  : i l s  s o n t  d a n s  l a  m é m o i r e  
d e  t o u s ,  —  c e  q u i  a  a u t o r i s é  M . B a e r t s o e n  à  d i r e  : «  D ’e x c e l l e n t s  
p e i n t r e s  d e  c h e z  n o u s  s e  s o n t  a s s i m i l é  a v e c  b o n h e u r  l a  t e c h n i q u e  
i m p r e s s i o n n i s t e ,  s a n s  c e s s e r  p o u r  c e l a  d e  d e m e u r e r  e s s e n t i e l l e 
m e n t  f l a m a n d s  d a n s  l e u r  e x p r e s s i o n  d ’a r t .  »  M. M a r c e t t e  v a  p l u s  
l o i n  e n c o r e  : «  L ’É c o le  b e l g e  e n  a  é t é  r é n o v é e ,  d i t - i l .  U n e  r é a c 
t i o n ,  t e n d a n t  à  d i s p a r a î t r e ,  a  b i e n  s u r g i ,  m a i s  l a  m a s s e  e n  a  p r o 
f i té .  »  C’e s t  p e u t - ê t r e  c o n f o n d r e  l ’i n f l u e n c e  d e  l a  t e c h n i q u e  
i m p r e s s i o n n i s t e  a v e c  l e s  p r o g r è s  r é a l i s é s ,  e n  g é n é r a l ,  p a r  l ’é m a n 
c i p a t i o n  d e  l a  p e i n t u r e .  C e u x  q u e  M. D e l a u n o i s  a p p e l l e  «  l e s  n o v a 
t e u r s  d e  l a  d i v i s i o n  d u  t o n  »  n ’o n t ,  à  l a  v é r i t é ,  é t é  s u i v i s  e n  
B e l g i q u e  q u e  d ’a s s e z  l o i n ,  e t  t a n d i s  q u ’i l s  o n t  e n  d ’a u t r e s  p a y s  
d e s  h é r i t i e r s  d i r e c t s ,  i l s  n ’o n t  p a s  «  f a i t  é c o l e  »  p a r m i  n o u s .

Les Impressionnistes n’en ont pas moins « nettoyé les pa
lettes », ainsi que le fait remarquer M. R a sse n fo sse, qui ajoute : 
« Mais est-ce bien cela qu’il faut dire? Peu importent les couleurs 
avec lesquelles on peint si on peint bien. Je ne demande pas 
autre chose à un artiste que de m’émouvoir et je ne tiens ni aux 
classifications ni aux explications. »

Cette réflexion est d’un sage. Elle servira de mot de la fin à 
notre enquête, poursuivie dans le seul but d’éclairer les cons
ciences sur un problème artistique discuté et à propos duquel 
nos correspondants occasionnels nous ont fourni d’intéressants 
aperçus. Leurs réponses témoignent de l’importance qu’a prise 
dans les préoccupations des artistes une évolution picturale à 
laquelle désormais ses adversaires mêmes sont obligés de rendre 
hommage. Si sa destinée a été, comme toutes les manifestations 
par lesquelles la pensée cherche à se libérer, de déchaîner des 
colères et de provoquer des bagarres, elle a en même temps 
excité des enthousiasmes et suscité des admirations qui compen
sent largement ce qu’une stérile agitation peut avoir apporté à ses 
partisans de trouble et d’amertume.

0. M.

A P R O P O S  D ’U N  R O M A N
Quand on rêve tout éveillé, je ne sais quel démon trop logicien 

nous oblige despotiquement à rêver selon la logique. J’ai très 
souvent, quand j’étais en nourrice, rêvé de reconquérir l’Alsace- 
Lorraine et d’entrer à Berlin, des plumes blanches ondulant sur 
mon chapeau de maréchal; mais j ’avais toujours soin, préalable
ment, de rêver à l’Ecole polytechnique ou au panache tricolore 
des Saint-Cyriens. Aujourd’hui même que j’ai pris pour devise 
d’être, tel Cyrano, absurde en tout, pour tout, eh bien ! le démon 
logicien ci-dessus nommé s’entête à ne me pas laisser tranquille ; 
et dans mon harem de Skutari d’Asie il ne me permet pas de 
rêver aux charmes d’une quelconque Circassienne avant d’avoir 
rêvé que je l ’achetais au Bazar. L’esclavage de nos imaginations, 
trop nourries d’algèbre et d’analyse, est une chose proprement

odieuse, et je saluerais de grand cœur une croisade anti-raison
nable, à laquelle s’associeraient évidemment d’enthousiasme tous 
les esprits le moins du monde indépendants.

Car il serait possible de se libérer! Dans le sommeil, en effet, 
nous rêvons en pleine liberté d’allures, —  et il ne faut pas cher
cher ailleurs la cause de l’incomparable supériorité qu’ont les 
rêves de la nuit sur les rêves du jour. Quand je dors, j ’épouse 
on justes noces, et sans difficulté, la propre femme d’Haroun
al-Raschid, laquelle, narguant l ’art de vérifier les dates, se 
trouve être ma cadette ; et c’est le khalife qui me sert de premier 
témoin. L’autre témoin revêt à la fois la redingote gris-souris 
de M. Deschanel et celle, de coupe plus ancienne, que légen
diféra l’empereur Napoléon Ier. La mariée, par ailleurs, et quoi
que nous fassions ensemble de licite et même d’illicite, re
trouve une virginité neuve à chaque soleil levant ; c’est le pré
sent de noces que nous fit le seigneur Apollon, poliment invité 
au mariage, et qui ne manqua pas d’y venir, en habit vert d’aca
démicien...

Rêver ainsi, à la bonne heure! C’est mieux tout au moins 
qu’imaginer laborieusement —  comme on fait en fumant un 
tchibouck —  la forme et le velouté des secrets de ma voisine, 
laquelle ne sera point à moi, — même en imagination, —  pour 
cette raison logique et ridicule que mon voisin la garde sous clef.

Eh bien, et c’est là que j'en voulais venir, j’ai découvert l’autre 
jour un phénomène qui mérite notre étonnement et notre sym
pathie. Ce phénomène est un dormeur éveillé, si j ’ose ainsi dire, 
—  quelqu’un qui rêve en plein jour comme nous ne rêvons qu’en 
nuit noire, —  quelqu’un qui rêve sans logique, sans vraisem
blance et sans raison. Sa rêverie n’est pas notre cheval échappé, 
qui galope plus ou moins éperdument le long des grandes routes 
sans obstacles : c’est un prodigieux hippogriffe qui plane tour à 
tour sur le jardin d’Armide et sur le bois de Boulogne, sur Bil
lancourt et sur l ’Hadès, sans négliger çà et là une incursion au 
fond de la mer, non plus qu’une kermesse avec centaures en guise 
de chevaux de bois. Tout est bon pour cet hippogriffe, qui jamais 
ne recule devant une déraison, si ce n’est pour en attaquer une 
autre, plus folle. Et dans sa course vertigineuse nous aurions 
fatigue à le suivre, n’était l’indicible plaisir de nos yeux, charmés 
partant de paysages imprévus.

Ai-je tort de qualifier, assez impoliment, de phénomène le pro
priétaire d’un tel hippogriffe? Et le titre de Dormeur éveillé ne 
lui va-t-il pas mieux qu’au très banal héros du conteur damas- 
cène?

M. Gilbert de Voisins, pour le nommer sans plus d’épithètes 
incongrues, possède très réellement, en place d’imagination, le 
susdit hippogriffe. Et l ’extraordinaire roman qu’il vient de nous 
donner —  Pour l'amour du laurier —  en témoigne de la plus 
indiscutable manière.

Pour l'amour du laurier. Ouvrez ce livre : vous n’y trouverez 
pas, comme le titre pourrait vous le faire craindre, logiquement 
décrites et doctement flétries —  ou encensées —  les infamies 
sans élégance par quoi les ambitieux s’efforcent de gagner leur 
gloire. Non. Vous y trouverez bien plutôt les volutes capricieuses 
d’une fumée de haschish ou d’opium. Ces volutes irisées s’enrou
lent et se déroulent, flottent et sombrent, s’érigent, tournoient, 
et cependant montent toujours, d’une ascension lente et têtue, 
vers un but certain, quoique sournoisement invisible. En la cir
constance, le but est une branche de laurier, un rameau de 
gloire que le héros voudrait cueillir; mais ce héros est un rêveur
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de bonne compagnie, qui ne nous fatigue pas de son ambition 
nonchalante...

Je disais : volutes d’opium. Au fait, je ne suis pas très sûr que 
M. Gilbert de Voisins, que je ne connais guère, n’ait pas puisé 
quelque peu de son inspiration dans la drogue des rêves. Cela 
m’expliquerait bien des choses. L’opium est assez bien, dans 
notre siècle positif, la dernière fée qui sache créer encore des 
dormeurs éveillés.

...Et moi, vieux fumeur de fumée noire, j ’ai vraiment retrouvé 
dans la prose souple et molle de M. Gilbert de Voisins le goût 
irrésistible de ma vieille pipe à bout de jade.

Cl a u d e  F a r r è r e

L E  T H É Â T R E  A  P A R I S
R e p résen ta t io n  d ’" A lc e s te  "  à  l ’O péra-C om ique.

Bien qu'Alceste soit, de toutes les partitions de Gluck, l’une des 
plus justement célèbres, cette œuvre d’émotion, de vie et de pas
sion n’avait plus été représentée à Paris depuis près d’un demi- 
siècle. La raison en est probablement que son rôle principal et pour 
ainsi dire unique exige une interprète telle qu’il s’en trouve rare
ment au théâtre, une cantatrice unissant aux qualités tragiques 
des ressources vocales exceptionnelles.

Le personnage d’Alceste est, en effet, l ’un des plus difficiles, 
des plus tendus, des plus écrasants du répertoire lyrique. Et 
seule, peut-être, de toutes les chanteuses de ce temps, Mme Félia 
Litvinne était, par l’éclat et la puissance de sa voix admirable et 
par son expérience du drame lyrique, capable de le réaliser. S’il 
faut louer M. Albert Carré des soins minutieux et intelligents 
qu’il apporte aux moindres détails de la mise en scène, —  et la 
représentation qu’il vient de nous donner d'Alceste fut parfaite 
à cette égard, —  il convient de citer aussi la sûreté de son dia
gnostic dans le choix des interprètes. Le succès de Mme Litvinne 
dépassa les prévisions les plus optimistes. A l’issue du premier 
acte, qu’elle éclaira d’une flamme tragique, elle fut acclamée par 
toute la salle et rappelée sur la scène à sept reprises. Triomphe légi
time, mérité par la noblesse de ses attitudes, par la pureté et 
l ’expression de son chant, par la vérité d’accent qu’elle sut donner 
aux récits de l’épouse éplorée.

Mme Litvinne a compris que le symbole d’Alceste est de tous 
les temps. Au lieu de le figer dans la forme classique que lui 
imposent les traditions des conservatoires, elle l’a rajeuni en le 
vivifiant aux sources de l’humanité et de la nature. Sa conception 
personnelle de la douleur et du sacrifice, touchante et « moderne », 
restitua à l’inspiration du compositeur le caractère expressif 
qu’entravent souvent, au point de l ’abolir, les conventions créées 
par une fausse compréhension des maîtres d’autrefois. Au style 
pompeux généralement en usage elle préféra —  et combien nous 
l’approuvons ! —  une interprétation plus émouvante, plus libre, 
dictée uniquement par la sincérité de sa conscience.

Elle trouva, au surplus, des partenaires de choix en M. Du
franne, superbe de voix et d’aspect dans le rôle du grand prêtre, 
en MM. Beyle et Allard, excellents dans ceux d’Admète et d’Her
cule. Les rôles épisodiques furent tenus avec intelligence, et l ’élé
ment chorégraphique, qui a une grande importance dans la parti
tion, compléta par d’exquises reconstitutions archaïques inspirées 
à Mme Mariquita par la décoration des vases grecs, l’heureuse 
composition d’un spectacle d’art aussi séduisant pour les yeux 
que pour les oreilles. Les danses d'Alceste, si différentes de tout 
ce que nous offrit jusqu’ici l’imagination des maîtres de ballet, 
constituent à elles seules une « attraction » capable d’assurer, 
même pour les profanes, une longue suite de représentations au 
chef-d’œuvre de Gluck si la clôture imminente de la saison théâ
trale ne limitait malheureusement celles-ci à quelques-unes, des
tinées à couronner glorieusement l’année. O. M.

L E  « P E N S E U R  » D E  R O D I N
offert p a r  so u scr ip tio n  p u b liq u e a u  p eu p le de P a r is .
Le comité de patronage de la souscription internationale dont 

nous avons parlé est définitivement constitué de la manière sui
vante, sous la présidence d’honneur de MM. Albert Besnard et 
Eugène Carrière :

MM. Paul Adam, J. Aicard, A. Alexandre, A. Arnault, G. Auriol, 
L. Bailby, L. Barthou, P. Baudin, E. Beckett, L. Bénédite, Berthe
lot, P. Beurdeley, Bourdelle, L. Bourgeois, Elemir Bourges, 
Bouvard, Bracquemont, prince de Brancovan, Brangwyn, A. Bris
son, A. Bruneau, comte I. de Camondo, G. Cena, Chéramy, 
Chéret, J. Claretie, Denys Cochin, Couyba, Dayot, Deandreis, 
E. Delpuech, J. Delvin, Desbois, I Delamarche, Desplas, A. De
ville, P. Doumer, E. Duboc, Jean Dupuy, A. East, P. Escudier, 
E. Faure, P. Gallé, E. Gallimard, Ganderax, G. Geffroy, A. Gervais, 
P. Gillon, P. Hervieu, G. Hoentschell, IIuc, F. Jourdain, R. Ivoech
lin, G. Lachapelle, J. Lahor, J.-P. Laurens, Lavery, G. Lecomte, 
J. Lemaître, Camille Lemonnier, A. Lenoir, A. Lepère, H. Letel
lier, Leygues, F. Lhermitte, Liebermann, D.-S. Mac Coll, Maël, 
Maurice Maeterlinck, H. Maret, Roger Marx, Massé, Octave Maus, 
Constantin Meunier, Octave Mirbeau, A. Mithouard, Claude Monet, 
comte R. de Montesquiou, G. Moreau-Nélaton, G. Mourey, R. Mu
ther, Mme la comtesse Mathieu de Noailles, MM. Ollendorff, Péri
vier, général Philebert, C. Plumet, R. Poincaré, Marcel Prévost, 
A. Proust, M. Quentin-Bauchart, A. Ranc, J. Reinach, Henri 
Rivière, Rochefort, Roll, Van Rysselberghe, O. Sainsère, G. Sar
gent, J. Séailles, C. Saunier, Sembat, Mme Séverine, MM. Henri 
Simond, J. Simyan, A. Symons, G. Toudouze, G. Treu, H. Turot, 
E. Turquet, Octave Uzanne, A. Valette, Emile Verhaeren, G. Viau, 
Waltner, G. Wyndham.

Secrétaire général, M. G. Mourey; trésorier, M. Gustave Geffroy, 
à qui les souscriptions doivent être adressées, 6, chaussée d’Antin, 
au bureau des A rts de la vie.

L ’Exposition des Beaux-Arts de Malines.
(Correspondance particulière de I’A r t  m o d e r n e . )

La vieille société d’art : La Lukasgilde, de Malines, a ouvert 
son exposition annuelle, en la salle des Géants (Halles). Sous l’im
pulsion de son président, M. Willem Geets, elle a rompu avec 
ses traditions, notamment de montrer d’autres œuvres que celles 
de ses membres, qui, en dehors de cinq on six professionnels de 
talent, ne sont que des amateurs médiocres.

Cette année donc, la Lukasgilde a fait appel aux artistes pein
tres et sculpteurs les plus notoires du pays. Ceux-ci ont envoyé 
des œuvres qui, sans précisément caractériser leur idéal respectif, 
avèrent néanmoins les personnalités diverses. Aussi ce salon mali
nois, en son éclectisme, est-il intéressant et à le visiter le public 
malinois profitera d’un enseignement esthétique notable.

Bornons-nous à signaler les principaux envois : MM. James 
Ensor (Poissons); Laermans (Le Mort); Emile Claus (paysage); 
Eug. Broerman (portrait); Opsomer (Le Veuf); Pierre Thomas 
(esquisses) ; Delaunois (paysages et eaux-fortes) ; Swyncop ( Vieille rue à Venise); Prosper De Wit (paysage); de MM. Jacquet, Stac
quet et Van Leemputten de savoureuses aquarelles.

Quant aux membres de la Lukasgilde, à côté des tableaux pré
cis et trop savants de M. Willem Geets, on remarque beaucoup 
les ébauches et un grand pastel (Paix) de M. Albert Geudens.

La sculpture est représentée dignement par MM. Dillens (buste 
du poète Van Duyse), Pierre Braecke, Willems et Blieckx, ces 
deux derniers Malinois.

J. L.
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P E T IT E  C H R O N IQ U E

Sous ]e titre  L a  Caméra, —  u n  jo li nom  qui fleure son 
XVIIIe siècle, —  une société de m usique ancienne est en  form ation 
à Bruxelles pour l ’exécution en concert des œ uvres ignorées ou 
peu connues du réperto ire d ’autrefois : Cantates de cham bre, diver
tissem ents pour divers instrum ents, concertos, a irs sérieux e t à 
boire, chansons, ballets-pastorales, etc.

Ces reconstitutions artistiques et historiques, faites sous les aus
pices de la Scola canlorttm, seron t dirigées par MM. Charles 
Bordes et Victor Vreuls.

Un concert d ’inauguration, consacré à J.-S . Bach, aura lieu en 
m atinée le jeudi 30 ju in .

Le program m e com prendra en tre  autres la cantate hum oristique 
su r le Café, le duo de la  Cantate pour tous les temps, u n  con
certo avec orchestre, etc.

La Caméra donnera l ’hiver prochain trois séances. Elle réunit 
en  ce m om ent u n  comité de patronage dont nous publierons p ro 
chainem ent la composition définitive.

M. Jules Lagae, dont les bustes de MM. A .-J. Heymans et 
A. Goffin ont été u n anim em ent sem irés au Salon de Paris, vient 
d ’être nom m é sociétaire de la Société nationale des Beaux-Arts. 
Le pein tre  Sm eers a été élu associé.

L'Esthétique de Jules Laforgue, par M. Médéric Dufour, dont 
nous avons donné la prim eur à nos lecteurs, paraîtra très prochai
nem ent à Paris, chez l’éditeur Messein, successeur de L. Vanier.

La dernière conférence de l’Ecole de m usique et de déclama
tion d 'Ixelles, donnée par M. Dumont-W ilden, a été des plus 
applaudies. Le conférencier ne le cède en  rien  à l ’écrivain. Il a la 
parole douce, facile et éloquente et a su captiver une nom breuse 
assem blée, par un  langage pur et p lein de sentim ent. M. Dumont 
a surtou t parlé de J.-J. Rousseau et quelque peu d ’A ndré Ché

nier.
Au cours de cette conférence il y a eu des récitations et des 

chants : Mlle J .  D ubreucq, professeur à l’Ecole de m usique d ’Ixelles, 
a  d it la Jeune Tarentine, d ’A ndré Chénier, et la Chute des feuilles, 
de Millevoye. Mlle Rosa Piers, de la classe d ’interprétation  du 
d irecteu r, SI. Thiébaut, un  groupe d ’élèves de la m êm e classe et 
M. Goffin ont exécuté quelques œ uvres françaises du  XVIIIe siècle : 
Le duo du Devin de village de J.-J . Rousseau, le  M enuet d ’Es
caudet, la rom ance du P auvre Jacques et diverses bergerettes et 
pastourelles.

Le Siècle, le grand journal politique français, com m encera 
prochainem ent la publication de l 'A ïeule , le dern ier rom an de 
M. Georges Rency. Nous ne signalons ce fait que pour opposer 
une fois de plus la façon dont usen t envers nos écrivains les 
jou rnaux  français, à l'indifférence presque hostile q u ’ils rencon
tren t auprès des journaux  de leur p ropre pays.

Le prem ier ju in  s’est ouvert à Harlem  (Hollande), au Musée 
industrie l, une exposition d 'œ uvres de notre compatriote Privat- 
Livemont. Cette exposition restera ouverte ju sq u ’au 13 ju ille t.

C’est m ardi prochain qu ’aura lieu, au parc Saint-Jam es, à 
Neuilly, sur u n  théâtre de V erdure spécialem ent co n s tru it à  c e t effet, 
et sous la direction de M. Ch. Bordes, la reprise de la Guirlande. 
Le jo li ballet-pastorale de Rameau sera dansé par les sœ urs Mante 
et chanté par Mmes Leclercq, Legrand, Fié, P ironnet, M Jean 
David, etc. La fête, dont le program m e com prend égalem ent des 
chœ urs basques chantés par les Chanteurs de Saint-Gervais, sera 
donnée au profit des victimes de la guerre russo-japonaise.

On nous écrit de Paris :
Sur l ’initiative de MM. Henri et Denys Cochin, un groupe nom 

breux de fervents de la m usique a fondé dim anche dern ier la 
Société des A  mis de la Scola su r le m odèle des sociétés sem 
blables qui apportent à certains g rands Musées le secours pécu

n iaire et m oral le plus efficace. Cette Société, constituée en 
organism e indépendant, com prend des m em bres fondateurs, des 
m em bres adhérents et des m em bres souscrip teurs. Elle a pour 
bu t de perm ettre au d irecteur artistique de la Scola d ’étendre à 
l’exécution de grandes œ uvres anciennes et m odernes les p ro 
gram m es de ses concerts et de faciliter l'accès des cours aux 
jeunes gens particulièrem ent doués mais dénués de ressources.

Dans une allocution prélim inaire, M. L. de la Laurencie a fait 
resso rtir clairem ent l ’im portance artistique de l ’Ecole fondée par 
MM. Charles Bordes et V incent d ’Indy. l e nom bre de ses élèves, 
qui était de cent soixante-quinze en 1900, s’est élevé à p lus de 
trois cents au cours de l ’année scolaire actuelle. « Je ne vous 
apprendrai pas, a d it en tre  au tres l ’o ra teur, quelle bienfaisante 
influence ses concerts et auditions de toute nature ont exercée 
sur l ’éducation du public. Vous avez assisté rue  Saint-Jacques à 
l ’exécution d ’œ uvres qui n 'avaient été jouées nu lle  part ailleurs 
en France. Vous avez pu constater la sincérité et la foi qui p rési
daient à ces exécutions, —  vertus q u ’on trouve difficilement dans 
d ’autres établissem ents p lus riches peut-être en deniers, mais 
très probablem ent p lus pauvres en  ferveur artistique. Or, sans 
respect et sans conviction il n ’y  a point d ’art, et la perfection de 
l ’exécution technique ne saurait rem placer cette flamme in térieure 
qui soutient et] vivifie l ’in te rp rète , cette chaude sym pathie qui le 
fait com m unier avec la pensée de l ’au teur et l ’aide à en traduire 
fidèlem ent les nuances.

« Tour à tour plus de vingt cantates d ’église de Bach, d ’im por
tants fragm ents de Samson  et de J udas Macchabée de Haendel, 
deux actes de l 'A rm ide  de Gluck, enfin l ’étonnant Orfeo de Mon
teverdi ont servi à propager le culte de la m usique ancienne et de 
la libre rythm ique qui constitue la p ierre angulaire de tout l ’en
seignem ent de la Scola... »

Un concert dirigé par M. Marcel Labey sera offert au jo u rd ’hui 
aux A  mis de la Scola.

M. Lugné-Poe ayant obtenu l ’autorisation spéciale de M. d ’An
nunzio de jouer la Gioconda, donnera, dans le courant de la 
saison prochaine, des représentations publiques de cette œ uvre, 
avec Mme Suzanne Desprès dans u n  des rôles principaux.

La nouvelle Société m usicale fondée par M. Gustave A struc a 
inauguré m ercredi dern ier son élégante installation au Pavillon 
de Hanovre par une m atinée intim e qui fut, pour la centaine d ’in 
vités réun is, un  régal précieux et rare : on y entendit, accom pa
gnées par l ’au teur, quelques-unes des plus exquises m élodies de 
Claude Debussy in terprétées à ravir par Mlle Mary Garden, la 
créatrice de Mélisande. M. Debussy fit applaudir deux de ses 
Estampes et la Sarabande de sa suite P our le piano. Enfin, 
Mme W anda Landow ska, que les m em bres du Cerele artistique de 
Bruxelles en tendron t L’hiver prochain, exécuta au clavecin avec 
au tan t de style que de v irtuosité une Suite à peu près inconnue 
de J .-S . Bach.

La veille, une audition du R oi A rth u s  d ’E rnest Chausson, fort 
b ien  chanté par M. Chanoine Davranches, —  un  Arthus de grande 
allure, — par Mlle A. de Laboulaye, par MM. F. Lecomte, de 
R everseaux, Lelubez, Paillet, de Thoisy, etc ., avait eu lieu chez 
Mme Payen, qui fit en tendre  l ’an passé, pour la prem ière fois à 
Paris, l 'E tranger  de Vincent d ’Indy .

Des chœ urs disciplinés par M. R. d ’Avezac de Castéra et le 
piano de Mlle Blanche Selva, qui vaut tout un  orchestre, com plé
tèren t l ’in terpréta tion . Bien que fragm entaire, celle-ci donna à 
l’assistance une fidèle im pression de l ’œ uvre, qui fut écoutée avec 
émotion et applaudie avec chaleur. Dans une conférence prélim i
naire, M. E. de Solenière avait analysé le dram e lyrique d ’E rnest 
Chausson et com m enté l ’art fervent et profond du regretté com 
positeur.

M. Albéric Magnard, dont la Libre Esthétique fit connaître 
dernièrem ent un  Quatuor à cordes in te rp rété  par M. Albert Zim
m er et ses partenaires, vient de faire paraître deux im portantes 
partitions nouvelles : Un H ym m e à la Justice, pour orchestre, et 
Guercœur, dram e lyrique en trois actes et quatre tableaux.
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Le drame de M. Magnard nous paraît, à première lecture, être 
une œuvre de très grande et noble allure, l’une des plus belles 
peut-être qu’ait produites l’Ecole française contemporaine. D’une 
écriture plus simple que celle d’ Yolande, l’œuvre de début du 
compositeur, représentée jadis au théâtre de la Monnaie, G uer
cœur atteste, par la maturité de la pensée et de l’expression, la 
maîtrise définitive.

Du même auteur paraîtra prochainement un Quintette pour 
piano et instruments à vent, exécuté autrefois aux concerts 
des XX. M. Magnard travaille, en outre, à un Trio pour piano, 
violon et violoncelle.

L’intéressante exposition des œuvres de Constantin Guys ou
verte à la Galerie Barbazanges, qui devait se clôturer le 1er juin, 
est prolongée de huit jours.

On nous annonce la mort du dessinateur et graveur Daniel 
Urrabieta Vierge, d’origine espagnole, fixé depuis 1870 en France 
où il collabora à la plupart des journaux illustrés, et notamment 
au M onde illustré, à la Vie moderne, etc. Sa facilité de compo
sition et sa sûreté de main lui valurent une grande renommée. 
Il excellait à exprimer le grouillement des foules, le tumulte des 
bagarres et la folie des fêtes. Ses Foires de Séville, ses Courses 
de taureaux, ses Em eutes de Barcelone, ses Expositions univer
selles sont des séries célébrés. L’artiste, paralysé depuis quinze 
ans du bras droit, apprit à dessiner de la main gauche et continua 
son œuvre jusqu’à ce que la mort vint, à cinquante-trois ans, le 
terrasser.

C’est A rm id e  de Gluck qui sera représentée cette année au 
théâtre des Arènes de Béziers. Les représentations auront lieu les 
28 et 30 août, avec le concours de Mmes F. Litvinne, A. Bourgeois, 
C. Gril, Bergès, Loventz, etc.; MM. Duc, Arnaud, Lafont, Caze
neuve etc. L’orchestre comprendra trois cents musiciens, les 
chœurs deux cent cinquante chanteurs, le ballet soixante danseu
ses, dont huit premiers sujets.

Une exposition des œuvres de Rodin s’ouvrira le 14 juin à 
Weimar. Le maître assistera à l’inauguration. De grandes fêtes 
seront organisées en son honneur. Rodin sera, pendant son 
séjour, l’hôte du comte Kessler.

L’exposition Rodin succédera à une exposition de l’école an
glaise contemporaine, qui obtient en ce moment beaucoup de succès.

Le comité central de la neuvième exposition internationale des 
beaux-arts qui aura lieu à Munich en 1905 a résolu d’organiser 
la même année, en l’honneur de Franz von Lenbach, récemment 
décédé, une grande exposition qui embrassera l’œuvre entier de 
l’illustre peintre.

Deux nouveaux opéras de Mascagni :
Mascagni, l’auteur de Cavalleria rusticana, termine en ce mo

ment la partition de M arie-A n toinette  pour le compte de l’édi
teur Ricordi. Il est ensuite chargé par l’éditeur Choudens de 
mettre en musique un libretto en deux actes, dont M. Choudens 
lui-même est l’auteur.

Cet opéra aura, comme Cavalleria rusticana, un intermezzo 
symphonique.

On a fait grand bruit en Angleterre de la soi-disant découverte, 
à Leicester, d’une partition inédite de Richard Wagner, intitulée 
Rule B ritannia . Dans une lettre au Tim es, Mme K. Schlesinger 
annonce que l’œuvre existe dans les archives de Bayreuth, mais 
que Mme Wagner s’est toujours refusée à la faire publier.

Sommaire du numéro 68 (mai 1904) de l’A r t  décoratif, revue 
mensuelle d’art contemporain — L a  P ein ture aux Salons, par 
Gustave Soulier (huit illustrations). Architecture danoise, par Jean 
Lahor (huit illustrations). L a  Dentelle française au Musée G al
liéra, par Emile Sedeyn (treize illustrations). L a  G ravure à 
l'eau-forte simplifiée, par Henri Boutet (neuf illustrations). Un 
Intérieur moderne, par Léon Riotor (six illustrations). — La 
livraison contient en outre une belle planche en couleurs de G. Ser
rurier (ouvrages brudés).

F a b r i q u e  d e  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
Ch. x h r o u e t

1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s
Cadres de tous styles et d’après dessin pour tableaux 

aquarelles, pastels, etc.
LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
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M a i s o n  F é l i x  M O M M E N  &  C ° ,  B r e v e t é s
FABRIQUE ET ATELIERS : 37, R u e  d e  l a  C h a r i t é ,  BRUXELLES 

T é l é p h o n e  1 9 4 7

Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
Spécialité de tous les articles concernant  la peinture,  la sculpture ,  

la gravure,  l’architecture et le dessin.
EEÎ '  T O U  AGE , N E T T O Y A G E  ET V E E N I S S A G E  D E  T A B L E A U X

Premières médailles aux Expositions d’Amsterdam, Paris, Liverpool, Le Havre, Bruxelles, Chicago, etc., etc.

L i m b o s c h  & c*
B R U X E L L E S 19 et 2 1 , rue du Midi 

3 1 , rue des P ierres 
E T  A M E U B L E H E K T

Trousseaux et Layettes, Linge de Table, de Toilette et de Ménage, 
Couvertures, Couvre-lits et Edredons

R I D E A U X  E T  S T O R E S
L'entures et Mobiliers complets pour Jardins d’H iver, Serres, Villas, etc.

Tissus, Nattes et Fantaisies Artistiques

A M E U B L E M E N T S  ID ’ A_IE\LT
ANCIENNE MAISON ADÈLE DESWARTE

A L B E R T  MEI STQEL S u c c f
Rue de la Violette, 28 , Bruxelles.

Fabrique de couleurs fines 

M atérie l pour artistes.

Toiles et cotons préparés. 

Panneaux. —  Châssis.

M E N U I S E R I E  A R T I S T I Q U E
B O IT E S ,  C H E V A L E T S ,  T A B L E S ,  ÉC R A N S , P A R A V E N T S ,  ETC. 

Devis et croquis su r  demande. — P r i x  t r è s  m o d é r é s .

PIANOSG UNTH ER
B r u x e l l e s ,  6 ,  r u e  T l i é r é s i e r m e ,  G  

DIPLOME D’ HONNEUR
AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES 

Fournisseur des Conservatoires et Écoles de musique de Belgique

IN S T R U M E N T S  DE CO NCERT ET DE SALON 
L O C A T I O N  E X P O R T A T I O N  É C H A N G E

V I T R A U X
R. E V A L D R E

23 , Rue des Douze-Apôtres,
B R U X E L L E S

E .  J L » E . \ IA ] * Î ,  L i b r a i r e - E d i t e u r
8 6 .  r u e  d e  l a  M o n t a g n e .  8 6 ,  à  B r u x e l l e s .

Œ U V R E S  (le MALI ARMÉ, MAETERLINCK, VERHAEREN, VILLIERS de l’ISLIi ADAM Constantin MEUNIER, Félicien ROPS, etc.
Bulletins périodiques d'ouvrages rares et précieux en vente aux prix  marqués.

Oitnlogue envoyé gratuitement sur demande.
Direction rie n  n 'es publiques cle livres et estampes. Expertises.

DEMANDEZ CHEZ TOUS LES PAPETIERS  
L’Encre à écrire indélébile

BLUE-BLACK Van Loey Noury
SUPÉRIEURE A TOUTES LES AUTRES MARQUES 

Im p rim é sur papier de la  Maison KEYM, rue de la Buanderie. 12 -14 .

B ruxelles . —  I m p .  V * M o n k o m ,  3 ? ,  rue  de l ’Ind u strie .
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L'Art M oderne
R E V U E  C R I T I Q U E  H E B D O M A D A I R E

B U R E A U X  : R U E  D E  L ’IN D U S T R IE , 3 2 , B R U X E L L E S  
A B O N N E M E N T : B E LG IQ U E , 10 F R A N C S L ’A N ; U N ION  PO STA LE , 13 F R A N C S. —  LE NUM ÉRO, 25 CENTIM ES

L’A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à, l'e ssa i, p en d a n t un  
m ois, a u x  p erso n n es qu i n ou s en  fon t la  dem an d e ou  
qu i n ou s so n t in d iq u ées  p a r  n o s  a b o n n és.

L es  d em a n d es d’ab on n em en t e t  de n u m éros à  l ’e s s a i  
d o iv en t ê tr e  a d r e s sé e s  à  l ’a d m in is tra tio n  g é n éra le , ru e  
de l ’In d u str ie . 3 2 , B ru x e lle s .

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à  l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on ne d és ire  p a s  s ’y  abonner.

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v e n te , à. P a r is ,  à  la  l ib r a i
r ie  H. F lo u ry , 1, b o u le v a r d  d es  C ap u cin es.

S O M M A I R E
Albert Samain (suite) (M é d é r ic  D u f o u r ). —  Chronique littéraire 

(G e o r g e s  R e n c y ) . —  L’A rt à  Gand. —  Notes de musique (E . C.). —  
“ P ro Dom o » (M é d é r ic  D u f o u r ). —  Bibliographie. Ephémérides de 
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ALBERT SAMAIN(1)II
C ette  s e n s ib il it é  d é lic a te , S a m a in  l ’e x e r ç a  m o in s  à  

l ’o b s e r v a t io n  d ir e c te  d e  la  n a tu r e  e t  à  la  c o n n a is sa n c e  
im m é d ia te  d e l ’h o m m e  q u 'il n e  l ’a c c o m m o d a  a u x  é ta ts  
d’â m e  d e s e s  p o è te s  p r é fé r é s . N o n  p a r  lib r e  c h o ix , —  
c ’e s t  là  s o n  e x c u s e , —  m a is  p a r c e  q u e la  n é c e s s ité  l ’y  
c o n tr a ig n it  :

Mon enfance captive a vécu dans des pierres,
Dans la ville où  sans fin, vomissant le charbon,
L ’usine en feu dévore un peuple m oribond :
Et pour voir des jardins je  fermais les paupières.

(1) Suite. Voir notre dernier numéro.

N é  p o u r  c u lt iv e r  d es f leu rs  ra r e s  a u x  p a r te r r e s  d es  
se n s , se s  p r e m iè r e s  a n n é e s  s ’é c o u le n t  d a n s u n e  v i l le  de  
la b e u r , so u s  u n  c ie l g r is  e t  e n fu m é , a u x  h o r iz o n s  é tr o its .  
L a  v ie  lu i e s t  in c lé m e n te  : la  m o r t  d e s o n  p è r e  in te r 
r o m p t  s e s  é tu d es  ju s te  à  l ’â g e  o ù  s ’é v e i l le  la  c u r io s ité  
l i t t é r a ir e , q u a n d  la  d isc ip lin e  s ’a l lè g e  e t  d e v ie n t  c h è r e . 
I l lu i  fa u d r a  d o n c  s ’in s tr u ir e  s e u l, la  tâ c h e  jo u r n a liè r e  
t e r m in é e  : c ’e s t  la  b e so g n o  in s ip id e  e t  h é b é ta n te  d ’un  
b u re a u , d ’a b o rd  d a n s u n e  m a iso n  d e b a n q u e, p u is  à  
l ’h ô te l  d e v i l le  d e P a r is ,  en fin  à  la  p r é fe c tu r e  d e la  
S e in e . —  I l  n e  d e v a it  fa ir e  q u e d e u x  é c h a p p é e s  d a n s la
lu m iè r e  e t  la  lib e r té  : q u a n d  il  v is i t a  V e n ise  e t  se  re n d it
à  O rth ez , a u p rè s  du p o è te  F r a n c is  J a m m e s . —  P a r q u é  
d a n s c e tte  e x is te n c e  é tr o it e  e t  m o n o to n e , il é p u ise  to u te s  
le s  tr is te s s e s  d e l ’e x i l .  R é s ig n é  p a r  r a iso n  e t  d e v o ir  
f i l ia l , i l  s ’e n fu y a it  du t r iv ia l  q u o tid ie n  « d a n s la  fo r ê t  
du R ê v e  e t  d e l ’E n c h a n te m e n t  » , v e r s  le s  ailleurs d e  la  
T e rre  e t  le s  jad is  d e  l ’H is to ir e  :

J'ai grandi, j ’ai rêvé d’orient, de lumières,
De rivages de fleurs où l’ air tiède sent bon,
De cités au nom d’or, et, seigneur vagabond,
De pavés florentins où traîner des rapières.

I l  é c o u ta it  le  c h a n t  n o s ta lg iq u e  d es p o è te s , q u i, a y a n t  
v o y a g é  à  tr a v e r s  le s  p a y s  e t  p a rm i le s  p e u p le s , v a n ta ie n t  
la  b e a u té  d e s  c ie ls  e t  la  g ra n d e u r  d es a c te s . É p r o u v a n t  
la  v e r tu  c o n s o la tr ic e  d es p a r o le s  e n te n d u e s , i l  e n tr e te 
n a it  le  c h a r m e , e n  c o m p o sa n t  d es v a r ia t io n s , q u e s o u 
v e n t  la  n o u v e a u té  du  v er b e  é g a la it  p resq u e  a u  d é v e lo p 
p e m e n t  o r ig in a l du  th è m e .

C’e s t  a in s i q u e su r  u n e  « jo n q u e  b iza rr e  » , em p r u n té e
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à Baudelaire, il suit le Ilot indolent d’un fleuve sans 
nom, dans un E x t r ê m e - O r i e n t  de convention. Il se 
perd même, " tigre parmi les tigresses lubriques " , dans 
la jungle décrite par Leconte de Lisle et Kipling ( V i 
s io n s ) .  Exotisme tout “ littéraire ». Mais surtout il se 
plaît à remonter les temps, — guidé par Leconte de 
Lisle, qui lui révèle l’antiquité, — et dans ses É v o c a 
t io n s ,  — ânes médailles frappées au coin de M. de Hé
rédia, — à rappeler le souvenir, conter les mythes, 
célébrer les gestes, magnifier les héros des âges où fleu
rissait la beauté, s’immolait la foi, s'exaltait le courage. 
Quelques-unes sont, dans leur brièveté, de parfaits 
poèmes : tel ce sonnet de la T o is o n  d 'O r , où, debout 
sur la proue d’Argo, Jason “ poursuit son grand rêve 
intrépide », tandis que Médée, possédée déjà du fatal 
amour, « sent sa chair se dissoudre aux tièdes vents 
d’Asie »; — et telle cette C lé o p â tr e ,  dressée, dans 
son ardeur voluptueuse, sur le désert, en face du 
Sphinx, comme Salammbô sur Carthage endormie. 
Samain se contemple dans l’œuvre de Musset, s’émeut 
moins aux cris de l’amour trahi, qui éclatent dans les 
N u i t s  et la L e t t r e  à  L a m a r t i n e ,  qu’aux regrets d'un 
passé plus beau, plus réconfortant, plus énergique, 
exhalés dans la C o u p e  e t  le s  L è v r e s ,  R o l l a  et l'E s p o i r  
e n  D ie u .  A son tour, il chante, dans les S i r è n e s ,  les 
temps heureux où la grâce d’une humanité adolescente 
s’épanouissait en de naïves légendes, où, « dans les 
syrtes sereines » l’on pouvait « cueillir de beaux 
trépas »

Et pour jamais dormir sur son rêve enlacé.

Dans les V ie i l l e s  C lo c h e s , où la piété se fait puérile, 
puis-je dire convalescente ? comme dans S a g e s s e  et 
A m o u r  de Verlaine, il déplore la foi éteinte, l’étoile du 
berger disparue, l’enfant abandonné des rois mages, les 
nefs muettes; il montre, en un vers admirable, Notre- 
Dame en deuil regardant, inconsolée,

Descendre le soleil gothique à l’horizon.

Dans un sonnet, il se plaint, venu, lui aussi, " trop 
tard dans un monde trop vieux " , de n’avoir plus " le 
grand cœur des époques nubiles " et " trop riche du 
trésor des papyrus falots " , de succomber sous le poids 
de la sagesse. C’est ce noble et fier regret de l’action, 
qui inspire la P r i è r e  d u  c o n v a le s c e n t  et dresse si 
haut les vers de la S y m p h o n i e  h é r o ïq u e ,  publiée 
après sa mort, à la suite du C h a r io t  d ’o r .

A trente ans, il est naturel qu’on cherche dans la 
volupté un divertissement à l’ennui. Samain entonne 
donc, dans le mode même des L i t a n i e s  d e  S a t a n ,  les 
litanies de la L u x u r e ,  " impératrice immortelle du 
monde " . Mais sa chasteté répugnait aux plaisirs gros
siers. Il savait, d’ailleurs, de Baudelaire, que les ivresses

des sens nous approchent de la mort. Dans T e n ta t io n ,  
la séductrice offre à l'amant

Le silence et l’oubli dans l’éternel repos.
Il s’écarte d’elle avec effroi, se renferme en soi, et 

suivant le conseil donné par Villiers de l’Isle-Adam, 
dans cette phrase, mise en épigraphe à l'A l lé e  s o l i t a i r e : 
« Crois bien qu’il y aura toujours de la solitude sur la 
terre pour ceux qui en seront dignes», gardant la noble 
attitude de Mallarmé, hautaine condamnation des poètes 
qui prostituent leur muse aux brigues de l’ambition et 
aux calculs du lucre, il se retire au J a r d i n  d e  l ’I n 
f a n t e ,  y va cueillir

La grise fleur des crépuscules palissants.
Poésie de crépuscule, d’automne, tout attristée par la 

nuit prochaine et le froid imminent. Entre ces frondai
sons épaisses, d’où tombent de si lourdes et morfon
dantes ténèbres, seul s’insinue un rayon de lune, de 
cette « Notre-Dame la Lune », dont, en des vers tout 
ensemble espiègles et tendres, Jules Laforgue avait 
recommandé l 'I m i t a t i o n .

Samain devrait bientôt quitter ce J a r d i n  d’artifice et 
de mensonge. S’étant approché de la lisière, ayant écarté 
les branches des derniers arbres, il vit, dans une plaine 
ouverte, baignée d’une douce lumière d’aube, fouettée 
d’une brise fraîche, un laboureur traçant son sillon, une 
femme allaitant son enfant, des amants enlacés prome
nant leurs espoirs au long d’un clair ruisseau, un vieil
lard démêlant à de jeunes hommes les signes célestes 
encore visibles dans le jour naissant, — et le désir lui 
vint de sculpter dans un marbre, extrait de la terre 
d’Hellas, ces scènes si simples, éternellement vraies.

Se retournant, il s’aperçut que le J a r d i n  d e  l ' I n 
f a n t e  n’était que « le carton d’un décor ». Il marcha 
donc vers « la côte où brillent les vieux phares », vers 
» la maison blanche », où il devait enfin « rentrer dans 
la vérité de son cœur ». Il écouta en lui « l’âme du 
nord » ; il aima sa terre de Flandre, trop longtemps 
méconnue, son peuple « gravé et droit », sa “ douceur 
de misère, où le cœur se sent prendre », il plaignit 
« cette veuve en noir avec ses orphelins ». Il comprit 
que l’unique vertu de l 'I n f a n t e ,  c’était d’être :

malgré quelque dédain natal 
Sensible à la pitié comme l’onde à la brise.

Il mesura ce qu’il y a de grandeur dans l’abnégation de 
D i v i n e  B o n te m p s  et le pardon de P o l y p h è m e .  Il se 
mit donc à “ faire son pain simplement dans la paix du 
Seigneur ».

Par l’expression et le rythme, Samain est un parnas
sien, — un parnassien qui lut beaucoup Verlaine et
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connut les S y m b o l i s t e s .  Il n’y a point dans ses poèmes 
de symboles ; mais l’allégorie y est fréquente. Il a tra 
versé, sans d’ailleurs s’y arrêter, les S e r r e s  c h a u d e s  
de M. Maurice Maeterlinck. Il s’est rappelé le F e u i l 
l a g e  d u  c œ u r  et les F a u v e s  la s .  Il a exprimé certaines " 
sensations d 'A u to m n e  par ces " analogies " , dont le 
poète à 'H ô p i ta l  a tiré de si saisissants effets : "

Un pâle automne saigne au fond de l’avenue 
Et des femmes en deuil passent à l’horizon.

Par la technique du vers, en quoi il n’innova guère, 
Samain se rattache à Leconte de Lisle et à M. de Héré
dia. Mais son alexandrin est plus souple, plus musical 
aussi. De sonorité moins éclatante, il est plus riche en 
harmoniques. Le poète profita des efforts tentés par 
Baudelaire, Rimbaud, Cros, Mallarmé, pour rendre le 
vers plus plastique, propre à traduire des sensations 
plus rares et des sentiments plus raffinés, à suggérer des 
« correspondances » plus complexes. Mais surtout, il 
fut charmé aux accents inouïs des P o è m e s  s a t u r n i e n s  
et des R o m a n c e s  s a n s  p a r o l e s .  S’il n’observa point 
toutes les règles formulées dans l 'A r t  p o é t i q u e  de J a d i s  
e t  n a g u è r e ,  s’il n ’eut point la préférence de Verlaine 
pour " l’impair " et ne témoigna pas même mépris pour 
la rime, " bijou d’un sou " , il rêva, lui aussi d’" intimes 
ramages " , de vers qui " frôlent l’âme ainsi que des plu
mages " ,

De vers silencieux, et sans rythme et sans trame,
Où la rime sans bruit glisse comme une rame.

Il fit " de la musique avant toute chose " . Aussi son 
vers, dont les « syllabes mineures » abaissent et adou
cissent le ton, est-il sur l ’âme comme l’effleurement 
d’une main surnaturelle.

M é d é r ic  D u f o u r
( L a  f in  p r o c h a i n e m e n t . )

C H R O N IQ U E  L IT T É R A IR E

Voici, peut-être, la dernière causerie su r les livres que je 
signerai en cette saison. Quand les feuilles sont si belles sur les 
a rb res, a-t on le courage de tourner celles d ’un  volum e, fût-il 
celui d ’un  poète aim é? Grâce pour nos yeux, lassés de suivre la 
fuite innom brable des lettres noires sur du papier b lanc! Bai
gnons-les dans la grande lum ière des espaces, reposons-les au 
spectacle doux des nuages qui voguent au loin !

Il faut pourtant liquider la situation. Comment, d ’ailleurs, ne 
pas parler du grand, du légitim e succès de cette arrière-saison, 
le rom an exquis de M. P ierre Valdagne : M on fils, sa femme et 
mon amie (1) ? Tous ceux qui aim ent les jeux subtils de la pensée 
autour d ’un problèm e scabreux de m orale raffoleront de ce livre,

(1) Paris, librairie Ollendorff.

pervers au tan t q u ’on peut l ’être, mais d ’une réserve d’expression 
qui ne froisserait pas l ’œ il d ’une vierge. C’est un  rom an par 
lettres, entre quatre ou cinq personnages, où se pose cette ques
tion troublante : Un beau-père, dem euré jeune par le cœ ur, et 
qui est peut-être, mon Dieu, oui, am oureux de sa b ru , doit-il 
avertir son fils si celle-ci le trom pe? Et si la discrétion et la galan
terie l ’obligent à se taire, peut-il aller ju sq u ’à couvrir les folies de 
sa belle-fille ? Le héros de M. Valdagne —  ah! quel homme char
m ant! — non seulem ent se tait, mais aide sa bru  à sortir du plus 
mauvais pas où une femme puisse s ’engager. Il est vrai que cette 
b ru  est le type le plus adorable, le plus cyniquem ent vivant, le 
plus délicieusem ent sensuel, le plus charm ant, le plus gracieux 
qu’im agination de rom ancier ait jam ais créé.

On a fait, à Paris, au. livre de M. Valdagne un grand succès : 
il le m érite par l ’audace de sa thèse et par l ’habileté extrêm e avec 
laquelle il l ’a traitée. Des situations comme celles de son livre 
doivent se rencontrer fréquem m ent dans la vie réelle. Mais il n ’y 
a rien  de plus difficile que de faire accepter par les lecteurs cer
taines scènes qui les offusqueront dans un  livre et qu ’ils rem ar
queront à peine dans la vie. M. Valdagne y  a réussi. Il a une légè
reté de m ain qui effleure, sans appuyer ; une science de demi- 
m ots, qui d it tout, à voix basse ; un  charm e de style qui endort 
les résistances et entraîne l ’acquiescem ent. Parm i les rom anciers 
qui ont choisi pour terrain  d ’observation le m onde parisien, il est 
certes celui qui en donne la vision la plus in téressante et la plus 
neuve. On peut attendre de vrais chefs-d’œ uvre de l ’auteur de la 
Confession de Nicaise et de M on fils, sa femme et mon amie.

***
Dans u n  tout autre genre, M. Péladan continue son œ uvre aux 

tendances si nobles e t si universelles : La décadence latine s’est 
enrichie d ’un  nouveau rom an : Pérégrine et Pérégrin  (1). Il s ’agit 
là d ’une jeune fille de tren te ans, sacrifiée volontaire auprès de 
vieux parents grincheux, qui b rûle de dédier sa jeunesse tardive à 
quelque am ant. Mais elle ne dispose, par an, que de quelques 
sem aines, qu ’elle va passer dans des endroits divers auprès d ’amis 
com patissants. Il faudrait donc que cet am ant se satisfit de ces 
rencontres espacées et variées. Elle le trouve en la personne d ’un 
architecte aux conceptions idéales, vivant seul dans une petite 
ville où, déjà, vient le  visiter une inconnue aux sens ardents et à 
l ’im pudeur magnifique. Il consent à ces pèlerinages am oureux au 
cours desquels la pérégrine lui accorde peu à peu le trésor opu
lent de son corps vierge. L’am our en tre  eux se prolonge duran t 
p lusieurs années, puis le pérégrin épouse son inconnue de la 
petite ville et les époux recueillent chez eux la pauvre pérégrine 
vieillie qui se réchauffe au  feu de leur jeune am our. Donnée inco
hérente, direz-vous. Peut-être. Mais n ’oubliez pas que, pour 
M. Péladan, le rom an n ’est q u ’une suite de péripéties philoso
phiques. Il fait assez bon m arché des événem ents, pourvu qu’il 
réussisse à poser des caractères nouveaux et à poursuivre sa p en 
sée personnelle à travers les créations de son cerveau. M. Péladan 
n ’in téressera jam ais le lecteur vulgaire, m ais, par la gravité de 
ses sujets, par son style puissant, par le charm e de ses réflexions 
et de ses rem arques, parfois sublim es, il deviendra de plus en 
plus le  rom ancier d’une élite, quelque chose comme un  Barbey 
d’Aurevilly m oins aigu, mais plus artiste et plus penseur.

(1) Paris, Mercure d e  France.
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Connaissez-vous M. R obert Scheffer? Il signe, depuis quelque 
tem ps, dans le Journal, des contes b ien  in téressan ts. Sa sen si
bilité voluptueuse et triste  lui constitue une originalité que l ’on 
n ’oublie pas. En outre, il a le don de l ’ironie, une ironie douce 
qui court à fleur de peau, comme un sourire dans des yeux qui 
voudraient bien p leurer. Après six rom ans d ’une écriture exacte 
et savoureuse, après des poèmes où chante je  ne sais quelle in s
piration  païenne et sensuelle, il publie le Péché mutuel, suivi de 
M adam e L arm e  (1). Le Péché mutuel, c’est une histoire fraîche 
et légère, à la façon de Candide. Deux saints du paradis revien
n en t sur la terre  et, réincarnés, m ènent une vie fort peu édifiante, 
où l ’am our fait tin ter ses grelots. M adame L arm e  est un  récit 
d ’un genre plus observateur : il s ’agit d ’u n  m énage étrange d ’a r 
tistes où la  emm e se déshabille p ourtous les am is de son m ari. Mais 
ce n ’est pas l ’ord inaire  bonne fille, si fréquente dans les unions, 
légitimes ou non, des ateliers : elle a sa petite personnalité, ses opi
nions, ses em bryons d ’idées. Elle a surtout le culte de sa petite per
sonne. Et c’est u n  exquis petit ê tre  d ’am our, com prom is en tre  la 
chatte et la perruche. M. Scheffer excelle à peind re , avec u n  esprit et 
u n  tact rem arquables, des âm es de ce genre qui traiten t la vie 
comm e une partie de p laisir où il fau t parader sans cesse, rire , 
bavarder, tuer ses nerfs, de peur de se trouver seul avec soi-même 
et d ’être forcé de sonder sa conscience. Et sous l ’ironie de cet 
écrivain charm ant, on devine une m élancolie vague et désabusée 
qui séduit autant qu ’elle ém eut.

Infatigable, M. Paul A ndré, —  dont j ’ai dit ici il y a peu de 
tem ps les m érites sérieux et la volonté tenace, —  vient de nous 
donner ses Lettres d’hommes (2). Comme il le dit lui-m êm e, dans 
sa dédicace à Gyp, il a tenté dans ce livre « de confesser le secret 
de quelques âmes souvent douloureuses, rarem ent belles, parfois 
é tran g es... ».

On a écrit de ce livre que chacune de ses lettres était un 
rom an en  m iniature. Cela n ’est point vrai. Un rom an, pour être 
digne de ce nom , doit offrir, dans un  m ilieu nettem ent défini, une 
pein ture com plète de caractères nouveaux préoccupés d ’un p ro 
blèm e actuel. Tout le reste , c’est de la littératu re, c’est-à-dire pas 
g ran d ’chose.

L’am bition de M. Paul A ndré ne s’est point, ici, élevée si hau t. 
Il lu i a paru  in téressan t d ’étudier fam ilièrem ent des conflits p a s 
sionnels en tre  personnages qui doivent se servir de la le ttre  pour 
com m uniquer ensem ble. La difficulté consiste à éviter que la le ttre  
n ’ait l’a ir  d ’être écrite pour le lecteur du livre, au  lieu du co rres
pondant auquel elle est adressée. Cette difficulté, M. A ndré l ’a 
assez adroitem ent tournée. P lusieurs de ses lettres ont une ap p a
rence d ’authenticité parfaite. D’au tre part, il y pose des p ro b lè 
m es souvent pleins d’in térê t et les résout avec une sorte de désin 
volture am ère qui ne tém oigne pas précisém ent d ’une grande 
adm iration pour l ’hum anité. Quant à son écriture, q u ’il m e laisse 
encore une fois lui reprocher l ’em barras de ses phrases, ses 
façons précieuses de dire de sim ples choses. M. A ndré a une 
nature m éditative, qui aim e les psychologies com pliquées et les 
sentim ents raffinés. Je suis convaincu que s’il dépouillait son 
style de ses surcharges déplaisantes, que s’il écrivait nuem ent, 
p resque pauvrem ent, il nous donnerait aisém ent une œ uvre

(1) Paris, Mercure de France.
(2) Bruxelles, édition de l ’Association des écrivains belges.

d ’intellectualité très soutenue que nous pourrions saluer d ’a p 
probations sans réserve.

***
Parm i nos publicistes préoccupés à la fois d ’a rt e t de philosophie 

je n ’en  connais point qui m ’in téresse plus que M. Raphaël 
Petrucci. Il signe dans le So ir  des chroniques qui ne sont jam ais 
quelconques. Et voici qu ’il nous donne un  gros volum e de près 
de cinq cents pages in titu lé : L a  P orte  de l'amour et de la 
mort (1). Au m om ent où la  Russie rep ren d  sa lu tte séculaire 
contre la race jaune, ce rom an philosophique vient à son heure. 
L’au teur y traite , dans le m ilieu très in téressant de la Chine à la 
fin du moyen-âge, u n  double problèm e : l ’u n , éternel : l ’antago
nism e en tre la science et la foi ; l ’au tre , à la fois très lo in tain  et 
très actuel, l ’antagonism e en tre la race blanche et la race jaune . 
Il est peut-être regrettable que l ’au teur n ’ait pas dram atisé davan
tage son récit : celui-ci se déroule harm onieusem ent, mais d ’une 
façon un  peu m onotone. Les belles im ages, les grandes pensées 
q u ’il contient courent risque d ’échapper à l ’œ il du lecteur u n  peu 
fatigué. Mais l ’ouvrage tém oigne d ’u n e  singulière puissance d ’ex
tériorisation et de palingénésie chez u n  jeune hom m e. Il prouve 
en  outre une docum entation sérieuse et approfondie. Et, pour 
tout dire, c’est le coup d ’essai, nullem ent négligeable, d ’un  éc ri
vain d ’où sortira une œ uvre, u n  jou r.

***
S’il fallait obéir à la loi des valeurs, il conviendrait de parler 

toujours des poètes avant les prosateurs. Mais voyez le danger : 
em portés en  p lein ciel par leurs rythm es ailés, nous ne voudrions 
plus descendre, et les p rosateurs a ttendraien t vainem ent notre 
tardive visite. Voilà pourquoi c’est en  te rm inan t cette causerie 
que je  signale le recueil des Poèmes de M. Louis Le Cardonnel (2). 
M. Le Cardonnel présen te cette particularité q u ’il est prêtre. M al
gré soi la critique s’efforce de découvrir, dans ses vers, la  trace 
de ce caractère sacré. Il ne s’y  m ontre pas d ’une façon notable. 
Les vers chrétiens qui occupent la fin du volum e sem blent in sp i
rés d irectem ent de Sagesse et non de la littératu re qui compose 
la lecture habituelle des ecclésiastiques.

Au début de sa carrière, M. Le Cardonnel était un  chercheur de 
rythm es, épris de sonorités adoucies et légendaires, poète d ’un 
sym bolism e m élancolique et fier. Actuellem ent, c ’est un  chantre 
de l ’am our divin et, pour dépeindre ses extases, ses angoisses, 
ses rem ords, les luttes de son âm e, il trouve des accents larges 
et p leins, évoquant la plainte des orgues et qui ne sont pas sans 
beauté. Je pense q u ’il serait m êm e u n  poète de tout p rem ier 
ord re s’il serrait davantage sa pensée et s’il poursuivait l ’expres
sion nette et juste, sans surcharge, sans m ots inu tiles ou redon
dants.

***
Et m e voici penché su r une tom be à peine ferm ée. L’été vient 

d ’y faire éclore ses prem ières fleurs. On y a tant p leuré q u ’elles 
sont p lus fraîches et p lus verm eilles, A lentour, l ’air est plus doux 
et com me em baum é d ’u n  parfum  inconnu. Des oiseaux chantent, 
le silence écoute : c’est la tom be d ’un  poète de seize ans !

Ses cam arades de l ’Athénée de Verviers —  professeurs et élèves

(1) Paris, Félix Juven.
(2) Paris, Mercure de France.
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—  où il était élève de troisième latine quand la m ort l’enleva le 
5 mars 1902, viennent de publier, en le dédiant à sa chère 
mémoire, le recueil de ses vers. Ce sont ces Clartés d'âme (1) 
que j ’entr’ouvre et où sourit à la première page la douce et simple 
figure du chanteur mort. Un professeur de l’Athénée de Verviers, 
M. Jules Feller, en une préface émue et délicate, effeuille cette 
âme adolescente et commente ce talent naissant. Pierre Gens était 
un  vrai poète qui eût illustré, sans doute, nos lettres nationales. 
Celui qui à seize ans était capable d ’écrire de tels poèmes, vi
brants, imagés, d’une langue à la fois harmonieuse et nette, n ’au
rait pas tardé à se dégager de ses influences et à chanter ses pro
pres chants. Ses amis ont bien fait de recueillir ses vers épars. 
Ils ont ainsi sauvé d’un injuste oubli la mémoire de celui qu’une 
injuste m ort a ravi à la Gloire et à la Beauté.

Geo rges R ency

L ’A R T  A  G A N D
(Correspondance particulière de l ’A r t  m o d e rn e .)

Il semble, à suivre les expositions d ’art qui se sont succédées 
si nombreuses dans les salles du Cercle artistique ainsi qu’au ves
tibule de l’Université, qu’une génération nouvelle se prépare à 
soutenir dignement la réputation que les Claus, les Baertsoen, les 
Buysse etc. ont su donner à l ’école gantoise.

Laissant de côté les exposants connus, il y a lieu d ’appeler 
l ’attention sur tout un  groupe de travailleurs assidus, tenaces, 
chercheurs préoccupés d’acquérir un beau métier, osant voir de 
leurs propres yeux et voulant scruter la nature et l ’humanité. 
L’exposition récente de la société « Kunst en Kennis » a su réunir 
des éléments jeunes dont quelques-uns seront probablement 
connus demain.

On y retrouve Gustave De Smet et ses paysages largement vus 
qui, déjà, avaient attiré l ’attention dans une exposition précé
dente au Cercle artistique ; son frère Léon De Smet, dont la pein
ture, bien qu’apparentée à celle de son aîné, témoigne d’un esprit 
moins vaguement rêveur, tourm enté du désir de frapper l’imagi
nation par des sujets parfois un  peu mélodramatiques, mais qui, 
lui aussi, est sensible au charme de la ligne et de la couleur. C’est, 
dans le même groupe, Sys, trop habile peut-être, cherchant 
encore sa voie en des études multiples, variées et trop différentes 
de facture. Puis, Dessenis, dont les figures un  peu lourdes mais 
puissantes m ontrent une vision bien personnelle encore qu’in
complète. Coddron et Fritz Van den Berghe, dont les recherches 
de vibration de couleur, en délicatesses chez le second, en puis
sances chez le prem ier, sont appuyées par un  dessin large et 
personnel.

Bien d’autres encore, quoique moins affirmatifs, font bien 
augurer de l’avenir, tel Frédéric Desmet, dont quelques plâtres 
et bronzes de petit format ont révélé un  sculpteur adroit, bien 
qu’impressionné par la manière spéciale à Van der Stappen.

Si à tous ceux-là on ajoute les noms de ceux qui ne se mon
trent pas aux expositions et qui, travailleurs solitaires, donnent 
peut-être la note d’art la plus intéressante, il est permis d’avoir 
foi en l ’avenir, malgré un souffle de réaction qui n ’est d’ailleurs 
qu’une preuve de la vitalité de ceux contre lesquels elle est 
dirigée.

N O T E S  D E  M U S I Q U E
Le public nom breux qui se pressait à la salle Saint-Luc le 

31 mai dernier pour entendre l’audition des élèves de Mme Paul 
Miry-Merck a pu apprécier une fois de plus la supériorité de l ’en

(1) Verviers, Ch  Vinche.

seignement de ce jeune et déjà réputé professeur de chant. Un 
programme éclectique lui a permis d ’applaudir un  heureux choix 
d’airs, de lieders et de duos des maîtres classiques et modernes.

Parmi les élèves entendues, citons en première ligne Mlle Lau
rette Dam, qui a chanté les si difficiles Variations de Proch avec 
un art parfait que lui envierait plus d’une cantatrice de profes
sion. Mlle Van Bavel possède une jolie voix de soprano ; elle a déli
cieusement dit Serment d’amour de Brahms. Mme Boulvin, visi
blement indisposée, a exécuté un air d 'Obéron. C’est avec un bel 
organe que Mlle Piers a chanté l ’air du Saule d 'Othello. Enfin 
Mlle G. Quinaut a fait apprécier une voix chaude et sympathique 
dans un air d 'Iphigénie en Aulide.

Cette intéressante soirée a commencé et s’est terminée par l’au
dition de chœurs charmants : L e Ruisseau de Fauré et Les Filles 
d ’A rles  de P. Miry, parfaitement interprétés par une vingtaine de 
jeunes et jolies voix et accompagnés à merveille par M. Armand 
Merck.

E. C.

« P R O  D O M O  »
Je ne savais pas que, me rendant à l’invitation de M. Octave 

Maus et faisant à l’Exposition de la Libre Esthétique une confé
rence sur Jules Laforgue, je commettais un crime impardonnable. 
Je connus ma faute en lisant cette galante appréciation de l 'Occi
dent (numéro de mai) : « Un professeur à la Faculté de Lille, 
M. Médéric Dufour, après avoir lu Laforgue, vient de découvrir 
les Impressionnistes. Si vous voulez vous rendre compte de l ’in
fériorité de culture des éducateurs de la jeunesse française, lisez 
dans l 'A r t  moderne les articles que cet intellectuel consacre à 
Degas, Manet, Renoir, à leur technique, à ce qu’il appelle leur 
esthétique. Rien n ’est plus faux, plus confus et plus extravagant 
A force d’inintelligence, de maladresse et de désordre, ce pion 
prétentieux arrive à nous dégoûter presque des maîtres que nous 
aimons. Ses semblables s’y prenaient jadis de la même manière 
pour nous dégoûter de nos admirables classiques. »

Détail am usant : Comme j ’étais candidat aux dernières élections 
municipales, un journal de Lille, Le Peuple, organe des « démo
crates chrétiens », reproduisit ces lignes, afin de détourner les 
électeurs de me donner leur voix. Je fus élu du coup.

Dans sa chronique du Mercure (cahier de juin), M. Georges 
Eekhoud cite et prend à son compte ce jugement. Il y a dans son 
« nationalisme » bien peu de prudence. Mes articles, comme ma 
conférence, ne sont qu’une analyse des pages, dans lesquelles 
Jules Laforgue a exposé son esthétique. Ce n’est pas moi qui 
définis la technique des Impressionnistes, c’est Laforgue, à qui, 
par-dessus moi, vont ces délicates épithètes de faux, confus, 
extravagant, inintelligent, maladroit, désordonné.

On fait un grief à M. Mellerio d ’être Italien, à M. Laloy, à 
M. Gide et à moi d ’être Français. Cela est au moins surprenant de 
la part de publicistes belges. Si, en France, nous avions professé 
un « nationalisme » aussi exclusif, nous n ’aurions pas accueilli 
avec autant de faveur Rodenbach, Maeterlinck, Verhaeren, Van 
Lerberghe, Séverin, pour ne citer que les poètes, e t, sans doute, 
ils n ’auraient pas moins de génie, mais peut-être moins de 
gloire.

Méd ér ic  Dufour

B I B L I O G R A P H I E
É p h ém ér id es de la  S o c ié té  ro y a le  " L a  L é g ia  " (1853-1903), 

par F e r n a n d  G a s p a r i n i .  Liège, imp. G. Thiriart.
On sait le rang qu’occupe, dans le monde artistique, la célèbre 

société chorale L a  Légia  et les souvenirs — souvenirs de luttes 
et de victoires unis à ceux de manifestations hautement artistiques, 
d ’initiatives charitables, de concours philanthropiques — qu ’éveille 
son nom dans le cœur des Liégeois.
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A l’occasion du cinquantièm e anniversaire de sa fondation, 
M. F ernand  Gasparini publie un  « Livre d ’or » qui contient, 
outre u n e  notice historique, les éphém érides, m inutieusem ent 
établies, de la société. On y suivra avec in térê t, année par année, 
jo u r par jou r, le développem ent de l ’im portante institution a rtis 
tique liégeoise, dont la vie offre le m icrocosm e de l ’évolution 
m usicale de la Belgique duran t le dem i-siècle écoulé.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Un groupe d ’artistes épris de clarté et de liberté et qui, pour 
la p lupart, doivent à l ’Im pressionnism e leur révélation, vient 
de constituer, sous le titre  Les Peintres indépendants, un  cer
cle d ’expositious dont les Salons auront lieu tous les ans à 
Bruxelles, et tous les tro is ans à Anvers, à Gand et à Liège. Ce 
nouveau groupe se compose de Mlle Anna Boch, de MM. G. Buysse, 
Em ile Claus, (1). Degouve de N uncques, Mme De W eert, MM. Aloïs 
de Laet; R. De Saegher, J . E nsor, Hazledine, A.-J. Heymans, 
G. Lemm en, Mlle Montigny, MM. G. Morren et Edm . V erstraeten.

Nous souhaitons bon succès à cette association nouvelle, qui 
paraît être une heureuse conséquence du Salon des Peintres 
im pressionnistes, e t nous félicitons vivem ent ses prom oteurs de 
l ’effort qu ’ils tenten t contre la réaction dont s’afflige l ’art belge.

Le Musée de Bruxelles a acquis à la vente de la princesse 
Mathilde quatre tableaux anciens : un  P ortra it d'artiste, par Gel
d o rp ; le Tambourineur, de N. Maas; le P ortra it d’un homme de 
guerre, par Susterm ans, et un  P ortrait d’un seigneur de l ’école 
lom barde du XVIe siècle.

Notre com patriote, Mlle Louise de Hem, a  obtenu au Salon des 
Artistes français à Paris, une m édaille pour son tableau : L a  
Poupée japonaise. C’est la seule distinction accordée à l ’Ecole 
belge au  dit Salon.

M. Isaac Albeniz vient de s’entendre avec les directeurs de la 
Monnaie au sujet de la m ise en  scène de son opéra 'comique Pépita  
X im enès, qui sera représenté au début de la saison prochaine. 
Les principaux rô les seront in terprétés par Mmes Foreau et Mau
bourg  et par M. M uratore.

La cam pagne d ’opérette qui vient de s ’ouvrir au théâtre Molière 
par la Mascotte, d ’A udran, est dirigée cette année par M. Péron- 
net. A la  tête de la troupe figure l’une des divettes les plus 
applaudies de Paris, Mlle Jane Barre. La Mascotte a été m ontée 
avec les plus grands soins.

Le dim anche, deux représentations : en  m atinée, à 2 heures et 
le  soir à 8 h . 1/2.

Mardi prochain 14 ju in , à 10 heures du m atin, ouverture des 
concours du Conservatoire.

Les séances se suivront dans l ’o rdre suivant : Le 16, à 9 h. 1/2, 
instrum ents de cuivre; le 18, à 9 h. 1/2, instrum ents à anche; 
le 22, contrebasse et a lto ; à 3 heures de relevée, concours de 
violoncelle; le 25, à 9 heures, concours de piano (jeunes filles); 
le 28, à 9 h. 1/2, concours de piano (jeunes gens) (prix Van Cut
sem) et harpe chrom atique.

Les 1er et 2 ju illet, concours de violon; le 7, à 10 heures, con
cours de chant m onodique (jeunes gens); le 8, à 9 heures, chant 
théâtral (jeunes filles) ; le mêm e jo u r, à 3 heures, séance de duos 
de cham bre (id .); le  15, dern ière journée des concours, sera 
consacré à l ’audition des élèves des cours de tragédie et de 
com édie.

Le succès de l ’exposition de l ’Art ancien à l ’Exposition de 
Liège est dès au jourd ’hui com plètem ent assuré ; toutes les form a
lités de la prem ière heure, organisation e t installation des diffé
ren ts com ités, e tc ., sont term inées ; les divers rouages adm inis
tratif? fonctionnent régulièrem ent; on est entrée dans la voie de 
l ’exécution pratique.

Plusieurs adhésions des plus im portantes sont du reste déjà 
parvenues; c’est ainsi, notam m ent, que le com m issaire spécial 
près cette exposition, M. le baron de Sélys-Fanson, a pu com m u
n iquer au comité la p ro m essed e  son présiden t d ’honneur, le duc 
d ’A renberg, de p rê ter de ses inestim ables collections tou t ce qui 
pourrait in téresser l ’ancien pays de Liège : de m erveilleuses 
pièces d ’orfèvrerie m osanes du moyen-âge et des tapisseries, 
tableaux et m iniatures représen tan t des m em bres de la fam ille de 
la Marck.

Incessam m ent, le  com ité lancera la circulaire aux exposants, 
ainsi que le règlem ent général, et com m encera le recru tem ent 
des objets à exposer.

Le conseil d ’adm inistration  de la société des Amis du Luxem 
bourg a voté une somm e de 500 francs pour la souscrip tion  
ouverte en  vue d ’offrir au Musée du Luxem bourg le Penseur  de 
Rodin.

Sur une proposition faite par M. de Camondo, vice-président 
de la Société, il a ensuite voté la pétition tend an t à accorder des 
droits d ’auteurs aux pein tres, sculpteurs, graveurs et à  leurs héri
tiers.

Les droits d ’auteurs des pein tres et sculpteurs seraient de 1 p .c. 
su r toute transaction, pendant la vie de l ’au teur et cinquante ans 
après m ort, ainsi qu ’il est établi pour la Société des Gens de le ttres 
et celle des auteurs dram atiques. Une société civile spéciale serait 
constituée pour la perception et l ’attribution  de ces droits.

La pétition rédigée par les Amis du Luxem bourg sera sou
m ise au Parlem ent prochainem ent.

La souscription ouverte pour le m onum ent de César Franck, 
qui doit être érigé dans le square Sainte-Clotilde, séra définitive
m ent close prochainem ent.

L’œ uvre du statuaire A lfred Lenoir est très avancée, et la date 
de l ’inauguration pourra être fixée dans u n  délai très rapproché.

Il reste encore à couvrir diverses dépenses, notam m ent les frais 
nécessités par les travaux des fondations et du soubassem ent.

Le comité adresse u n  dern ier appel aux personnes désireuses 
de contribuer à la glorification du grand  m usicien français et leur 
dem ande de vouloir bien envoyer le m ontant de leur souscription 
à M. Vincent d 'Indy , à la Schola Cnntorum, 269, rue Saint- 
Jacques.

Le prochain Salon d ’autom ne aura lieu au Grand-Palais des 
Champs-Elysées du 15 octobre au 15 novem bre prochain.

Les envois devront être faits aux dates ci-après :
P einture et dessins. — Les œ uvres des artistes non sociétaires, 

le 26 sep tem bre; les œ uvres des sociétaires le 27.
Sculpture. —  Les œ uvres des artistes non sociétaires, le 28; les 

œ uvres des sociétaires, le  29.
A rchitecture, gravure, objets d'art. —  Les œ uvres des socié

taires ou non-sociétaires devront être déposées le 30.
Il ne sera accordé aucun sursis.
Le bureau pour 1904 et 1905 est ainsi constitué : P résident 

d ’honneur, Eugène C arrière; président, Frantz Jo u rda in ; vice- 
p résidents, Yvanhoë Ram bosson, Gustave Michel. Desvallières ; 
secrétaire général, Lopisgicb; trésorier, Abel Truchet.

P r é s i d e n t s  d e  s e c t i o n s . —  P ein ture, W éry ; Sculpture, Ca
m ille L efèvre; A rchitecture, P lum et; Dessins, Louis M orin; G ra
vure, L epère; Objets d’art, L. Laporte-Blairzy ; Délégué étranger, 
Gropeano.

La Revue bleue a pris l ’initiative d ’organiser une fête pour célé
b re r  le deuxièm e centenaire du célèbre pastelliste Maurice Quen
tin  de La Tour. Cette fête aura lieu à Saint-Quentin, patrie du 
pein tre, où sont réun is, en u n  m usée m odèle, ses plus beaux p as 
te ls. Un comité est form é, dont M. Henri R oujon, secrétaire per
pétuel de l ’Académie des Beaux-Arts, a accepté la présidence.

Retrouvé dans un  article oublié d ’Henri Becque cette réflexion : 
« Je m e suis dem andé bien souvent si l ’instruction  et le 

savoir étaient des qualités suffisantes pour juger une œ uvre d ’art 
e t s’il ne fallait pas y  a jou ter quelque chose qui ne s’apprend  pas. 
La question lo rsq u ’il s’agit de productions de l ’Ecole nouvelle me
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parait résolue. Depuis que le monde existe, la critique s’est tou
jours trouvée divisée en deux camps : d’un côté les professeurs, 
— j ’étends un peu le mot, —  et de l’autre les artistes. Les pro
fesseurs légifèrent et argumentent, les artistes palpitent et s’em
ballent. Depuis que le monde existe, les professeurs avec leurs 
principes et leurs dédains, en faisant la petite bouche, se sont 
régulièrement trompés. Ce que les artistes ont aimé, applaudi, 
défendu, méritait de l ’ètre : c’est ce qui a vécu, sinon survécu. »

F a b r i q u e  d e  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
C h . x h ç o ü e t

1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s
Cadres de tous sty les et d'après dessin p o u r  tableaux  

aquarelles , p a ste ls , etc.
LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 

P R I X  M O D É R É S

P L A G E  D E  W E S T E N D E
dans les superbes dunes du littoral ouest de la Belgique.

Terrains avantageux. —  Villas et cottages charmants.
Jeux de tennis, jeux de golf. —  Festivités locales. —  Fêtes enfantines. 

Communications faciles. —  Excursions agréables. 
Tramway électrique Ostende-Middelkerke-Westende.

Trajet en une demi-heure. —  Service de dix en dix minutes.

VIENT DE PABAITEE :
Œ U V R E S  D ’A L B É R I C  M A G N A R D

E n  v e n t e  p a r  c o r r e s p o n d a n c e  c h e z  l ’ a u t e u r  

SS, boulevard Beauséjour, PARIS

G u e r c œ u r ,  d r a m e  l y r i q u e  e n  t r o i s  a c t e s  e t  q u a t r e  t a b l e a u x .  P a r t i t i o n  r é d u i t e  p o u r  p ia n o  e t  c h a n t .
P r i x  n e t  : 2 0  f r a n c s .  

H y m n e  à  l a  J u s t i c e .  P a r t i t i o n  d ’o r c h e s t r e .  —  P r i x  n e t  : 1 0  f r a n c s .  
C h a n t  f u n è b r e .  P a r t i t i o n  d ’ o r c h e s t r e .  —  P r i x  n e t  : 1 0  f r a n c s .  

O u v e r t u r e .  P a r t i t i o n  d ’o r c h e s t r e .  —  P r i x  n e t  : 1 0  f r a n c s .
Q u i n t e t t e  p o u r  f l û t e ,  h a u t b o i s ,  c l a r i n e t t e ,  b a s s o n  e t  p i a n o .  —  P a r t i t i o n  : 1 0  f r a n c s .  P a r t i e s  : 1 0  f r a n c s .

AMEUBLEMENTS D'ffl'T MODERflE
G.StRRURIELR

Y  LIEGE-  4i Rue HE/nRicouRT 
| BRUXLüiES -  2 Bonis du RegeaT 
l PÆRI5  -  54 Rue de Tocqueviüe I LÆ HÆyE — 39 P/qfwsTR/qÆT

fMOBILIELRS X
SPECIAUX POUR. LA } CAMPAGNE i 
/1pT|STI0(JES PRATIQUES i SOUDES e t  PEU COafEüXJ



M a i s o n  F é l i x  M O M M E J M  &  C ° ,  B r e v e t é s
FABRIQUE ET A TELIERS : 37, R u e  d e  l a  C h a r i t é ,  BRUX ELLES 

T é l é p h o n e  1 9 4 1?

Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
Spécialité de tous les articles concernant la pein ture , la scu lp ture , 

la g ravure , l’architecture  et le dessin.
RENTOIL AGE, NETTOYAGE ET VERNISSA GE DE TAB LEAUX

Premières médailles aux Expositions d’Amsterdam, Paris, Liverpool, Le Havre, Bruxelles, Chicago, etc., etc.

L i m b o s c h  & c
T T A A  C 7 T  T  H ? Q  rue du Midi

O ï l .  L  A i l i ^ j L l l o  31, rue des Pierres
B L A ^ I C  E X  A M E U B L E M E N T

Trousseaux et Layettes, Linge de Table, de Toilette et de Ménage, Couvertures, Couvre-lits et Edredons
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A L B E R T  S A M A IN (1)

n i
Dans les poèmes d'A u x  Flancs du Vase, Samain 

tâche à se détacher de soi. Son âme lui semble mainte
nant une maison patrimoniale, imprudemment ouverte 
à des étrangers, d’où tout charme intime a fui, où l’on 
ne se reconnaît plus, que l’on prend en dégoût, comme 
une hôtellerie banale. Il est allé, à Orthez, visiter 
M. Francis Jammes, et celui-ci, en d’amicales causeries, 
poursuivies au caprice des chemins, dans les paysages

(1) Suite et fin. Voir nos deux derniers numéros.

clairs et l’air léger des Pyrénées, lui a remontré que la 
poésie s’accommode mal de l’artifice et souffre impatiem
ment les mensonges par lesquels nous nous leurrons 
nous-mêmes et mettons nos confidents en défiance. Que 
la voix de notre conscience, pour mal assurée qu’elle 
soit, résonne seule dans nos chants : il suffît qu’elle 
soit sincère et inouïe. Ecoutons la chanson des poètes, 
mais ne la répétons pas : celui-là seul la module bien 
qui la sentit monter de son cœur à ses lèvres. Contem
plons la nature dans sa simplicité ; n’en déformons pas 
l’apparence au prisme d’autrui. Que l’eff ort de l’artiste 
vise seulement à en réfléchir les lignes, les couleurs, 
les sons, les parfums. De l'Angélus de l’Aube à l'A n 
gélus du Soir  suivez les images fugitives du monde, 
aspirez l ’haleine des fleurs, ouvrez l’oreille à la musi
que de la vie, alternant en un rythme éternel la nais
sance et la mort, puis, en des vers naïfs comme le parler 
d’un enfant, exprimez au vif vos impressions toutes 
fraîches. Tout être, toute chose retient en soi un rayon 
de la beauté : que votre œuvre en soit éclairée !

Toujours plus loin de son Jardin  féerique, Sa
main marche désormais vers la nature, qu’il va sur
prendre dans son éveil matinal. Il se rassérène aux 
lueurs douces, aux brises pures des aurores ; il se récrée 
aux fécondantes ardeurs des midis; les crépuscules et les 
nuits ne lui apportent plus ni fièvre ni terreur : ce sont 
les heures augustes du repos puerpéral, où se réconfor
tent les énergies créatrices. Les fantômes morbides se 
sont évanouis, les allégories spécieuses se sont défaites 
à la saine et franche lumière du soleil : il n’y a plus que 
la nature dans sa vérité, sa grâce et sa force :



200 L 'A R T  M O D E R N E

Aux pentes des coteaux flottent des vapeurs blanches 
E t le matin mouillé sourit nu dans les branches...
Au vent frais du matin frissonne l’herbe fine...
La campagne s’endort dans l'or des soirs d'été...
Et la lune se lève au-dessus des montagnes...

Le poète n’est qu’une parcelle du Tout. Il sent en lui 
le jeu des forces cosmiques (A x i l i s  a u  r u i s s e a u ) :

Le clair frisson du monde a passé dans son sang.
En lui-même et dans tous les êtres, il admire — et à 

son étonnement un effroi se mêle — l ’eurythmique pal
pitation de la vie, tout ensemble éphémère et éternelle. 
Telle Chloris, retenant dans sa main une grenouille 
capturée parmi les fleurs d’un pré,

A pitié de sentir, affolé par la peur,
Si fort entre ses doigts battre le petit cœur.

L’amour est la plus intime communion avec la 
nature (L e  S o m m e i l  d e  C a n o p e , A m p h i s e  e t  M é l i t t a ) .  
Le premier émoi de la chair, cédant à l’attrait du désir, 
c’est, dans d’ingénues oaristys ( H e r m i o n e  e t  l e s  b e r 
g e r s ,  L e s  V ie r g e s  a u  c r é p u s c u l e , M y r t i l  e t  P a l é 
m o n e ), le prélude, chaste comme l’éclosion d’une fleur, 
à l’acte nécessaire de la conception. La famille consti
tuée est l’asile où l’homme trouve repos et récompense : 
hors de ce cercle de tendre abnégation, il n’est point de 
félicité :

Le père au large front, qui vit parmi les dieux,
Laissant le livre antique, un instant considère,
Double miroir d’amour, l’enfant avec la mère,
E t dans la chambre sainte, où bat un triple cœur,
Adore la présence auguste du bonheur.

Le labeur rustique est noble entre tous les travaux : 
l ’homme se grandit, aidant à l’œuvre incessante de la 
nature et réglant au rythme universel la tâche de ses 
jours. Samain se hausse jusqu’à Virgile dans cette 
brève « géorgique » où il nous montre L e  L a b o u r e u r  
creusant “ le lit profond des futures semailles » ; il s’a r
rê te  au bout du champ, pour reprendre haleine,

Respire le vent fort qui souffle sur la plaine.
Puis, sans hâte, touchant ses bœufs de l’aiguillon,
Il repart, jusqu’au soir, pour un autre sillon.

La science est donc de connaître en chaque chose ; l a  
S a g e s s e ,  de cultiver en soi ; et, sans doute, le rôle du 
poète, d’exprimer « l 'â m e  é p a r s e  e n  la  m a t i è r e  ».

Ce p a n t h é i s m e  n a t u r a l i s t e  est ce qu’il y a de 
vraiment a n t i q u e  dans le recueil. C’est le paganisme 
grec dépouillé de ses allégories et coulé au moule de 
la pensée moderne. Le récit, fluide et nu (comme les 
alexandrins à rimes plates), a l’élégante simplicité des 
fables homériques. Les reliefs sculptés aux F la n c s  
d u  V a s e  me rappellent les scènes que le repous
soir du forgeron divin fait saillir de l ’airain sur le

bouclier d’Achille. Mais ces noms grecs, sans vertu évo
catrice, n’ornent point, ils déparent plutôt les poèmes. 
Samain ne lisait dans leur idiome ni Théocrite ni Ho
mère, ni Virgile ni Catulle. Il en devait donc passer par 
les traductions et les paraphrases de Leconte de Lisle et 
de Chénier, — même de Delille. Et de celui-ci il a retenu 
de fâcheuses périphrases. Citerai-je un exemple? Dans 
L e  B o n h e u r ,  avant des vers, gracieux comme un pastel 
de Mary Cassatt, qui peignent un enfant allaité par sa 
mère,

E t de ses petits doigts pétrissant la chair blanche,
pourquoi faut-il qu’

Églé, cédant enfin, dégrafe son corsage,
D’où sort, globe de neige, un sein gonflé de lait?

P o l y p h è m e ,  à mon goût le chef-d’œuvre du poète, est 
inspiré par les VIe et XIe idylles de Théocrite (cette 
dernière paraphrasée par Leconte de Lisle dans L e s  
P l a i n t e s  d u  C y c lo p e ) , le Ier des D ia lo g u e s  m a r i n s  
de Lucien et un récit d’Ovide dans le XIIIe livre de ses 
M é ta m o r p h o s e s .  Par la douceur voluptueuse des entre
tiens d’amour entre Galatée et Acis, l’ardeur passion
née des plaintes de Polyphème, que désespèrent sa lai
deur et l’indifférence de la vierge, par la beauté des 
chœurs, où les nymphes chantent la chaleur du midi, 
puis la fraîcheur du soir, qu’il me suffise de dire que Sa
main égale ses modèles. Il les dépasse dans la dernière 
scène de son « mime ».

Polyphème a surpris Galatée aux bras d’Acis. Il lève 
les poings sur les deux adolescents, qui, éperdus de 
bonheur, ne s’aperçoivent pas de sa présence ; mais, im
puissant à frapper, il s’éloigne et s’enfonce aux ténè
bres de la forêt. Un cri répand l'effroi dans la campagne : 
comme OEdipe (Samain s’est souvenu de l’exode 
d ’Œ d ip e - R o i ) ,  il s’est crevé les yeux. Quand il repa
raît, le visage ensanglanté, l ’apaisement s’est fait en 
lui. Il absout la trahison :

Les dieux avec l’amour leur ont donné raison.
Maintenant, il n’a plus d’autre sentiment que la pitié :

... j'ai senti soudain ma fureur et ma rage 
Crever et ruisseler à flots comme un orage,
Ne laissant à leur place, ayant tout emporté,
Qu’une grande souffrance où naissait la bonté.

Il se penche sur Galatée endormie, baise ses che
veux, invoque à la protéger les puissances naturelles, 
les vents de la mer et les parfums des bois, les arbres et 
la terre, la nuit, « dont la majesté veille ». Puis il se 
redresse, rasséréné :

Je sens en moi descendre une paix inconnue ;
Mon cœur se calme et rend à présent sous ma main
Un beau son grave et fort, comme une urne d’airain.
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Appuyé à l’épaule de Lycas, il dit adieu à tout ce qui 
enchanta ses regards, charma sa vie, accueillit ses 
confidences douloureuses, et, ses yeux morts levés vers 
le ciel, il s’en va :

— Où faut-il te mener, grand ami ? — Vers la mer.
Le poète qui fit ces vers est le vrai Samain. D i v i n e  

B o n t e m p s  en pourrait témoigner, dont la vie fut 
« l’harmonieux martyre d’une créature choisie ».

Je néglige à dessein le C h a r io t  d ’o r ,  recueil composé 
après la mort du poète, sans critique ni souci des dates. 
Les pièces réunies là sont des ébauches ou des répliques, 
les unes des poèmes d'A u  J a r d i n  d e  l ' I n f a n t e ,  les 
autres des poèmes d' A u x  F l a n c s  d u  V a s e . Il faut pour- ; 
tan t tirer de ce fatras une É v o c a t i o n ,  L a  P e a u  d e  
b ê te , qui a la grandeur épique d’un P o è m e  B a r b a r e  
ou d’une « époque » de la L é g e n d e  d e s  S iè c l e s ,  — et 
des É l é g ie s ,  monument d’un amour qui répète les mots 
immuables de la volupté, mais trouve des vers délicieux 
pour exprimer le tourment de l’absence, l’angoisse de 
l’attente et la vanité du souvenir.

J ’ai dit avec franchise mon jugement sur Samain. 
Ai-je paru le diminuer, dénombrant les influences qu’il 
a subies ? Je ne crois pas avoir desservi sa mémoire en 
distinguant ce qui lui appartient en propre et ce qu’il 
emprunta. — Il venait de jeter bas le fardeau trop 
pesant de ses lectures, quand il mourut. Mais il eut le 
temps d’annoncer, par quelques vers inoubliables, à 
quelles sources il eût désormais puisé. Sa poésie eût été 
lumière, résignation, pitié. — C’est la raison pourquoi, 
si j ’admire le poète, je regrette plus encore l’homme.

M é d é r ic  D u f o u r

L E  CH O IX D E L A  V IE
p a r  G e o r g e t t e  L e b l a n c  (1).

Il m e sem ble toujours que Georgette Leblanc appartien t à une 
époque plus avancée que la nô tre. Tout au m oins fait-elle partie 
du  très petit nom bre d ’êtres qui vivent de la vie harm onieuse, 
in té rieu re  et consciem m ent heureuse q u ’on souhaite aux généra
tions futures.

Tandis que nous nous débattons, em pêtrés dans la  ouate des 
traditions, et que nous avons encore le geste b ru ta l et m aladroit 
de gens qui se débarrassen t d ’une obsession, ces quelques 
vivants se détournent des vaines querelles et du bysantinism e 
d ’une époque de transition, pour aller, très joyeux, vers des hori
zons p lus rian ts et plus paisibles.

On dirait qu ’ils ont une religion à eux dont le credo, court et 
absolu, leu r donne une sécurité, une liberté  d ’esprit qui décu-

(1) Paris, Fasquelle et Cie.

pie leu r force et les rend  simples et hum bles comme tous ceux qui 
aim ent profondém ent.

Tout le livre est la confession d ’une erreu r, si ingénum ent 
avouée, si sagem ent analysée, si sereinem ent reconnue qu’elle 
en  devient une page d ’utile et souriante sagesse. Qui n ’a essayé, à 
une heure de confiance, de réveiller une âme endorm ie, d ’anim er 
une statue? Qui n ’a jam ais tenté de délivrer une personnalité p ri
sonnière, révélée, sem blait-il, par de beaux yeux, un  sourire 
énigm atique, ou m oins encore? Inconsciem m ent on colorait cette 
âm e insaisissable des nuances de son âme à soi. Puis, u n  beau 
jour, l ’écart s’affirmait, on se quittait étonnés, accusant le so rt ou 
la vie.

Entraînée p a r  la beauté expressive d ’une villageoise, Georgette 
Leblanc fait ce m êm e rêve, attendan t avec une patience quasi 
religieuse —  une patience m aternelle —  que la tendresse d ’une 
am itié de fem m e, la beauté rendue consciente, l ’a rt ou l ’am our 
réveillent cette n atu re  engourdie.

Mais aucune de ces grandes forces n ’avait de prise su r la 
trop  petite âm e de la belle Roseline. Elle ne se retrouve elle-m êm e 
que dans le coin d ’une province tranquille où des occupations 
m inutieuses et des affections tièdes viennent occuper toutes ses 
facultés.

« Rose d isait son contentem ent et je  ne m e lassais point de 
resp irer cette bonne quiétude. Je songeais à l ’établissem ent de 
sa vie. Quelle leçon précieuse s’en  dégageait pour m oi! Rose 
était de celles dont le chem in doit être m arqué d ’heure en 
heure par u n  petit devoir quelconque. C’est ainsi, en  se lim itant, 
que de tels caractères parviennent à  se connaître et à s'afferm ir.

« Elle disait d ’un air joyeux «. ma cham bre », « m on jard in  », 
« m a m aison », et je  souriais en  pensant qu ’autrefois 'je m ’éver
tuais à détacher en cet esp rit tous liens inutiles.

« Comme je m ’étais trom pée! Il lui avait fallu, pour prendre 
conscience de sa vie, la gagner et la reconnaître dans les choses 
m êm es qui m aintenant lui appartenaient, égrener le  long de ses 
jou rs des tâches m édiocres, se créer des ennuis à sa taille, des 
difficultés que son bon sens pouvait aisém ent vaincre. Pas d ’im 
prévu, pas d ’é ten d u e ... »

L’amie m aternelle avait voulu que sa sœ ur-enfant pût « choi
sir sa vie » en  toute liberté. —  Et voila que cette liberté  abso
lue avait épouvanté la jeune fille qui, au lieu de se découvrir 
une personnalité, au lieu de se trouver elle-m êm e, s’était sentie 
comm e abandonnée et perdue, ne sachant vers quel côté se to u r
n er, —  « et je pensais que la nature des femmes —  des plus 
volontaires comme des p lus sim ples —  est trop délicate e t trop 
com pliquée, pour qu’il lui soit aisé de se m aintenir en équilibre 
dans la liberté  com plète ». —  C’est dire, de façon charm ante et 
affectueuse, que la fem m e n ’a guère d ’activité personnelle , de 
m obile d ’action qui la pousse im périeusem ent vers telle ou telle 
carrière, —  guère de personnalité ; —  « car la fem m e n ’a jam ais 
de véritable force m orale. Seuls le dévouem ent et la bonté nous 
en prê ten t, parce que nos facultés am oureuses n ’ont pas de 
lim ites ; no tre force est alors u n  em prunt que nous faisons dans 
les m om ents difficiles et par un  m iracle d ’am o u r... »

La grande sœ ur est contente de voir s ’épanouir une vie, cette 
vie fut-elle bien ordinaire et bien différente de ce q u ’elle avait 
rêvé. Elle s’est trom pée, mais elle a vu plus clair en elle même 
et dans les autres.

« J ’irai vers de nouvelles inconnues. Je chercherai, aux hasards 
des cœ urs et des âmes ! Sans crainte, en dépit des blâm es et des
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rires, je  prodiguerai m a foi pour ob ten ir celle d ’au tru i. Je  ne 
m ’attarderai pas au  p laisir illusoire  de re trouver la trace de m es 
forces...

« . . .  J ’irai vers de nouvelles inconnues; je  com prends à présent 
que je  n ’ai d ’au tre am bition que de les m ettre à même la vie. 
Qu’im porte ce q u ’elles penseron t, ce qu’elles aim eront, ce q u ’elles 
voudront, si du m oins elles ont acquis le goût e t le m oyen de 
penser, d ’aim er et de vouloir.

« . . .  A rriverai-je jam ais à dégager de cette volonté une m éthode 
qui m e perm ette d ’agir d ’une façon m oins incertaine ?

« Je ne le  crois p a s ... Seul u n  principe essentiel d ’hum anité 
et de bonté peut servir d ’appui à nos actes, sans jam ais les 
bo rn er. »

J ’ai m arqué b ien  des pages et souligné beaucoup d e passages 
que je  voudrais transcrire  et com m enter avec ceux qui aim ent la 
fem m e im pulsive e t pourtan t consciente, souple, clairvoyante, jeune 
d ’âm e, confiante et bonne, et raisonnant tout ju ste  assez pour 
voir que son cœ ur est son m eilleur g u id e ... Je  souhaite à ceux 
qui liron t cette étude si sincère d ’y trouver au tan t de joie e t de 
pensées q u ’elle en suscita en  m oi.

E n sauvage, j ’ai d ’abord  joui de la m oelle de l ’œ uvre. Je l ’ai 
relue ensuite pour en  savourer la form e, si étro item ent m oulée 
au fond m êm e de la pensée q u ’on ne l ’en  distingue pas tout 
d ’abord . C’est pourtant grâce à cette form e personnelle , sim ple, 
enveloppante et souple q u ’on goûte la  sincérité parfum ée de cette 
étude ; à  travers ces riantes et im prévues notations de n atu re , à 
travers ces visions neuves et ces m ots si fém inins on reste im p ré
gné de l ’heureuse philosophie de Georgette Leblanc, cette au d a
cieuse et douce vivante.

M . MALI

Les E lèves de Gustave Moreau.

H en ri M a tis se .
A m esure que passen t les Salons de prin tem ps ou d ’autom ne 

et que les m anifestations séparatistes se succèdent, individuelles 
ou collectives, l’expérience confirm e le  dém enti infligé au  p ré
jugé : il apparaît clair et n et que, loin d ’offrir u n  refuge au  plagiat, 
l ’atelier de Gustave Moreau dem eura six années d u ran t, en  pleine 
École des beaux-arts, l ’asile lib rem ent ouvert à l ’originalité m ili
tante. Pour rédu ire à néan t l ’accusation m ensongère, il a fallu  la 
fuite des ans et l ’affirm ation réitérée de preuves irrécusables : ainsi 
la diversité des ta lents, l ’indépendance et le  contraste des visées ; 
ainsi la prédilection pour les genres ou les sujets s’in sp iren t direc
tem ent de la nature et de la vie. Tant que dura le professorat de 
Gustave Moreau, les tendances de ses élèves rejo ign iren t celles 
des novateurs réputés les plus dangereux. L’initiateur disparu , 
l'épanouissem ent de la personnalité  se poursuivit chez certains 
d isciples selon la lib re  loi de l ’instinct ; d ’autres, en quête d ’un  
com plém ent d ’éducation, s ’en  v inren t chercher des conseils et 
des exem ples auprès des chefs de l ’im pressionnism e, auprès de 
Manet et de Paul Cézanne surtout. S’en faut-il étonner alors que 
Gustave Moreau et Paul Cézanne m on tren t à se réclam er du Pous
sin la m êm e ferveur et q u ’ils s ’accordent à préconiser le principe 
du ton som ptueux et de la belle  m atière ?

L’a rt de H enri Matisse, qui découvre la synthèse harm onieuse

où devaient aboutir les enseignem ents com binés des deux m aîtres, 
possède de quoi conquérir les carieux  d ’histoire et les am ateurs 
lucides. Par surcroît, la discipline suivie par l’artiste est telle que 
chacun y peut puiser des raisons de réconfort et d ’estim e. Vers 
la vingt-septième année, —  en 1896, —  Henri Matisse se révèle 
au Salon du Champ de Mars, avec u n  éclat insolite ; on  l’élève, 
sans coup férir, au  rang  d ’associé ; ses tableaux forcent d ’em blée 
l ’accès des galeries particulières ou publiques. Vienne le pein tre 
à suivre p rudem m ent les voies qui ont assuré le succès de ses 
débuts, il n 'a plus rien à redou ter de l ’avenir. Or, cette fois, il 
arriva qu e  les prom esses de vie facile ne p aru ren t pas constituer 
u n  enviable destin . Au succès de la vogue H enri Matisse préféra 
les épreuves de la  lu tte e t l ’âpre honneur de se satisfaire. P lus on y 
songe, p lus il s’im pose qu’en l ’occurrence le progrès continu  du 
ta len t se trouva garanti par l ’afflux d ’aspirations sans cesse renou
velées et par le stim ulant des plus fières exigences envers soi- 
m êm e.

L’attention aux aguets, H enri Matisse s ’est d istrait à fixer tout 
ce qui fat 'la joie de son regard  profond et clair. Il a d it le  b ien 
fait du  rayon exaltant parm i la pénom bre, l ’éclat des chrysan thè
m es et des tulipes, ou bien allum ant de gais reflets à la surface 
chatoyante des céram iques et des orfèvreries. Son sens de l ’in ti
m ité, com parable à celui d ’un  Francis Jam m es ou d ’un  Edouard  
V uillard, s ’est attesté, sous les plus heureuses espèces, dans ces 
représentations du logis fam ilier, parfois désert, toujours quiet, 
m êm e quand la dévideuse s ’y active. Au dehors, on  verra H enri 
Matisse s ’ép rendre  de la solennité de m ontagnes dentelant leurs 
cimes neigeuses su r la nue ; ou, plus sim plem ent, il peindra la 
côte de Belle-Isle battue par les flots, les quais de la Seine en se
velis sous la neige, la Corse avec ses am andiers en  fleurs et ses 
oliviers au  feuillage vert-de-grisé, bordan t la m er bleue. Demain, 
d ’autres fêtes de la couleur et de la lum ière trouveron t à le solli
citer, et toujours il se dépensera à les fixer, dans u n  aussi in té
gral effort, avec la m êm e volonté d ’égaler les m oyens d ’expression 
à la sensibilité de la vision, et d ’exprim er les accords du  m onde 
ex térieur avec sa nature à la fois passionnée et tendre.

R o g e r  Ma r x

E N  A L L E M A G N E

Si l ’académ ism e était banni du  reste de la  te rre , d it la 
Chronique des A r ts, —  m ais rien , m alheureusem ent, n ’autorise 
pour l'in stan t pareille supposition, —  on le retrouverait sans 
doute à Berlin. C’est là , du  m oins, q u ’il sem ble être  ancré le 
plus profondém ent et q u ’il aim e à se m anifester avec le plus 
d ’éclat. En vain l ’a rt lib re et jeune d ’un  Menzel et d ’un  
L ieberm ann, les œ uvres de m aîtres com m e Manet et Degas 
installées à la  N ationalgalerie p a r les soins de M. Hugo von 
Tchudi, les expositions de la Sécession et les efforts de quel
ques vaillantes revues ont m ontré les voies neuves, les contrées 
fécondes, ouvertes à l ’a rt d ’au jourd ’hui et de dem ain. Les rep ré 
sentants de l ’a rt officiel, tous « ém inents professeurs » , comblés 
de dignités, notam m ent le trium virat A. von W erner-Reinholds 
Begas-Ihne, forts des sym pathies d ’u n  souverain autoritaire , s’em 
ploient, avec l ’énergie propre aux défenseurs des causes déses
pérées, à sauvegarder contre les tentatives im pies le trésor sacré 
des form ules qui leur valuren t tant de considération et d ’avanta
ges, et à m onopoliser à leur profit la faveur im périale. Et tandis 
q u ’à leu r instigation Manet et les im pressionnistes français se
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voient relégués, par o rd re , dans un  coin perdu du m usée, et 
q u ’on songe, d it-on, —  suprêm e faute — à enlever à M. de 
Tchudi la direction d ’une galerie don t son goût éclairé avait su 
faire une des plus in téressantes d ’E urope, diverses m esures 
vexatoires v iennent de contraindre les libres artistes de la capi
tale de l ’em pire à s ’u n ir aux Sécessionnistes des au tres villes 
allem andes dans un K üntslerbund  qui est allé dem ander à Wei
m ar et à son prince une hospitalité plus généreuse.

Il nous plaît d ’enreg istrer ces faits pour l ’édification future des 
historiens de l ’a rt m oderne : ils sont significatifs de toute une 
esthétique, aussi violente q u ’étroite. Il nous plaît surtou t de feli
citer W eimar de l ’honneur qui lui échoit. Il y  était prédestiné : 
alors que Berlin ne s’« em bellissait » pas encore des énorm es et 
pom peux m onum ents qui conviennent à sa gloire, W eim ar rayon
nait de la pure lum ière de la littérature et de la science, du génie 
de Gœthe et de Schiller. Le successeur du grand-duc Charles et 
de la duchesse Amélie est dans les traditions de sa fam ille en  
accueillant ce qui, à l ’heure actuelle, représen te le m eilleur de 
l ’a rt allem and, et l ’on peut espérer voir reverd ir à  W eim ar les 
lauriers d ’autrefois, cependant qu ’à Berlin, sous les beaux arbres 
du Thiergarten enlaidi, continuera de s’allonger la file des m onu
m ents em phatiques e t creux qui proclam ent la gloire des H ohen
zollern et de l ’a rt académ ique.

N O T E S  D E  M U S IQ U E

A u  F o y e r  in te llec tu e l.
(Université populaire de Saint-Gilles.)

Il nous est agréable de signaler de tem ps en tem ps, comm e 
sym ptôm e heureux  de l’éducation du public en  m atière d ’art, ce 
qui se fait de bon dans nos universités populaires su r le te rra in  
m usical.

M. D eprins, critique d’art au Jeune E ffo r t, fait depuis quelque 
tem ps, dans ces institutions si utiles et si pratiques des causeries 
fort sim ples e t très élém entaires, en m êm e tem ps q u ’élégantes de 
form e, sur R ichard W agner. Tout ce que l ’on peut d ire en une 
heure su r le m aître allem and, il le  dit de façon à être parfaitem ent 
com pris par u n  public peu préparé pour l ’écouter. Et il entrecoupe 
sa causerie d ’exem ples m usicaux qui la font vivre et l ’illustren t 
aux m om ents voulus. De plus, il a fort bien choisi ses collabora
teurs-artistes : Qu’il nous suffise de citer M1le W ybauw, la rem ar
quable élève de Mme Cluysenaer et de M. Engel, puis Mme Raquet- 
Delmée, Mlle Lamal, M. Bracony et les pianistes Minet e t W ellens. 
En une gradation logique, allant du Vaisseau fantôme à la 
Tétralogie, ces excellents élém ents ont m ontré au public de 
Saint-Gilles, le sam edi I l  ju in , l ’évolution poétique et m usicale 
suivie par W agner. Ce fut, certes, une belle séance, substantielle 
et instructive.

Ch. V.

Chronique judiciaire des Arts.

P u d eu r  d ’a r t is te .
Mlle Carlier, engagée aux M athurins pour jouer une pièce en  un  

acte intitu lée F leur d 'A n n a m , refusa de se charger de son rôle 
parce que son costum e y devait ê tre  par trop léger. Elle quitta 
donc M. Berny et passa à la Renaissance. C’est alors que M. Berny 
l ’assigna en  1,000 francs de dom m ages-intéréts.

Le tribunal constate tou t d ’abord  que, par acte extra-judiciaire 
et avant toute procédure, Mlle Carlier a signifié sa décision bien 
arrê tée de ne pas jouer F leur d 'A n n a m  dans un  costum e par trop 
décolleté; que M. Berny s’est borné à répondre par une assigna
tion en  dom m ages-intérêts au lieu d ’accéder à la juste réclam ation 
de l ’artiste.

La question étant posée en ces term es, les juges déclarent que 
M. Berny n ’ayant pas protesté contre l’affirmation de M1le Carlier 
relative à son costum e, ils doivent considérer celle-ci comme 
vraisem blable. Puis, exam inant la question de principe, ils 
ajoutent q u ’une fem me ne peut être contrainte de se m ontrer sur 
la scène en un  costum e « pas plus grand que cela » !

« A ttendu q u ’en paraissant su r la scène en de certains rôles 
dans lesquels l ’exhibition plastique concourt plus ou m oins à 
l ’effet qui doit être produit, une actrice s’expose à laisser dépré
cier son talent dans l ’opinion du pub lic; q u ’il peut en  résu lter 
par suite une lésion de ses intérêts ; que le droit de toute femme à 
préserver ses sentim ents de pudeur ne saurait être atteint en aucun 
cas; q u ’un  contrat qui aurait pour bu t de la sacrifier à de tels 
sentim ents ne saurait ê tre  m aintenu en  justice. »

Comme conséquence de ce principe, le tribunal a débouté 
M. Berny de sa dem ande en 1,000 francs de domm ages intérêts et 
en résiliation du traité , et a donné acte à Mlle Carlier de ce qu ’elle 
se déclare prête à jouer aux conditions de son tra ité .

ACCU SÉS D E  R E C E P T IO N

P o é s i e .  —  A  travers la vie, p a r  F é l i x  B e r n a r d  ( a v e c  u n  p o r 
t r a i t  e t  u n e  b i o g r a p h i e  d e  l ’a u t e u r ) .  P u b l i é  p a r  H e n r ï  V a l l i e r .  
B r u x e l l e s ,  O . S c h e p e n s  &  Cie . —  Les R ythm es de douceur, p a r  
E m i le  D a n t i n n e .  L iè g e  e t  P a r i s ,  L 'É d itio n  artistique. —  
L e  B ranle , p a r  H é l è n e  C a n i v e z .  B r u x e l l e s ,  P .  L a c o m b l e z .  —  
Heures de loisir, p a r  J o s e p h  K l o t h .  B r e c h t ,  i m p .  L. B r a e c k m a n s .  
A in s i m i t ,  vit. meurt l'amour, p a r  E d m . P i c a r d .  F r o n t i s p i c e  
d ’O . R e d o n ,  g r a v é  p a r  L. D a n s e .  B r u x e l l e s ,  O . L a m b e r t y .  —  
L 'A llée  du silence, p a r  A. F o u l o n  d e  V a ü l x .  P a r i s ,  A. L e m e r r e .  
—  L e  Délassement du guerrier, p a r  E d .  D u j a r d i n .  P a r i s ,  M er
cure de France. —  L a  P ra irie  en fleurs, p a r  E d .  D u c o t é .  P a r i s ,  
M ercure de France. — Les Reflets et les Souvenirs, p a r  F .  d e  
M i o m a n d r e .  P a r i s ,  b i b l i o t h è q u e  d e  Y Occident.

R o m a n . —  L e  Tentateur, par A n d r é  R ü y t e r s . Paris, coll. de 
Y Erm itage. —  P our l'A m o ur du L aurier, par G. d e  V o i s i n s . 
Préface de P i e r r e  L o u i j s . Paris, P .  Ol l e n d o r f f . Les Tendres 
Ménages, par P .-J. T o u l e t . Paris, M ercure de France. —  L a  
P orte  de l'A m ou r et de la M ort, par R .  P e t r d c c i . Paris, F. Ju 
ven (Association des écrivains belges). —  Lettres d ’hommes, 
par Paul A n d r é . Idem .

C r i t i q u e . —  Entwicklungsgeschichte der Modernen K unst, 
von J. M e i e r -G r a e f e . Trois forts volum es illustrés. Stuttgart, 
Ju l. Hoffmann. —  Sensations d’art, par G e o r g e s  D e n o i n v i l l e  
(5me série). Quatre bois par A . P runaire d ’après Edm . Saint- 
Marcel. Paris, D ujarric & Cie. —  J u l e s  V a n  B i e s b r o e c k , par 
V . P i c a . Dix-sept reproductions et un  portrait. Extrait de l 'E m 
porium. — Salons d’A r t  (L  A r t  français du XVIIIe siècle, L a  
Libre Esthétique), par A r n o l d  G o f f i n . Bruxelles, O. Schepens 
&  Cie.

B e a u x -A r t s . —  L a  Peinture. Les Lois essentielles, les 
Moyens et le But, le  Beau et la Divine comédie des arts en tre  eux; 
l ’Odyssée de la Muse, par J u l e s  B r e t o n . Paris, lib rairie  de l 'A r t  
ancien et moderne. —  Vieux Coins en Flandre (deuxièm e série). 
Cent vingt lithographies originales par A r m a n d  H e i n s . Gand, 
im p. N. Heins. —  L ’Incisione su métallo, par F. V i t a l i n i . P ré
face de V . P i c a . Rome, Danesi. —  Der Deutsche K unstlerbund, 
von Harry Graf K e s s l e r . Berlin, Bruno Cassirer.

D i v e r s . —  Correspondance de George Sand et d ’A lfred  de 
M usset, publiée d ’après les docum ents originaux par F é l i x  De- 
c o r i . Dessins d ’A. de Musset et fac-sim ilés d ’autographes. 
Bruxelles, E. Deman.
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CO N COUR S D U  C O N S E R V A T O IR E

Mardi d ern ier se sont ouverts les concours annuels par l ’audi
tion  des classes d ’ensem ble, sous la direction de MM. L. Van Dam, 
L. Soubre et Agniez.

Le jeud i 16 ont com m encé les concours pour instrum ents à 
vent et à em bouchure.

J u r y  : MM. G e v a e r t , président ; L e c a i l , T i n e l , T u r i n n e  et 
W a l p o t .

Saxophone. —  Morceau de concours : Adagio  et final de la 
Sonate pathétique de Beethoven. — 1er prix , M. Bouteiier.

Trombone. —  Pro fesseu r : M. S e h a . Morceau de concours : 
2e solo de D em erssem an. — 1er prix , M. Polfliet; 2e prix  avec 
d istinction , M. Vandevoorde; 1er accessit, M. W alnier.

Trompette. —  Professeur : M. G o e y e n s . Morceau de concours : 
T ranscrip tion  d ’u n  air du M essie de Hændel et, pour les concur
ren ts  asp iran t au  1er p rix , F ire-M isik , égalem ent de Hændel. —  
1 er p rix , MM. Van Eesse, De Bie et S tranart; 2e prix , M. D’Haens ; 
1er accessit, M. Deschamps.

Cor. —  Professeur : M. T h é o  M a h y . Morceau de concours : N oc
turne  de W allner et, comme m orceau d ’ensem ble, l 'andante du 
quatuor de H u b le r.—  1er prix, M . Pa ter; 2e prix  avec distinction, 
M . R obbets; 2e prix , M. Schram ; 1er accessit, M. Tuerlings.

Le concours s ’est clôturé par une audition de la  classe d ’en
sem ble pour instrum ents à  vent, sous la direction de M. Seha.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

L es bandes d'expédition de l ’Art m oderne devant être réimpri
mées, l'adm inistrateur prie instamment les abonnés de l’informer 
des changements à apporter éventuellement à leur adresse.

L’E ventail annonce que le Jongleur de Notre-Dame, l ’œ uvre 
de M assenet qui vient d ’être jo u ée avec grand  succès à l ’Opéra- 
Comique, sera l ’une des prem ières nouveautés de la saison p ro 
chaine au  théâtre de la Monnaie.

L ’Exposition des travaux des élèves de l ’Académie de dessin 
et de l ’école industrielle  avec section, professionnelle, rue  de la 
Croix de P ierre, 71, à Saint-Gilles, a été inaugurée dim anche 
dern ier, 12 ju in . Elle sera encore ouverte au public au jourd ’hui 
dim anche 19, de 1 1 à 4  heures, et jeud i prochain, 16, de 1 à 
5 heures. Entrée gratuite.

Le Thyrse  a pensé q u ’il serait in téressant d ’ouvrir un concours 
poétique. Il invite tous les jeunes poètes de langue française, qui 
n ’au ron t pas atteint l ’âge de vingt-cinq ans au 13 août 1904, à lui 
faire parvenir leurs sonnets inédits. La prosodie du sonnet est 
nettem ent déterm inée, mais si des concurrents se perm ettent quel
ques licences que notre époque to lère, le ju ry  appréciera si le m é
rite  des poèm es justifie les dérogations aux règles consacrées.

Le ju ry  est com posé de MM. Valère Gille, A lbert Giraud et 
Em ile Van A renbergh.

Les concurren ts devront transm ettre  leurs m anuscrits non 
signés, en  triple expédition, à la direction du Thyrse , revue d ’art, 
rue  de la Filature, 14, à Bruxelles, le 15 août 1904 au plus tard. 
Chaque m anuscrit devra être accompagné d ’une déclaration, in d i
q uan t le nom  du poète, le  lieu et la  date de sa naissance, ainsi 
que le titre  des poèmes q u ’il envoie.

Chaque ju ré  recevra une des copies. Tout poème recevant une 
approbation  sera publié dans le Thyrse  qui fera tirer à part, sur 
pap ier de H ollande, la collection des sonnets prim és. Les lauréats 
recevront un  exem plaire.

 L’ Union des A m is  de l’A r t  belge a choisi comme prim e pour 
son exercice 1904-1903 une eau-forte originale et inédite de Léon

Bartholom é in titu lée Dentellières d ’Espahy (Auvergne), et m esu
ran t 70 X  50. Les m em bres de l ’Union seront heureux de pos
séder cette superbe p lanche. Les adhésions sont reçues au  siège 
de la société, 34, rue  de Comines, B ruxelles. La p rim e sera d is
tribuée en  octobre.

On sait de quelle façon aim able la France a adhéré à l ’Exposi
tion  universelle de Liège ; à cette occasion nos voisins du Midi 
on t une fois de p lus prouvé leur sym pathie à l ’égard de la Belgique 
et de Liège en particulier. Parm i les au tres pays qui exposeront 
officiellement, on peut com pter dès à présent l ’Italie, la Roum anie, 
le Pérou, la Serbie, le Mexique, le Congo, la République de Hon
duras, Cuba, le Nicaragua, la Hongrie, l ’Algérie, la Tunisie et les 
États-Unis. Les négociations en treprises par le Comité de p ropa
gande ne  sont guère te rm in ées; d ’au tres adhésions sont encore 
espérées A ce propos, il faut féliciter le Comité de son activité.

A côté des adhésions officielles, notons les participations offi
cieuses. Il a été créé en  Allem agne, sous la présidence d ’un  
p rince de la fam ille royale, u n  puissant comité d ’industriels, 
dont la p lu p art v iendront exposer à Liège en 1903 D’autre part, 
en A ngleterre on se p répare très sérieusem ent en vue de l ’Expo
sition. Un comité fonctionne à Londres dans ce b u t. Grâce au co n 
cours des cham bres de com m erce de M adrid, Barcelone, Santander 
et Séville, il y aura une participation sérieuse de l ’Espagne. L’adhé
sion d ’industriels et com m erçants suédois est égalem ent p ro 
b ab le ; il y aura aussi une section russe officieuse, de m êm e q u ’un 
com partim ent de la T urquie, de la Perse et de l ’Egypte.

On avait crain t que les Pays-Bas fussent em pêchés de se faire 
rep résen ter officiellement en Belgique en 1903, date du soixante- 
quinzièm e anniversaire de notre indépendance nationale ; mais 
on sait dès à p résen t que la participation des Hollandais sera 
im portante.

Notons encore le Portugal, la Suisse, le Japon, —  dont la 
double section artistique et com m erciale sera fort in téressan te , —  
l ’Autriche, etc. On espère encore d ’autres participations.

Comme on le voit, l ’Exposition de Liège p ren d  largem ent le 
caractère in ternational que ses prom oteurs désiraient lu i don
n er dès le  début et qui constitue une précieuse garantie pour son 
succès.

On ne connaissait guère ju sq u ’ici du violoniste Leclair que deux 
sonates, l ’une intitu lée L e  Tombeau, l ’au tre  L e  Tambourin. Les 
recherches accom plies par M. de La Laurencie, qui p répare une 
b iographie com plète du com positeur lyonnais, et par d ’autres 
m usicologues qui se sont passionnés pour la m usique du vieux 
m aître , ont m is au jo u r u n  œ uvre considérable et absolum ent 
ignoré : Leclair écrivit, en  effet, quarante-huit sonates pour violon 
et clavecin (ou pour flûte et clavecin) et douze concertos pour vio
lon  et orchestre. Un comité s ’est form é pour la publication de ces 
soixante m orceaux, dont le style à la fois sévère et expressif n ’est 
pas sans analogie avec celui de J.-S  Bach et l ’em porte su r celui 
de m aints com positeurs ita liens de la m êm e époque.

L’u n  des fervents de Leclair, l ’archiviste paléographe Pierre 
Aubry, donne à ses am is, en des séances suivies par une élite de 
m usiciens, le régal d ’auditions consacrées aux œ uvres du virtuose- 
com positeur. A ccom pagné par un double quatuor et par le m aître 
G uilm ant au  piano, M De Broux, in terprète  im peccable, est l ’âme 
de ces résurrections qui dotent l ’a rt m usical français d ’une gloire 
nouvelle.

Les représen ta tions du théâtre W agner à Bayreuth sont défini
tivem ent fixées aux dates ci-après : les deux cycles de l 'A nneau  
du Nibelurig au ron t lieu les 23, 26, 27 et 28 ju illet et les 14, 13, 
16 et 17 ao û t; P arsifa l sera représen té les 23, 31 ju ille t, 3, 7, 
8, 11 et 20 aoû t; Tannhüuser, les 1er, 4 , 12 et 19 août. Chefs 
d ’orchestre : MM. Hans R ichter, Karl Muck, Siegfried W agner,
F. Beidler et Michael Balling.

Les principaux rôles seront chantés par Mmes Ellen Gulbranson, 
W ittich, Fleischer-Edel, par MM. Th. Bertram , P . K nüpfer, Cla
rence, Von Bary, F. Rem ond, von Krauss, etc.

D’au tre part, voici dans quel o rd re seront données, en août 
et septem bre prochains, au théâtre du Prince-Régent, à Munich,
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les représentations de fête en l’honneur de Mozart et de Wagner : 
Du l or au 11 août : les Noces de Figaro  (direction Félix Mottl); 
la Flûte enchantée. Y Enlèvement au sérail (direction Hugo Rei
chenberger); Don Juan (direction Franz Fischer); Cosi fan lutte 
(direction Hugo Rôhr). Chaque ouvrage sera joué deux fois. 12 et 
24 août, Tristan et lsolde (direction Félix W eingartner et Franz 
Fischer); 14. 26, 29 août et 6 septembre, le Vaisseau fantôme 
(direction Félix Mottl); 15 et 27 août, les M aîtres chanteurs 
(direction Arthur Nikisch); 18 à 21 août, 31 août à 3 septem bre, 
8 à I l  septem bre, l 'Anneau du Nibelung (direction Félix Mottl, 
Franz Fischer, Félix Mottl).

A la vente de la collection Gaillard, qui vient d ’avoir lieu à 
Paris, les honneurs ont été pour un Jules Dupré, L ’Abreuvoir , 
qui a atteint 107,300 francs.

Voici quelques autres prix : M atelots catalans jouant aux 
boules. par Decamps, 80,000; du même, L e Boucher turc, 
48,300; Bûcherons prenant leur repas, 21,000; L ’Indiscret, 
36.300; L e B at l’eau, 38.300; Souvenir de Turquie, 28,200, etc. 
Les dessins et sépias du même maître ont été vendus; de 1,100 à 
1,830 francs. Un Ricard, Blonde énigme, a été adjugé
23,000 francs.

A Edimbourg, un Raeburn, le P ortra it de M iss Stewart of 
Ballechin, a été vendu 68,300 francs.

On vient de vendre chez Christie, à Londres, une simple carte

à jouer, un  cinq de carreau, pour la jolie somme de 2,730 livres 
sterling, soit 68,730 francs.

Il est vrai qu’au dos de la carte se trouvait une miniature en 
gouache fort bien conservée et signée Hans Holbein le Jeune.

La m iniature représente Francès Howard, duchesse de Norfolk, à l'âge de vingt-trois ans ; c’est un des portraits les mieux réussis 
du maître miniaturiste que fut Hans Holbein.

C’est égal, soixante-huit mille francs pour une trentaine de cen
timètres carrés de peinture, ce n’est pas donné. Il est vrai qu’on 
peut trouver dans les Salons des hectares de peinture pour moins 
cher.

F a b r i q u e  de  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
Ch. x h r o ü e t

1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s
Cadres de tous styles et d ’après dessin pour tableaux 

aquarelles, pastels, etc.
LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 

P R I X  M O D É R É S

Vient de paraître chez JVIJVI. A. DURAND et fils, éditeurs
4 ,  p l a c e  d e  l a  M a d e l e i n e ,  P A R I S

FRANÇOIS COUPER1N (166S-1733). — P ièces  de c lavecin . Livre II. Transcription par L. Diémer.
P r ix  n et  : 5  fran cs.

CLAUDE DEBUSSY. — P r in te m p s ,  suite symphonique pour orchestre, piano et chœurs (1887).
Transcription pour piano à quatre mains.

P r ix  n e t  : 5  fran cs.
CLAUDE DEBUSSY. — T ro is chansons de F ran ce : Rondel (Charles, duc d’Orléans),

La Orotte (Tristan Lhermitte), Rondel (Charles, duc d'Orléans).
P r ix  n e t : 2  fr. 5 0 .

AMEUBLEMENTS DÏIRT MODERNE
G.SERRUR1LR

LIÈGE -41 Rue HemricourT 
BRUXtlLES - 2 Bouis duRece^T,
P A R I S  -  5 4  R u e  de, ToCQUEVItiE
LA H / iy t  — 3 9  PflRKSTR/qrfT

' M O B I L I E R S  
'SPECIAUX POUR. LA 

CÆ M PÆ G NE  
æ r T isT iq u e s  p r / ï ï i o o e s

S O U D E S  E.T P E U  C O Û T E U X



Maison Félix MO M M  EN & C°, Brevetés
FABRIQUE E T  ATELIERS : 37, R u e  d e  l a  C h a r i t é ,  BRUX ELLES 

T é l é p h o n e  1 9 4 7

Fabrique de Couleurs, Fauueaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
Spécialité de tous les articles concernant  la peinture,  la sculp ture,  

la gravure,  l’architecture et le dessin.
R E N  T O IL A G E , N E T T O Y A G E  E T  V E R N I S S A G E  D E  T A B L E A U X

Premières médailles aux Expositions d’Amsterdam, Paris, Liverpool, Le Havre, Bruxelles, Chicago, etc., etc.

L i m b o s c h  & C" ~
D D T T Y U T  T U Q  19 et rue du Midi D r\ 31, rue des Pierres

BLATOO E T  A M E U B L E M E N T
Trousseaux et Layettes, Linge de Table, de Toilette et de Ménage, 

Couvertures, Couvre-lits et Edredons
RIDEAUX ET STORES

Tentures et M obiliers complets pour Jardins d’H iver, Serres, Villas, etc.
Tissus, N attes et Fantaisies Artistiques

A M E U B L E M E N T S  D ’ A R T
ANCIENNE MAISON ADÈLE DESWARTE

A L B E R T  M E N D E L  SuccR
Rue de la Violette, 28, Bruxelles.

Fabrique de couleurs fines. I Toiles et cotons préparés. 

M atérie l pour artistes. | Panneaux. —  Châssis.

M E N U I S E R I E  A R T I S T I Q U E
B O I T E S ,  C H E V A L E T S , T A B L E S , É C R A N S , P A R A V E N T S , E T C .

Devis et croquis sur demande. — P r i x  t r è s  m o d é r é s .

V I T R A U X

R. E V A L D R E
23, Rue des Douze-Apôtres,

B R U X E L L E S
E. DEMAIN, Libraire«Editeur

8 6 ,  r u e  de l a  M o n ta g n e .  8 6 ,  à  B r u x e l l e s .
Œ U V R E S  de  M A L  t.A R M É , M A E T E R L IN C K , V E R H A E R E N , 

V IL L IE R S  de  l ’IS L Ji A D AM  C o nstan tin  M E U N IE R , F é lic ie n  R O P S , e tc.
Bulletins périodiques d’ouvrages rares et précieux en vente aux prix  marqués.

Catalogue envoyé gratuitement sur demande.
Direction de ventes publiques de livres et estampes. Expertises.

DEMANDEZ CHEZ TOUS LES PAPETIERS 
L’Encre à écrire indélébile

BLU E-BLACK  Van Loey Noury
SUPÉRIEURE A TOUTES LES AUTRES MARQUES 

Im prim é s u r pap ier de la Maison KEYM, rue de la Buanderie, 12 -14 .

PI* NOS

GUNTHER
Bruxelles, G, rue Tliéréslenne, 6  

DIPLOME D’HONNEUR
AUX EXPOSITIONS U NIVERSELLES 

Fournisseur des Conservatoires et Écoles de musique de Belgique

INSTRUMENTS OE CONCERT ET DE SALON 
L O C A T IO N  E X P O R T A T IO N  É C H A N G E

B r u x e l l e s ,  — Im p .  V* M o n n o m , 32, r u e  d e  l 'I n d u s t r i e .
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L'ART MODERNE
R E V U E  C R I T I Q U E  H EB DOMADAI RE

BUREAUX : RUE DE L’INDUSTRIE, 32, BRUXELLES 
ABONNEMENT : BELGIQUE, 10 FRANCS L ’A N ; UNION POSTALE, 13 FRANCS. — LE NUMÉRO, 25 CENTIMES

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à  l'e ssa i, p en d a n t un  
m ois, a u x  p erso n n es  q u i n o u s en  fon t la  dem an d e ou  
q u i n ou s so n t in d iq u ées  p a r  n os ab o n n és.

L es  d em a n d es d ’ab on n em en t e t  de n u m éros à  l ’e s s a i  
d o iv en t ê tr e  a d r e ssé e s  à  l'a d m in istra tio n  g é n éra le , ru e  
de l ’In d u str ie , 3 2 , B ru x e lle s .

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à  l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on n e d é s ir e  p a s  s ’y  abonner.

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v e n te , à. P a r is ,  à. la  l ib r a i
r ie  H . F lo u ry , 1, b o u le v a r d  d es  C ap u cin es.

S O M M A I R E
W histler en Belgique (O c t a v e  M a u s). — Psychologie du Café- 

Concert. — Petites Expositions parisiennes. " L ’A r t à l’école. " — 
Nécrologie. Virgile Josz (E. D.). P ierre  de Querlon. — Concours 
du Conservatoire. — Chronique judiciaire des A rts. D roits des res
taurateurs d'œuvres d’art. — Memento des Expositions. — Petite 
Chronique.

W HISTLER EN B E LG IQ U E

Le premier peintre invité à participer au Salon inau
gural des XX, fut celui dont nous déplorons la mort (1). 
Parmi les ardeurs juvéniles que réunissait un même 
idéal de liberté, qui, en efïet, mieux que Whistler eût 
personnifié l’esprit d’indépendance, la combativité, le 
mépris des conventions, la ferveur d’art qui enflam
maient ces cœurs de vingt ans ? On ne le connaissait 
en Belgique que de nom. Son art de mystère et d’iiar-

(1) Voir l’A r t  Moderne du 26 ju ille t 1903.

monie n’avait pas pénétré jusqu’à nous. Mais nul n’igno
rait sa subtile et inlassable énergie, la supériorité hau
taine de son caractère, son intransigeance, sa foi 
robuste et l’intellectualité de sa pensée.

Un tel maître consentirait-il à mettre son épée déjà 
victorieuse au service de la jeune armée qui entamait la 
bataille? Chargé de lui exposer la requête de celle-ci, 
je lui fis part des mobiles qui avaient provoqué la prise 
d’armes : l’hostilité des peintres officiels et des pouvoirs 
publics à l’égard des nouveau-venus, l’exclusion systé
matique dont étaient victimes les artistes novateurs, les 
railleries dirigées contre eux par la foule ignorante. 
L’Exposition des XX devait ouvrir une ère de combats, 
susciter des résistances obstinées, proclamer une véri
table révolution esthétique. L’aventure était à la fois 
glorieuse et grosse de périls.

La réponse ne se fit pas attendre. Whistler m’écrivit, 
en substance : « Je suis avec vous et avec vos amis de 
cœur et d’âme. J’aime et j’admire votre esprit d’indis
cipline, sans lequel il n’y a point de progrès. Luttons 
ensemble pour la conquête de notre idéal. » Et peu de 
temps après, parmi les œuvres de débutants (dont la 
plupart se sont fait, dans la suite, un nom illustre), 
quatre toiles superbes du maître et une série de ses eaux- 
fortes do Venise, à la foi si légères et si puissantes,- 
rayonnaient à la cimaise du premier Salon des XX.

C’étaient l'A rra n g e m e n t en n o ir  n° 5  (P o r tr a i t  de  
M lle de C...), le N octu rn e  en bleu et a rg en t n° 1, la 
S ym ph on ie  en blan c n° 3, l'A rra n g em en t en g r is  
et v e r t  (P o r tra it  de  M lle A lex a n d er) , choisies par le 
peintre parmi les meilleures de ses œuvres.
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Si ces compositions aux dénominations imprévues 
déconcertèrent certains, elles rehaussèrent singulière
ment, aux yeux des clairvoyants, l’exposition du jeune 
Cercle. Les critiques les plus mal disposés à l’égard de 
celui-ci en proclamèrent la beauté dans des termes qui 
dédommagèrent le maître des injustes attaques dont, à la 
même époque, il était encore l’objet à Londres.

A deux autres reprises, les XX, bien qu’ils renouve
lassent d’année en année la liste de leurs invités, prièrent 
le maître de prendre part à leurs Salons. Whistler 
répondit en 1886 par l’envoi de son merveilleux 
portrait de P a b l o  d e  S a r a s a t e .  En 1888, le maître 
exposa l ' A r r a n g e m e n t  en n o i r  n °  3, le N o c tu r n e  
e n  n o i r  e t  o r  n °  2 , les pastels R o s e  e t  a r g e n t ,  
H a r m o n i e  e n  r o s e  e t  v i o l e t  et un choix de ses 
sites de Londres gravés à l ’eau-forte. Il avait, dès 
lors, définitivement pris contact avec la Belgique 
artistique, qui le classa au premier rang des peintres 
contemporains. L’évolution esthétique à laquelle il 
avait avec tant de bonne grâce prêté son appui 
triomphait, d’ailleurs, peu à peu, des résistances, 
bien que la lutte fût encore ardente. On en jugera par 
cet extrait de la R é f o r m e  (15 mars 1886 :

" Hier après-midi, le Salon des XX a fermé ses por
tières au nez des visiteurs. Ce qui s’est débité de jurons... 
étouffés et de traits d’esprit quelquefois spirituels à  
l’exposition des Impressionnistes est inimaginable.

B i e n  o u  m a l ,  j a m a i s  a u c u n  S a lo n  d e  p e i n t u r e  
n 'a  p a s s i o n n é  e n  B e l g i q u e  p l u s  d e  g e n s .  I l  a  a m e n é  
a u  P a l a i s  d e s  B e a u x - A r t s  d e s  p e r s o n n e s  q u i  
n ' a v a i e n t  j a m a i s  s o u p ç o n n é  q u e l le  é t a i t  l a  d e s t i 
n a t i o n  d u  m o n u m e n t .

Beaucoup d’admirateurs récalcitrants ont commencé 
leur éducation artistique aux XX, et rien ne nous dit 
.qu’ils ne perdront pas d’ici peu leur qualificatif.

Où il y a vie, il y a progrès: et ces jeunes gens ont 
pour eux toute espèce d’avantages dans la lutte pour 
l’art. Que les vieux en prennent leur parti ! »

La compagnie n ’était, au surplus, point négligeable. 
Outre Félicien Rops, Fernand Khnopff, Paul Du Bois, 
Signac, Van Rysselberghe, Ensor, Toorop, Henry De 
Groux, — pour ne citer que les plus connus des XX, 
— W histler y rencontra, entre autres, Claude Monet, 
Renoir, Guillaumin, Besnard, Rodin, Carriès, Constan
tin Meunier, Anquetin, Forain, Redon, J.-E. Blanche, 
H. de Toulouse-Lautrec, Sargent, William Chase, 
Clara Montalba, Liebermann, Israëls, Jakob Maris : 
liste glorieuse d’un Gotha artistique où s’inscrivirent 
aussi Puvis de Chavannes, Eugène Carrière, Camille 
Pissarro, Alfred Sisley, J.-F . Raffaëlli, Fantin-Latour, 
Bracquemond, Xavier Mellery, A.-J. Heymans, Emile 
Claus, Paul de Vigne, Ch. Vanderstappen, F. Thaulow, 
Albert Bartholomé, Georges Frampton, J.-M. Swan, 
Mark Fisher, Max Klinger et cent autres. Ces noms

suffisent à déterminer l’ambiance dans laquelle le 
maître apparut en Belgique et ses affinités électives.

***
Dans l’intervalle, j ’avais eu l’honneur, au cours d’un 

séjour à Londres, de pénétrer dans son intimité, et je 
garde avec reconnaissance le souvenir précieux de 
l’amitié qu’il voulut bien me témoigner. L’aristocratie 
de sa personne, de son, geste, de sa pensée, son amour 
de la solitude et de la méditation, la séduction envelop
pante de sa conversation coupée d’éclats intempestifs et 
comme grinçants, l’ironie de ses propos et de son sou
rire, son rire saccadé et nerveux, aussitôt réprimé, son 
indifférence lassée à l’égard des réalités matérielles de 
la vie me firent comprendre, en ce clair atelier de 
Chelsea où je passai maintes fois des journées inoublia
bles, son art de rêve, de frisson, de mystère, scandé de 
fugitives lueurs, en même temps que la hautaine élégance 
de sa vision.

Il y avait entre sa personne et les figures peintes, 
issues de ses mains, qui l ’entouraient, serties dans leurs 
étroits cadres d’or fané, une sorte de parenté intellec
tuelle. On les sentait, comme lui-même, d’une huma
nité supérieure et quintessenciée. Whistler mêlait à 
leurs traits, à leurs attitudes, à leur substance morale, 
quelque chose de sa propre aristocratie. Sa psychologie 
éclairait celle de ses modèles, ennoblis et transfigurés, 
— bien qu’il soulignât l’essentiel de leurs traits, —  par la 
distinction suprême dont il possédait le don. L’atmos
phère dont il les enveloppait, c’était celle de sa pen
sée. S’il est vrai, comme l’a dit Ca m il l e M a u c l a ir  dans 
la pénétrante étude qu’il a consacrée au maître (1), 
que W histler avait " la faculté singulière de présenter 
un être dans son rayonnement psychique, par transpa
rence, de façon à faire voir, en quelque sorte, son âme 
interposée entre nous et son corps " , c’était, avant tout, 
l’image spirituelle de son âme à lui que réfléchissaient 
ces miroirs nocturnes. La subjectivité de son génie 
apposa sur chacune de ses œuvres une griffe indélébile 
qui les fait, du premier coup d’œil, distinguer entre 
toutes.

***
Whistler visita la Belgique en septembre 1887. A 

Bruxelles, l’aspect pittoresque et canaille du quartier 
des Marolles l’enthousiasma. On put le voir fréquem
ment, dans les venelles qui déversent vers la rue Haute 
une populace crapuleuse, occupé à graver sur une 
plaque de cuivre les impressions que lui suggérait 
la vie grouillante qui l’environnait. Quand la foule 

“des curieux devenait trop envahissante, l ’artiste se 
contentait de tourner malicieusement son burin vers 
les bras, le cou ou la joue de ses malencontreux-specta-

(1) Revue politique et littéraire.
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teurs. La menace de la pointe acérée, accompagnée de 
son rire narquois et sec, écartait les indiscrets. Ces eaux- 
fortes devaient, dans les desseins de l’artiste, former 
une suite égale en importance à celle des planches que 
rapporta Whistler de son séjour à Venise. Mais le pro
jet ne fut pas entièrement réalisé.

Une circonstance imprévue devait ramener le peintre 
en Belgique quelques années après. A l’insu de Whistler 
et dans le plus grand secret, un publiciste américain 
nommé Sheridan Ford avait remis à un imprimeur an
versois, en mars 1890, le manuscrit d’un ouvrage inti
tulé T h e  G e n t le  A r t  o f  m a h i n g  e n e m ie s  dont il lui 
commanda deux mille exemplaires. C’était une compi
lation de documents réunis par le maître au cours de 
ses démêlés avec la critique : le récit de son procès 
contre John Ruskin, le texte de ses conférences sur 
l’art, sa correspondance batailleuse avec les juges atti
trés de la peinture et de la gravure, toutes les pièces, en 
un mot, de la guerre sans merci livrée par un des artistes 
les plus originaux de ce temps à ceux que son art nova
teur avait déconcertés.

Ford avait obtenu de Whistler l’autorisation de clas
ser ces papiers. Prévoyant l’intérêt qu’ils offraient pour 
l ’histoire de l’art et le bénéfice qu’il pourrait retirer de 
leur publication, il se les était appropriés et comptait 
les faire paraître sous son nom et à son profit. Déjà, à 
deux reprises, en Angleterre et aux  États-Unis, Whist
ler avait déjoué cette manœuvre frauduleuse. Elle allait 
réussir à Anvers lorsque le maître, instruit de cette 
nouvelle tentative, débarqua brusquement en Belgique 
et, sur le conseil de Me Albert Maeterlinck, fit saisir 
la publication frauduleuse.

Il n ’était que temps. L'édition non autorisée de T h e  
G e n tle  A r t  o f  m a i l i n g  e n e m ie s  était imprimée. On 
l’emballait pour la repasser en Angleterre lorsque l’huis
sier vint arrêter ce commerce illicite. Au lieu d’être 
embarqués sur le paquebot, les deux mille exemplaires 
de l’ouvrage contrefait prirent le chemin du Palais de 
Justice, où ils furent enfouis dans les souterrains, parmi 
les pièces à conviction des maraudeurs, faux-mon
nayeurs et escarpes de toute espèce.

Le procès eut lieu devant le tribunal correctionnel 
d’Anvers en octobre 1891. Et cette fois encore, Whistler, 
qui ne lâchait jamais une partie engagée, vint en per
sonne s’asseoir à côté de son conseil pour défendre ses 
droits.

L ' I n d é p e n d a n c e  b e lg e  a rendu compte en ces termes 
de cette audience sensationnelle :

« En l’absence du prévenu, qui, fixé aujourd’hui à 
Paris, s’était prudemment abstenu de répondre à l’assi
gnation, les débats n’ont présenté que la moitié de l’inté
rêt qu’on en pouvait attendre. Néanmoins, ceux des 
membres du barreau anversois qui se trouvaient lundi 
au Palais de Justice ont eu le rare régal de voir de près

le grand artiste W histler, de rencontrer le pétillement 
méphistophélesque de ses yeux qui éclate en fusées de 
gaieté toute jeune sous le buisson des sourcils grison
nants, derrière la vitre du monocle.

Venu tout exprès à Anvers, M. Whistler a été avec 
M. Kôhler, l’imprimeur de M. Sheridan Ford, le seul 
témoin interrogé, et il a fait en français, avec une amu
sante et nonchalante aisance, le récit de la scélératesse 
dont il a failli être victime et dont la justice belge a tenu 
à le venger.

Il y a eu un moment piquant pendant l’interrogatoire 
qui a précédé la prestation du serment.

— Quelle est votre religion, M. Whistler ? demande 
le président.

M. W histler garde un silence en apparence hésitant. 
Il ne s’attend pas plus à celle-ci qu’il n ’était préparé à 
l’indiscrète question du président sur son âge, — ques
tion à laquelle il ne répond jamais.

— Seriez-vous... protestant? demande le président 
pour le tirer d’embarras.

M. Whistler fait le plus joli geste, un geste qui dit 
clairement :

— Ma foi, je veux bien. Vous savez! C’est comme 
vous voulez.

Après la courte déposition de l’imprimeur confirmant 
en tous points la narration de M. W histler, MeA. Mae
terlinck n’avait plus qu’a demander l’application de 
la loi sur la contrefaçon de la propriété littéraire. En 
avocat de talent et de goût, il n’a pas voulu s’en tenir 
à cette tâche facile. Dans une intéressante plaidoirie où 
il a fait ressortir la valeur artistique de M. Whistler et 
comparé ses batailles contre la critique " à certaine 
fameuse polémique soutenue par Paul-Louis Courrier en 
son temps " , il a signalé la haute importance du procès 
et le grand service rendu par le parquet d’Anvers à la 
cause de la littérature et de l’a rt en intervenant pour la 
répression d’un acte de piraterie commis chez nous. »

Le jugement, rendu le 26 octobre 1891 sous la prési
dence de M. Charles Moureau, a condamné Sheridan 
Ford, du chef de contrefaçon, à 500 francs d’amende, à 
3,000 francs de dommages-intérêts envers Whistler 
et à tous les frais du procès, ces condamnations devant 
être remplacées par trois mois de prison si elles n’étaient 
pas exécutées dans un délai de soixante jours. Elles ne 
le furent jamais, au demeurant, et la saisie pratiquée le 
7 janvier 1892 à l’ancien domicile du prévenu n’abou
tit qu’à un procès-verbal de carence.

Whistler eut, du moins, la satisfaction de pouvoir 
insérer dans l’édition originale de son livre, qu’il publia 
chez Heinemann, cette ironique réflexion :

" C’est une consolation de voir pourrir dans un cime
tière de palais de justice l’illicite recueil qu’en a fait un 
contrefacteur."

Octa v e M aus
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Psychologie du Café-Concert.

« Il n ’y a presque plus de cafés-concerts : il n ’y a guère que des 
m usic-halls. » Ainsi débute l ’une des dern ières chroniques th éâ
trales du Temps, jo lie d ’im prévu et de trouvailles, trop m odeste
m ent signée d ’un  sim ple X, encore que chaque phrase atteste un  
écrivain.

La définition de ces frères ennem is? Les signes extérieurs p a r 
quoi ils se différencient ? Voici : « Un café-concert est un  établis
sem ent public où l ’on vient se désaltérer en écoutant de la m u 
sique et des chants. Peu à peu, ce sont les chants qui son t deve
nus l ’essentiel. Mais tous les spectateurs, encore au jourd ’hui, y 
sont assis. Les dossiers de chaque fauteuil suporten t une petite 
tablette, hum ble reste de l ’ancienne table sur laquelle le buveur 
s’accoudait. Toute m enue qu’elle est, cette tablette a conservé sa 
destination : dans les cafés-concerts, non seulem ent on  fume", 
mais on boit, presque obligatoirem ent : le prix  de la consom m a
tion est perçu avec le p rix  de la place. La scène peut ê tre  réduite 
à sa plus simple expression : ce qu ’il faut à un  chanteur pour 
poser les pieds, m archer un  peu et saluer.

« Le m usic-hall est, comm e son nom l ’indique, d ’im portation  
étrangère. Il est vaste, nécessairem ent. Une partie des specta
teurs, et ce n ’est ni la m oins im portante ni la m oins assidue, est 
debout, va et vient, comme dans un  m arché couvert. E t l ’on voit 
là , en  effet, parader, volter, tro tter un  alerte  troupeau  fém in in . 
La scène, si elle n ’est pas aussi profonde que dans les véritables 
théâtres, est beaucoup plus vaste que dans le café-concert. Un 
assez grand  nom bre de spectateurs et de figurants y peuvent évo
lu er. Il y a encore de la m usique et des chants, m ais m usique et 
chants peuvent totalem ent d isparaître  »

Le music-hall participe du théâtre et du cirque. On y voit des 
gym nastes, des chevaux ou des chiens savants, des bicyclistes 
qui fon t des bonds dans le vide. Une pièce qui n ’appartien t a au 
cun genre nettem ent défini : à la fois vaudeville, revue, ballet et 
féerie, clôture le spectacle. « Or, tous les cafés-concerts, au jo u r
d ’hui, tendent à se transform er en m usic-halls. Selon les am b i
tions ou les calculs de leurs directeurs, et les facilités q u ’ils p eu 
vent offrir au spectacle, ils deviennent théâtres ou cirques. C’est 
surtout en  cette saison d ’été que l ’évolution qui s’accom plit appa
ra ît clairem ent : des quatre concerts en  p lein air des Champs- 
Elysées, où se porte la foule de préférence, p a r ces délicieuses 
nuits de ju in , à la fois voluptueuses et pures, tièdes et rafraîchies, 
le seul qui soit dem euré fidèle à la chansonnette est celui des Am
bassadeurs, à cause sans doute de l ’exiguïté de sa scène. Mais si 
la chansonnette est devenue ce qu ’elle est aux A m bassadeurs, si 
elle ne peut p lus être que cela, il me serait im possible de regretter 
sa m ort, il m e serait difficile de ne pas la souhaiter ! »

Ceci incite le music-hallogue du Temps à analyser l ’étrange 
flore m usicale éclose su r ces parterres chim ériques : « Il serait 
assez in téressan t de débrouiller quel est l ’air type, l’air par excel
lence au café-concert, celui qui porte le plus, se retient le m ieux, 
finit par courir les rues. Les m eilleurs —  je  veux d ire ici ceux 
qui ont le  plus de succès —  sont les plus nègres! J ’entends ceux 
dont la phrase m usicale est la plus courte, la plus saccadée, la 
plus sautillante. Ceci explique pourquoi il nous en arrive un 
certain  nom bre d ’A m érique où ils n ’avaient p ris racine qu’après 
avoir été im portés d ’Afrique, leur véritable berceau. Mais adoptés 
et adaptés p a r  les Anglo-Saxons, arrangés su r un rythm e de gigue,

ils se sont encore rétrécis et desséchés. La mêm e chose est arrivée 
à u n  refrain  célèbre, le Tararaboum-dihé, don t j ’ai lu q u ’il fu t 
em prunté à une chanson populaire hongroise d’un  caractère large 
et franc : le café-concert, pour l ’u tiliser, en  modifia le  ton  et les 
césures. »

Le texte de ces chansons baroques, qui participent de la nature 
de la m usique, ont, naturellem ent, leu r im portance. « Elles 
doivent être em pruntées à u n  vocabulaire concret —  ce qui est 
une qualité —  et restre in t —  ce qui est u n  défaut ; être accom pa
gnées, comme par retour aux origines du langage, du  p lus grand 
nom bre d ’onom atopées possib le ; et débarrasser les thèm es poé
tiques de tout ce dont les a  chargés l ’hum anité dans le cours des 
âges : la retenue, la m orale, la prévision des conséquences d ’un  
acte. L ’am our sera réduit à un  geste sensuel et b rusque , l ’ivresse 
jouera u n  grand  rôle ; et su rtou t il faudra que la m im ique, une 
m im ique excessive et désordonnée, com plète le sens, que des 
phrases et une m usique rudim entaires n ’exprim ent que d ’une 
façon im parfaite. Ainsi une chanson de café-concert « bien faite 
et bien m oderne » nous replongerait sim plem ent dans un  état 
d ’âme sauvage et préhistorique; et les personnes, fort nom breuses 
encore, qui ne peuvent goûter que cette form e d ’art, c’est-à-dire 
dont l ’attention ne se soutient pas assez longtem ps p our q u ’elles 
puissent s’in téresser au développem ent d ’une pièce de théâtre  ou 
d ’une sym phonie, devraient être vénérées ou craintes —  cela 
dépend du  point de vue où l ’on se place — com me des portraits 
vivants d ’ancêtres. »

La rem arque n 'est-e lle  pas spirituelle et fine? « P endan t un  
demi-siècle, pourtant, le café-concert avait été au tre  chose q u ’un 
« tam-tam » nègre. Il est issu du Caveau, il a été u n  lieu où l ’on 
chantait en  public la chanson française, égrillarde, bachique, 
patrio tique et mêm e politique, aux rares m om ents où u n  grand  
courant d ’opinion en traînait tout le m onde : E n  revenant d’ia 
revue est u n  exem ple de ces chansons politiques.

« A ujourd’hui, c’est à peine si on ose risquer le  couplet patrio 
tique. Et, devant un  grand  public , les allusions seulem ent é g r il
lardes ne portent pas : la grivoiserie n ’est qu ’une dem i-teinte, e t 
les dem i-teintes ne se perçoivent que de p rès . Il a donc fallu, 
dans les g rands établissem ents, aller ju sq u ’à l ’obscénité. Et, 
comme la censure est intervenue, l ’obscénité est partie  à son tou r. 
Alors les cafés-concerts sont devenus m usic-halls, e t la chanson les 
a quittés.

« Elle les a quittés, mais non pour m ourir. Elle est seulem ent 
retournée au  Caveau d ’où elle était sortie ; que sont, en  effet, les 
cabarets chantants de M ontm artre, sinon des caveaux? Et, en 
retrouvant son origine, en  s’adressant, com me jadis, à un  public 
peu nom breux, véritablem ent bourgeois et parisien , am i de la 
volupté facile, de la sentim entalité un  peu trop à fleur de peau, 
des déshabillés très déshabillés, mais encore galants, e t surtout, 
surtout, de la ra illerie , elle a retrouvé la vie. Une vraie vie, une 
vraie jeunesse, une gaieté enfin com m unicative, et le sentim ent 
délicat que, pour d ire les choses, il y a la m anière ! »

Petites Expositions parisiennes.
« L ’A r t  à l ’école.

Égayer l’école par le charm e d ’une décoration fixe ou m obile ; 
souhaiter une illustra tion  séante pour le livre de classe, la cou
verture de cahier e t le « bon point » ; appeler l ’art à concourir à
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l ’éducation m orale et sociale, il n ’est pas d ’am bition p lus louable, 
ni qui réponde m ieux aux visées de no tre tem ps. L’exposition 
ouverte au  Cercle de la L ibrairie m ontre ce que l ’on tente au jour
d ’h u i; elle rappelle ce qu ’im aginèrent, dans ce sens, les siècles 
révolus ; elle indique ce qui devrait se faire, car, s ’il y a accord 
su r l ’utilité d ’in itier l’enfance à la beauté, les m oyens suivis pour 
y atteindre diffèrent et, ju sq u ’ici, ils dem eurent inefficaces, sinon 
blâm ables.

Il appartiendra h la présente m anifestation d ’orienter les volon
tés vers des voies m oins incertaines. L’Association de la 
Presse de l ’Enseignem ent s’est honorée en tiran t de pair et en 
proposant comme m odèles les rares initiatives valables qui se 
sont produites depuis une dizaine d ’années : tels les tableaux in 
tuitifs de M. Georges M oreau; telles les images m urales de 
MM. Henri Rivière, de M. Moreau-Nélaton, de Mlle Dufau. La m é
ditation de pareils, exem ples m ettra , nous l ’espérons, le term e 
voulu aux errem ents d ’antan  et suggérera aussi com m ent peut se 
réaliser le vœu de ceux qui convoitèrent la parure de l ’art pour 
adoucir le labeur de la jeunesse.

(L a  Chronique des arts.)

N É C R O L O G IE
V ir g ile  J o sz .

Un des p lus charm ants écrivains français vient de m ourir, à 
l’âge de quarante-cinq ans, dans toute la plénitude de son talent : 
Virgile Josz. Avant tout c’était u n  fervent du x v i i i 6 siècle, u n  fils 
des Goncourt. E rudit, fureteur, passionné des choses élégantes 
des époques de la Pom padour et de la du Barry, il laisse deux 
livres curieux, Fragonard  et W atteau. Ces études sur les m œ urs 
du XVIIIe siècle sont écrites d ’une plum e artiste, en u n  style vivant 
et pittoresque, plein de couleur et de feu. Ils déborden t de rensei
gnem ents nouveaux et am usants, de détails piquants, de révéla
tions inédites, de descriptions enlevées de m ain de m aître. Ils 
fu ren t édités par le M ercure de France, dont Virgile Josz était un 
des collaborateurs les plus assidus. Il venait de publier dans la 
revue de ce nom  l ’in téressante histoire d ’une m aison parisienne, 
l ’hôtel précisém ent occupé au jourd ’hui par le M ercure de France  
et où jadis vécut Beaum archais. Virgile Josz avait publié aussi 
B a n s  W y ll , Une Sérénade, Clavel d 'H aurim ont, puis R em 
brandt!, un  dram e en cinq actes, en collaboration avec Louis Du
m ur, qui était son ami intim e.

Les Bruxellois com m ençaient à bien connaître Virgile Josz. Il 
avait fait représen ter au théâtre M olière, l ’an  dern ier, M a  Bergère , 
une pièce en  collaboration avec Louis D um ur. Elle eut du succès, 
ainsi que la conférence que fit Josz cet h iver à l’exposition du 
xvm e siècle, rue  Royale.

Josz e t Dum ur avaient fait représen ter aussi l ’an  dern ier au 
théâtre Sarah B ernhardt une grande pièce, L e  Maquignon, qui 
rem porta un  fort grand  succès.

Comme on le voit, le  talent de Josz était fort com plexe et varié. 
Mais il se consacra surtout au  passé, q u ’il fouillait ardem m ent et 
connaissait. Les choses très neuves lui étaient assez suspectes. 
Les chroniques qu ’il publia dans l 'Européen dénotent chez lui cer
taines incom préhensions, notam m ent des écoles im pressionnistes 
et néo im pressionnistes.

Josz reste u n  bel écrivain. Et sa m ort, si soudaine et si inat
tendue, est u n e  perte sérieuse p our la littérature.

E. D.
P ie r r e  de Q uerlon .

Un jeune hom m e de le ttres qui donnait les p lus brillantes espé
rances, P ierre  de Querlon, vient de m ourir à Etam pes, à l ’âge de 
v ingt-quatre ans.

C’était l ’un  des collaborateurs de l 'Erm itage, auquel il donna 
ii m aintes reprises des pages élégantes, d ’un  tour personnel, d ’un 
style lucide et ferm e. De son vrai nom  Pierre Peyrot des Gâchons, 
il appartenait à  une fam ille d ’artistes qui com pte en tre autres, 
parm i ses m em bres, l ’écrivain Jacques des Gâchons et le peintre 
A ndré des Gâchons, l ’un  et l ’autre frères du défunt.

Nous adressons à ceux-ci l ’expression de nos regrets et de nos 
sincères condoléances.

Concours du Conservatoire (1).
Jury  : MM. G e v a e r t , p rés id en t; J.-B . S t r a u w e n , H e i im a n , 

P r e c k h e r  et T i n e l .
Basson. —  Professeur : M. B o o g a e r t s . Morceau de concours : 

A ndante  et rondo du Concerto de Mozart. —  2e prix  avec d istinc
tion, M. Bouchât; 1er accessit, M. B ernard ; 2e accessit, MM. V an
dervinne et V erbruggen.

Clarinette. — Professeur : M. H a n n o n . Morceau de concours : 
Adagio  et rondo du  Quintette de W eb er; morceau pour les con
curren ts asp iran t au 1er prix  : T ranscription d ’un  air d ’E zio , de 
Hændel. —  1er prix  avec distinction, MM. Delcampe et Van Ing h ; 
2e prix , M. Brism ée; 1er accessit, MM. E rnest Stevens et Adriaens- 
sens.

Hautbois. —  Professeur : M. G u i d é . Morceau de concours : 
Larghetto et premier allegro du  Quatrième Concerto de G . Vogt ; 
m orceau pour les concurrents asp iran t au 1er prix  : Adélaïde, 
transcrip tion  pour cor anglais, de Beethoven. —  1er p rix  avec 
distinction, M. Dame; 2e prix , MM. Beaumez et Staatje.

F lûte. —  Professeur : M. A n t h o n i . Morceau de concours : 
Fantaisie pastorale hongroise, de Doppler. —  1er prix  avec dis
tinction, M. Bonneel; 2e prix , M. V anham m e; 1er accessit, MM. Cu
lot et Demacq; 2e accessit, MM. Bastien et Van Branteghem .

J u ry :  MM. G e v a e r t , p résid en t; D e m u n c k ,  D u b o is , M a s s a u , 
L e e n d e r s  et Be y e r .

Contrebasse. — Professeur : M. E e c k h a u t t e . Morceau de con
cours : A dagio e t allegretto scherzando de la Troisième Suite  pour 
contrebasse à cinq cordes de M. Eeckhautte. Morceau d ’ensem ble : 
Invocation à deux voix de J.-S . Bach. —  2e prix, MM. Frin et 
Leclercq.

A lto .  —  Professeur : M. L. V a n  H o u t . Morceau de concours : 
P rem ier allegro du Concerto de Mozart. —  1er prix , MM. Debay 
et V an Steenbeeck; 2e prix, MM Declerck et Jado t; 1er accessit, 
MM. Dyserin et Vander Brugghen.

Jury  : M M . G e v a e r t , présiden t; B e y e r , prince P i e r r e  d e  C a r a 
m a n , d e  M u n c k ,  L e e n d e r s  et M a s s a u .

Violoncelle. —  Professeur : M. E d . J a c o d s . Morceau de con
cours : P rem ière partie du Concerto de Reinecke ; m orceaux au 
choix : M. Jacobs, prem ière partie du  Concerto de H aydn; M. Van 
Hamberg, Sixième sonate de B occherini; M. Pitsch, A ndan te  et 
final du  Concerto de Haydn ; M. De Vliegher, prem ière partie du 
Concerto en  la m ineur de Davidoff. —  1er p rix  avec la plus grande 
d istinction (m aximum  des points), M. De Vliegher ; 1er prix  avec 
distinction, M. P itsch ; 1er prix , MM. Jacobs et Van H am berg; 
2e prix , M. Grouzé; 1er accessit, MM. Absalon et Diselez.

Chronique judiciaire des Arts.
D r o its  d es r e s ta u r a te u r s  d ’œ u v r e s  d 'art.

Le tribunal correctionnel de la Seine a décidé q u ’un restaura
teur d ’objets d ’art ne pouvait exercer sur les objets qui lui avaient 
été confiés aucun droit de rétention à l ’effet d ’obtenir paiem ent 
du prix  de la restauration  par lui effectuée.

(1) Suite. Voir notre dernier numéro.
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Le tribunal, poussant jusque dans ses dernières lim ites les 
conséquences de sa théorie, a mêm e déclaré q u ’il y avait abus de 
confiance de la part du  restaurateur qui refusait de restituer les 
objets q u ’on lui avait rem is. Peu im porte qu ’il ne les ait pas 
laissés sortir de chez lui et q u ’il les ait constam m ent tenus à la 
disposition de leur propriétaire contre paiem ent d ’une note que 
l ’am ateur refusait de payer, l ’estim ant extrêm em ent exagérée.

Il résulte de ce jugem ent que le restaurateur qui ne peut se 
faire payer de l ’intégralité de ce qu ’il prétend lui être du doit 
restitue r les tableaux à lui rem is à prem ière réquisition, sauf à 
assigner leur propriétaire devant la jurid iction  com pétente pour 
la valeur des travaux par lui faits. Mais il ne peut les reten ir par 
devers lui comme le ferait un  vendeur qui ne serait pas payé du 
prix  de sa chose.

Memento des Expositions.

Anvers. —  Exposition triennale (internationale) des Beaux- 
Arts. 6 août-25 septem bre. Délais d ’envoi : notices, 1er ju ille t; 
œ uvres, 7 ju illet. Deux œ uvres de m êm e nature par exposan t; 
une seule pour les étrangers. Gratuité de transport su r le te rr i
toire belge pour les ouvrages adm is. Commission su r les ventes : 
S p . c. Renseignem ents : M . A . Van N ieuwenhuyse. secrétaire.

Ba y o n n e -B i a r r i t z . —  Deuxième exposition de la Société des 
A m is  des A r ts .  (Réservée aux m em bres de la Société et à leurs 
invités.) 25 août-25 septem bre Dépôt à Paris chez Robinot, 
32, rue de Maubeuge, 5-10 ju ille t. Envois directs : 8 août. R en
seignem ents : M . H . O'Sliéa, président, B ia rritz .

D i e p p e . —  Société des A m is  des A r ts .  16 juillet-26 sep
tem bre. Dépôt à Paris (20 ju in  - l er juillet) chez M. Pottier, 14, rue 
Gaillon.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Les bandes d'expédition de l ’Art m oderne devant être réimpri
mées, l'administrateur prie instamment les abonnés de l ’informer 
des changements à apporter éventuellement à leur adresse.

Hier sam edi a eu lieu au Musée M oderne, place du Musée, l ’ou
vertu re de la prem ière exposition annuelle du ce rc le  d ’a r t  L’OEuvre.

Une exposition publique de soixante-dix-neuf reproductions de 
chefs-d’œ uvre du Titien et de Velasquez, choisis dans la  galerie 
Im périale de Vienne, la National Gallery de Londres, les m usées 
de l ’Erm itage à Saint-Pétersbourg et du Prado à Madrid et de la 
collection de G rosvenor House est ouverte en  ce m om ent à l ’Aca
démie des beaux -arts et école des arts décoratifs, 141, rue  du Midi.

Aujourd’hui dim anche, à m idi, s’ouvrira à Nam ur, au hall du 
Kursaal de Meuse, l ’exposition triennale des beaux-arts.

Outre le Jongleur de N otre-D am e , de Massenet, et Pépita  
Xim enès, comédie lyrique en deux actes de M. Isaac Albeniz, dont 
M. Maurice Kufferath achève la  traduction française, la direction 
du théâtre de la Monnaie fera représen ter au cours de la prochaine 
saison deux actes nouveaux de M. A lbert Dupuis sur un poème de 
M. Edm ond Cattier, L a  Ducasse, et probablem ent le Sancho de 
M. Jaques-Dalcroze. Figurent en outre au program m e de la p ro 
chaine cam pagne : Pelléas et M élisandc de Claude Debussy et 
Maurice Maeterlinck, Alceste  de Gluck, Gwendoline de Chabrier, 
le Vaisseau fantôme et Fidélio.

Parm i les artistes nouvellem ent engagés ont cite MM. Laffite, de 
l’Opéra, et M uratore, de l ’Opéra-Comique, Mlles Baux, Van Dyck, 
Cor tez, Brozzia, Carlhant, Mmes Laffite et Muratore. En représen ta
tions, MM. Clément, Salignac, E. Van Dyck, Mmes Litvinne, Lan- 
douzy, etc.

L e spectacle d ’ouverture, fixé au 5 septem bre, sera composé 
des M aîtres-Chanteurs de Nurem berg.

Hier, sam edi, le théâtre Molière a rep ris  le Grand Mogol. Le 
succès de l ’œ uvre d ’Audran ne peut m anquer de s'affirm er une 
fois de plus. A ujourd’hui dim anche, deux représentations, à 2 et 
à 8 heures. Aux m utinées les enfants paient demi-place.

C’est jeudi prochain, à 3 heures, q u 'aura  lieu, à la Grande- 
H armonie. le concert d ’inauguration de la Camera  sous la d irec
tion de MM. Ch. Bordes et V. Vreuls avec le concours de Mme Laure 
Fié, de Mlle Marie P ironnet, de MM. L. Bourgeois, Jean David, 
Théo Charlier. M. Bastin et A. Zimmer.

Le program m e, consacré à J.-S Bach, se com posera du Concerto 
en  fa  pour trom pette aiguë, flûte, violon et orchestre, du duo de 
la Cantate pour tous les temps, de la F antaisie chromatique et 
fugue pour piano et de la Caniale sur l'abus du café (prem ière 
audition à Bruxelles). S’adresser, pour les places, à MM. Breitkopf 
et Haertel.

A l’occasion de sa rentrée, la Conférence du jeune barreau 
d ’Anvers organisera une exposition du croquis et de la caricature 
judiciaires.

L’exposition aura lieu au palais de justice. Elle s ’ouvrira le 
sam edi 12 novem bre prochain et se ferm era le dim anche 20 du 
m êm e mois.

Les envois devront ê tre adressés, du 10 au 15 octobre, chez 
M. Victor Yseux, p résident de la Conférence du jeune barreau. 
2, rue de la Reine, Anvers (Belgique).

Les exposants sont priés d ’envoyer, dès à p résen t, à celui-ci les 
indications nécessaires pour la rédaction du catalogue.

Le lieutenant-général Donny travaille activem ent h la réalisation 
d ’un projet des plus in téressants. Il s 'agit, a-t-il d it à un  de nos 
confières, « de l ’installation, dans un angle d ’un des com parti
m ents de l ’exposition de Liège, d ’un planisphère se développant 
circulairem ent et sur lequel sera reproduit la cartographie du 
globe te rrestre . Sur chacun des continents des signes distinctifs 
ind iqueron t toutes les entreprises belges à l ’étranger (usines, 
m ines, carrières, hauts fourneaux, etc.), q u ’elles appartiennent 
à des particuliers ou à des sociétés privées. Au centre de la salle, 
dont le plancher sera à cet endroit légèrem ent surélevé, le public 
pourra se rendre  un com pte im m édiat de l ’activité déployée par 
les Belges dans tous les pays du m onde. Au centre du planisphère 
figurera égalem ent un  groupe du sculpteur de Lalaing rep résen 
tant la Civilisation se penchant sur la Barbarie pour la relever.

Le planisphère aura 6 m ètres de hauteur et 23 m ètres de déve
loppem ent circulaire. Il sera dressé par un  établissem ent géogra
phique de Bruxelles et les indications lui seront fournies, pour ce 
qui concerne les entreprises belges, par deux avocats, MM. Plas 
et Pourbaix, qui ont déjà publié différents ouvrages sur la m atière. 
Ce travail exigera l ’em ploi de trente-six bandes de toile de 6 m è
tres de haut et 0m,65 de largeur chacune.

D’au tre part, M. Digneffe, président du com ité exécutif, et 
MM. Paul Forgeur, secrétaire général, et Gody, com m issaire 
général adjoint du gouvernem ent, viennent de ren tre r  de Ber
lin , où ils ont conféré avec les m em bres du comité provisoire 
de patronage de la participation allem ande qui vient d ’être défini
tivem ent installé le 24 courant, et le com m issaire général nom m é. 
Ajoutons que le com ité com prendra les personnalités les plus m ar
quantes de l’industrie  germ anique, et qu ’il est dès à présent cer
tain  que la section allem ande sera plus im portante q u ’à toutes les 
expositions précédentes en Belgique.

Un grand  concours, qui p rendra le nom  de « Concours de la 
Musique française », aura lieu à Paris au mois d’octobre prochain. 
Il com prendra cent mille francs de prix  qui seront répartis en tre  
un  opéra ou un  dram e lyrique, un  opéra comique, une œ uvre 
sym phonique, un  ballet et mêm e une opérette.

Ce concours est organisé sous le haut patronage du prince 
Albert de Monaco, de M. Henry Deutsch de la Meurthe et de la
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Société des Grandes Auditions musicales, dont la présidente est la 
comtesse Greffulhe.

M. Claude Debussy vient de faire paraître chez MM. A. Durand 
et fils deux Danses (danse sacrée, danse profane), pour harpe 
chromatique ou piano avec accompagnement d’orchestre d’instru
ments à cordes.

M. Georges Hoentschel vient de faire don à la ville de Paris 
d’une série importante d’œuvres de Carriès, qui seront placées 
dans une salle du Musée portant le nom du statuaire.

Les fêtes d ’Orange sont fixées aux 30. 3 1 juillet et 1er août. La 
prem ière journée sera consacrée à l'Hippolyte couronné de 
M. Jules Bois, la deuxième à une tragédie de il. Meunier, Cinthia. 
la troisième au Dionysos de M. Joachim Gasquet, pour lequel 
M. Claude Debussy écrit une partition orchestrale et chorale. 

Une tradition allemande des Moralités légendaires de Jules 
Laforgue paraîtra prochainement à Stuttgart par les soins de 
M. Paul Wiegler, qui fera précéder celte édition d ’une biographie 
complète du poète et de documents inédits, portraits, correspon
dances, etc.

M. Vittorio Pica, toujours attentif à l’évolution de l’art pictural 
dans tous les pays, consacre à Ignacio Zuloaga une élogieuse 
étude, ornée de vingt-deux reproductions, dans l 'Emporium  
(fascicule de juin). On sait la place qu’a prise très rapidem ent le 
peintre espagnol dans le mouvement artistique contemporain.

M. Ph. Zilcken vient d’être nommé directeur du jeune cercle 
d ’avant-garde Sint-Lucas, d ’Amsterdam, qui organise en ce mo
ment une exposition générale de peinture hollandaise au Salon 
International de Paris (Grand Palais).

Souvenir de Lenbach. — En 1883, l'im presario Angelo Neu
mann produisait en Italie une chanteuse allemande de grand 
talent, Hedwig Reicher-Kindermann, qu’on applaudit à Bruxelles 

"dans le Crépuscule des Dirux. Malgré son remarquable mérite, la 
cantatrice, qui interprétait surtout du Wagner, eut peu de succès 
à Rome, où les dilettanti ne sont pas encore très germanisés. Elle 
s’était habituée ailleurs, dit le Ménestrel, à du si beaux triomphes, 
q u e  la colonie allemande voulut la consoler de cet échec inusité. On 
organisa en son honneur les réunions les plus brillantes. Elle fut

invitée chez l’ambassadeur, qui l ’accompagna lui-même au piano. 
Un autre jour, elle fut conviée à un dîner intime où se trouvait 
Lenbach Dans la soirée, Hedwig chanta quelques mélodies, au 
nombre desquelles se trouvait celle de Schubert, E n M er. Le 
grand peintre fut tellement ému qu'il ne parvint pas à cacher ses 
larmes. La jeune femme s’en étant aperçue, remplaça aussitôt les 
lieder élégiaques par des tyroliennes et des lændler, en lançant 
les vocalises avec tant d’art et de joyeuse humeur que bientôt Len
bach riait aux larmes. Deux jours après, celui-ci recevait la jeune 
femme dans son atelier où il avait organisé pour elle une fête dont 
tout Rome parla. A son arrivée, il la conduisit lui-même vers une 
sorte de trône disposé dans la verdure de grands lauriers et la 
traita comme une princesse. Quand elle eut chanté, une pluie de 
fleurs tomba sur elle de tous les coins de la salle. Le jardin était 
illum iné; on y resta une partie de la nuit. Deux mois après, le 2 juin 1883, Hedwig Kindermann mourait à Trieste, où elle repose 
sur les bords de l’Adriatique, dormant son éternel sommeil. Elle 
n’avait pas encore trente an s.

Sait-on, dit le Guide musical, que Schumann interrogea un 
jour une table parlante afin de savoir quel était le temps exact 
des deux premières mesures de la Cinquième Symphonie de Beet
hoven? Un soir, se trouvant avec sa femme et un ami, il s’empara 
d’une petite table ; tous les trois y mirent leurs mains et la table, 
après quelques instants, se mit à danser. Alors Schumann lui 
posa la question. La table hésita pendant longtemps et, finale
ment, au grand étonnement des assistants, battit à quatre temps 
le passage indiqué !
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A P R O P O S  DE G L U C K

Délaissé et comme oublié durant près d’un demi- 
siècle, voici Gluck revenu au premier plan de l’actua
lité. Ses œuvres sont rentrées avec un succès éclatant 
au répertoire des théâtres lyriques. Après Orphée et 
Iphigénie en Tauride, joués à l’Opéra-Comique et à 
la Monnaie, Alceste  vient d’être accueilli à Paris avec 
tant de faveur qu’il a fallu, pour permettre aux plus 
impatients de ses admirateurs d’en jouir, reculer la 
clôture de la saison théâtrale. L’Opéra annonce pour 
l’hiver prochain Armide,  qui va être mis en scène, cet

été, aux arènes de Béziers. Et, de son côté, la Monnaie 
a inscrit Alceste  au programme de sa prochaine cam
pagne.

Réjouissons-nous de voir l’évolution du goût public 
autoriser de telles initiatives. Il y a trente ans, celles-ci 
eussent été follement téméraires. Meyerbeer et Rossini 
avaient abaissé le niveau du théâtre lyrique au point 
d’exclure du répertoire les ouvrages dont l’expression 
musicale s’accordait avec les intentions dramatiques. 
Gluck, dont l’art repose sur cette équation, fut l’une des 
premières victimes de l’esthétique nouvelle. Banni de la 
scène, il trouva un refuge dans les concerts. Et l’opinion 
s’accrédita, au XIXe siècle, que l’auteur d'Arm ide  était 
un grand musicien mais qu’il n’entendait rien à l’art 
théâtral et que ses ouvrages n’étaient décidément pas 
faits pour être représentés. On imagina alors, dans les 
conservatoires, de les interpréter en oratorios, sans 
décors et en costumes de ville. Et ceci eût sans doute 
surpris le bon chevalier qui avait comme principal 
souci, lorsqu’il mettait un opéra en musique, à ce qu’il 
affirme dans ses écrits, “ d’oublier qu’il était musicien».

Il fallut, pour rétablir sur son piédestal l’harmonieuse 
statue, profiter d’une transformation du goût public. 
Cette transformation, nous la devons à Richard Wagner. 
C’est lui, incontestablement, c’est son génie puissant, 
irrésistible, qui a ramené la foule à une compréhension 
plus haute et plus vraie du drame lyrique. Ses héros 
impétueux ont brisé les effigies des faux dieux et restitué 
enfin le théâtre à l’art et à la beauté.

Oui, c’est à L4Anneau du Nibelung, à l’intensité des 
sentiments qu’il exprime, à l’humanité qu’il recèle, au



216 L ’A R T  MODERNE

pathétique dont il est imprégné que nous devons la 
restitution d'A lc e s te ,  d 'O r p h é e ,  d e s  I p h i g é n i e .  Pour 
arriver au cœur des spectateurs d’aujourd’hui, Gluck a 
dû faire un détour. Mais le chemin l’a mené sûrement 
au but. Et l’on peut dire que Wagner, qui doit tant à son 
illustre précurseur, s’est acquitté envers lui en le tirant 
de l’ingrat oubli des hommes pour l’auréoler d’une 
gloire nouvelle. Sur les scènes où les H u g u e n o t s  suc
cédaient invariablement à d’autres J u i v e , n’avons- 
nous pas vu, d’ailleurs, depuis la trouée lumineuse de 
T r i s t a n  et des M a î t r e s - C h a n te u r s ,  F e r v a a l ,  l'É t r a n 
g e r ,  le R o i  A r t h u s , œuvres de la même lignée, sinon 
de la même conception, qu’A lc e s t e  et qu'A r m ic le  ? Sans 
doute est-il encore une portion du public à qui demeure 
fermée la beauté de ces spectacles d’art. On ne boule
verse pas en un tour de main des habitudes enracinées 
depuis un demi-siècle. Mais le seul fait d’avoir osé ouvrir 
sur des jardins de poésie et de musique quelques fenê
tres inflexiblement condamnées prouve l’amélioration 
du goût, secondé par la bonne volonté des directeurs de 
théâtres.

Et qu’on veuille bien ne pas considérer la reprise des 
ouvrages de Gluck comme l ’effet d’une curiosité qui 
porte, depuis quelques années, les hommes à s’enquérir 
des choses du passé, à scruter l’âme de nos ancêtres, à 
se figurer leurs divertissements, leurs mœurs, leurs sen
timents, leur costume. Il ne s’agit point de restitution 
historique ou de reconstitution, comme il s’en fait sur 
ces théâtres de verdure que remit à la mode l’esprit 
archaïque de Charles Bordes. Si A lc e s te ,  après I p h i g é 
n i e  e n  T a u r i d e  et après O r p h é e ,  vient de revivre à 
l’Opéra-Comique d’une vie neuve et frissonnante, c’est 
que les émotions qu’elle provoque — compassion, 
Inquiétude, pitié, enthousiasme — sont celles qui, de 
tous temps, ont fait palpiter le cœur humain.

Un drame lyrique de Gluck est très exactement de la 
même essence qu’un drame de Wagner ou de Vincent 
d’Indy, et s’il en diffère par la forme extérieure, — j ’en
tends le vêtement harmonique dans lequel il se drape, 
les sonorités orchestrales qu’il utilise, etc., — il se sert, 
au fond, de moyens identiques pour arriver au même 
résultat.

De là vient qu’il faut interpréter Gluck avec le même 
souci de vérité, d’expression et de vie qu’une œuvre 
contemporaine. M. Pierre Lalo, dont les réflexions 
sont toujours judicieuses, vient précisément d’écrire 
sur ce sujet une chronique dont quelques citations clô
tureront à merveille le présent article. « L’opinion qui 
régna pendant le XIXe siècle, dit-il entre autres, la doc
trine hors de quoi il n’y avait pas de salut, c’est que 
Gluck était n o b le . Et il l’était sans doute; et l’on con
çoit qu’il ait frappé par sa noblesse des gens accoutu
més à la fréquentation quotidienne de Meyerbeer, de 
Donizetti ou d’Adolphe Adam. Seulement on en était si

fortement frappé qu’on ne voyait guère plus rien 
d’autre ; on prenait pour la qualité caractéristique de 
Gluck ce qui n’était qu’une manière d’être commune à  
tous les maîtres de l’ancien opéra français ; et l’on mé
connaissait les signes particuliers par où il se distin
guait si violemment, et qui sont la marque même de 
son génie. Le mot “ noble » était devenu une sorte 
d’épithète homérique qui paraissait inséparable du nom 
de Gluck. Les personnes les plus ignorantes de la mu
sique savaient du moins que Gluck était noble; et les 
musiciens de profession le savaient aussi ; mais ils le 
savaient mieux, ou croyaient le mieux savoir (1). Lors
qu’on entendait dans quelque concert un air de-Gluck, 
il était chanté d'une manière noble, ou du moins qui 
s’efforcait d’être telle. Et ce reproche que les connais
seurs faisaient aux interprètes de Gluck, c’était tou
jours, éternellement, uniquement, celui de manque de 
noblesse. C’est en vain que, vers le milieu du siècle, 
Mme Viardot montra, dans O r p h é e  et dans A lc e s t e ,  ce 
que l’art gluckiste contenait de passion, d’émotion et 
de vie : cela n’empêcha point l’établissement d’une tra 
dition pareille aux pires “ traditions » de théâtre, ou 
bien encore aux « traditions » du Conservatoire pour 
interpréter Beethoven ; fausses traditions qui ne sont 
que l’assemblage des routines les plus étroites, et qui, 
loin de les conserver intacts, déforment la figure et 
l’esprit des œuvres.

L'effet d’une opinion aussi unanime et aussi sou
tenue fut celui qu’il devait être : l’interprétation 
de Gluck devint quelque chose de raide, de com
passé, de froid, d’inanimé, de classique à la façon 
des guerriers de David. On ne pouvait s’écarter de 
cette noblesse convenue et de cette dignité artificielle 
sans courir des risques d’excommunication musicale : 
Mmc Caron en sut quelque chose quand elle osa naguère, 
dans un concert de l’Opéra, chanter avec une sensibilité 
frémissante le premier acte d'A lc e s te .  Il en fut ainsi 
pendant cinquante ans et plus. Depuis quelques années, 
un changement se fait. Gluck n ’a point cessé d’être 
noble ; mais il est aussi devenu “ charmant ». Ecoutez 
plutôt, à l’Opéra-Comique, pendant les entr’actes, les 
.entretiens des auditeurs d'A lc e s te - , écoutez dans les 
salons les propos des élégantes personnes qui enten
dirent A lc e s t e  la veille : le mot “ charmant » y revient 
sans cesse, accompagné de regards d’extase et de mines 
pâmées. On éprouve des sensations suaves ; on parle de 
grâce et de pureté grecques : on introduit dans A lc e s t e  
ce mélange de préraphaélisme à la mode de Burne- 
Jones et de néo-hellénisme à la mode de M. Anatole 
France qui compose ce que nous appelons notre senti-

(1) Il faut naturellement faire une exception pour Berlioz, qui 
voyait, admirait et aimait en Gluck tout ce qu’il y faut voir, 
admirer et aimer.
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ment de l’antiquité. Tout à l ’heure les personnages 
gluckistes étaient des guerriers de David ; ils sont main
tenant des statuettes de Tanagra ; l’un n ’est pas moins 
faux que l’autre.

La qualité essentielle de la musique de Gluck, et par 
suite d’une bonne interprétation de ses œuvres, ce n’est 
pas la noblesse et ce n ’est pas le charme : c’est la force 
de l’expression dramatique. Tous les contemporains du 
musicien sont d’accord là-dessus. . - . . . . . .  .

Et Gluck, dont le génie volontaire savait assurément 
ce qu’il faisait, est de cet avis plus que personne. On ne 
saurait se dispenser de le consulter ici, lui qui disait des 
exécutions de ses ouvrages : « La présence du compo
siteur leur est aussi nécessaire que le soleil l’est aux 
ouvrages de la nature ; il en est l’âme et la vie ; sans lui 
tout reste dans la confusion et le chaos. » Nous ne pou
vons avoir sa présence réelle; mais nous pouvons 
retrouver la présence de sa pensée dans ces écrits. Et 
voici comment il parle : “ Ma musique ne tend qu’à 
la plus grande expression et au renforcement de la 
déclamation et de la poésie... Je me suis occupé 
de la scène, j ’ai cherché la grande et forte expres
sion... J ’ai considéré la musique non pas comme 
l’art d’amuser l’ouïe, m ais comme un des plus 
grands moyens d ’émouvoir le cœur et d'exciter les 
affections... I l  n ’y  a aucune règle que je  n'aie cru 
devoir sacrifier à l'effet... La voix, les instrum ents , 
tous les sons, les silences mêmes, doivent tendre à 
un seul but, qui est / 'e x p r e s s i o n .  »

Oc t a v e M aus

C O N S T A N T IN  G U YS
(1802-1892)

Une im portante exposition de dessins, de lavis et d ’aquarelles 
organisée à Paris le mois dern ier a initié le public, qui l ’ignorait, 
à l ’œ uvre aigu, pénétrant et profond de celui que Baudelaire a 
baptisé « le  pein tre de la vie m oderne » . Seuls, quelques collec
tionneurs avisés recherchaient, en  ces dernières années, les 
feuillets épars, d ispersés dans les cartons poudreux des m ar
chands d ’estam pes, su r lesquels Constantin Guys a instantanéisé 
avec une verve et une intensité adm irables la vision d ’une époque. 
Voici enfin ce m ystérieux précurseur de l ’a rt d ’aujourd’hui sorti 
de l ’om bre. Sur l ’initiative de II. Paul Gallimard, Gustave Geffroy 
lu i a consacré un  ouvrage considérable et définitif, orné de fort 
belles gravures sur bois exécutées d ’après les com positions du 
m aître par Tony et Jacques B eltrand. Une souscription est ouverte 
pour ériger un m onum ent su r sa tom be. Divers m usées ont acquis 
quelques-unes de ses œ uvres, désorm ais classées parm i les archi
ves artistiques les plus précieuses du XIXe siècle au m êm e titre 
que le furent, au  x v i i i ®, celles des Saint-Aubin, des Moreau, des 
D ebucourt.

Nous croyons in té ressan t de résum er, à l ’occasion de cette consé

cration, l ’étude que vient de publier sur Guys M. Armand Dayot. 
Elle em brasse à la fois la vie m ystérieuse de l ’artiste et l ’étude de 
son art, apprécié par un  esprit sagace et im partial.

D’où vient Guys ? Qui nous m ontrera son berceau ? Qui nous 
racontera son enfance? Qui nous décrira ses années de jeunesse, 
les aventures de sa vie vagabonde ju sq u ’au jo u r où, la soixantaine 
atteinte, il p lantera sa tente de nom ade au m ilieu des foules p ari
siennes dont il va devenir l’enquêteur infatigable, après avoir p ro 
m ené son originale fantaisie et sa curiosité toujours en éveil à 
travers l ’A ngleterre, l ’Italie, l ’Espagne, la Crimée, les pays
d ’O rient?  Ceux qui connuren t le peintre de la vie moderne
sont de plus en plus rares. Parm i ceux qui vécurent dans son inti
m ité u n  seul, je  crois, subsiste : Nadar.

Dans u n  article que publia jadis le  Figaro, ce dern ier nota 
d ’ailleurs quelques renseignem ents précieux su r le m ystérieux 
artiste. Nous sûm es, grâce à cette brève mais substantielle chro
nique, que Constantin Guys venait d ’une bonne et vieille famille 
m éridionale, qu ’u n  hasard le fit naître à Flessingue, q u ’il fit la 
campagne de Grèce avec Byron, qu ’il s’engagea dans la cavalerie 
sous la Restauration et qu ’après un  service très actif, il sortit de 
l ’arm ée sous-officier de dragons. Il en resta cavalier de prem ier 
o rdre et avec la passion des chevaux. Il visita l’Europe et une 
partie de l ’Orient, affichait une grande prédilection pour les habi
tudes anglaises et n ’aurait m êm e pas été étranger à la création de 
VIllustrated London N ew s  et mêm e du P u n ch ........

Puis, nous apprend toujours Nadar, il voyagea de longues 
années pour VIllustrated  (dessins et notes). Il assista à Inkerm ann, 
à Balaklava, à tous les engagem ents des arm ées alliées, toujours 
aux avant-postes avec la glaciale indifférence du danger, par nature 
au tan t que par dandysm e...

Ce ne sont là assurém ent que de très somm aires indications. 
Elles serviront très u tilem ent néanm oins à indiquer les grandes 
lignes de cette physionom ie ju sq u ’alors d ’une si m ystérieuse indé
cision.

***
A quelle époque Guys commença-t-il à je ter su r les feuillets 

volants qui lui tom baient sous la m ain les prem ières formes de 
ses visions de la vie m oderne, les prem ières ébauches barbares 
de ses vives im pressions ? Quelle date faut-il assigner à l ’éclosion 
des « barbouillages prim itifs » de l ’étrange artiste ?

Baudelaire suppose que Guys avait dépassé la quarantaine lo rs
que l ’idée lui v int d ’étendre pour la prem ière fois su r une feuille 
blanche de l ’encre et des couleurs.

Qu’im porte, d ’ailleurs ! E t puis, en définitive, ne vaut-il pas 
m ieux, m algré la curiosité de plus en  plus aiguisée des nom breux 
adm irateurs de Guys, que le voile de m ystère qui enveloppe sa 
vie ne se soulève qu’avec une discrète len teu r?  L’im précision 
troublante du personnage ne peut nuire à l ’étrangeté de l ’œ uvre.

OEuvre étrange assurém ênt —  mais bien plus encore par la sin
gulière originalité de l’in terprétation , par sa violente activité, par 
l ’agitation à la fois naïve et passionnée du m étier que par le choix 
des m otifs, tous d ’une banalité courante e t d ’une diversité rela
tive : types de soldats em panachés et fringants ; groupes de filles 
tassées dans des poses d ’attente su r les canapés délabrés d ’innom 
m ables refuges ; cuisinières en  courses dont l ’allure rapide se 
détache avec une réelle élégance populaire su r un  fond de paysage
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parisien troué de claires avenues ; rôdeuses aux silhouettes famé
liques, aïeules sin istres et lam entables des p ierreuses de Rops, de 
Forain, de Toulouse-Lautrec, de S te in len ...; danseuses de Mabille, 
soulevant d ’un geste provoquant l ’ourlet de leurs robes à volants 
et à falbalas ; habituées de chez Muzard, de Valentino, du Château 
des F leurs ou du Casino Cadet, en quête de chalands sérieux, 
leurs Suivez-moi, jeune homme au vent et comme em bourgeoisées, 
m algré l ’aspect félin de leu r a llu re et le clignem ent significatif de 
leurs yeux om brés, sous l ’austère encapuchonnem ent de leur 
im m ense capote à brides, sous la lourde draperie  de leurs cache
m ires dont la pointe vient m ordre le bas des jupes traînantes.

Elles chassent avec une sorte de glissem ent silencieux, les 
m ains perdues dans d ’énorm es m anchons.

A côté de la dégradation fém inine, h iérarchisée avec une rare 
pénétration psychologique de dessin et qui exerce su r Guys une 
invincible fascination, c’est la pein ture des plaisirs m ondains, des 
élégances aristocratiques, figurés dans une suite considérable de 
croquis e t d ’aquarelles, par de grouillantes sorties de bals publics 
e t de théâtres, par des rapides défilés de voitures em portées vers 
l ’allée de la  Porte-M aillot et où se prélassent, la m inuscule m a r
quise aux doigts, sous leurs capotes enrubannées, leurs toques à 
la hongroise, leurs chapeaux-cloche, et dans le débordem ent de 
leurs robes h volants, bom bées par la crinoline, les g randes dames 
en renom  et les biches les m ieux cotées.

Puis, au détour d ’une allée du Bois, dont Guys sait u tiliser m er
veilleusem ent le parallélism e des grands a rb res, indiqués en 
quelques traits vifs et larges pour constituer le décor de la scène, 
le fond léger de sa rapide com position, c’est un  b rusque arrê t de 
voiture. Et l ’artiste, consciencieusem ent attentif à tous les m ou
vem ents de ses m odèles, nous décrit d ’un  tra it rapide et fidèle le 
sens intim e de la rencontre, en tre  la biche et le  lion, sorti comme 
par hasard  de l ’om bre des fourrés au passage de la  calèche 
attendue.

Droits su r leurs sièges, dans une raideur p resque hiératique, 
cocher et valets, la tête hau te , im peccablem ent corrects, adm ira
blem ent d ressés, les yeux au loin, sem blent indifférents à ce qui 
se passe près d ’eu x .......

Ce ne sont là certainem ent que de petites scènes de genre, que 
de rapides visions de m enus faits, de « choses de tous les jo u rs  », 
que de fugitives im pressions, saisies par l ’infatigable artiste , au 
courant de la plum e et du  pinceau, en dehors de toute préoccu
pation de notoriété publique et d ’am bitieux calculs.

Toutefois l ’esp rit de ce croquiste de génie, toujours en  activité 
d ’observation au  m ilieu des b rusques et déconcertantes transfo r
m ations de la vie m ondaine, avait acquis une puissance de vision 
d ’une pénétration si aigüe, et aussi d’une fidélité si persistante, 
que les sujets de vulgarité apparente dont il fixe à jamais les 
aspects fugitifs p rennen t sous la fougueuse balafre de ses p in 
ceaux chargés de sépia, une physionomie d’im m uabilité d ’où se 
dégage une triom phante im pression de vérité historique. Il sut 
l’a r t difficile d ’extraire, avec une spontanéité géniale, le définitif 
du  transito ire  et d ’enferm er en  quelques coups de plum e et de 
pinceau d ’une étonnante synthèse graphique, toute une époque, 
avec ses m odes successives, ses types convenus, ses allures et ses 
gestes particuliers e t ju sq u ’à son atm osphère spéciale.

Oui, Constantin Guys fu t réellem ent le peintre de la vie m oderne 
sous le second em pire. De tous les artistes de cette époque, dont 
les uns se son t presque exclusivem ent spécialisés dans l’étude de 
sujets déterm inés, et dont les au tres ont trop sacrifié les origi

nales et solides qualités de leur a rt à la représenta tion  conven
tionnelle de choses à peine entrevues, il fut à la fois le plus com 
préhensif et le plus sincère, le plus curieux et le p lus pénétrant.

Après une contem plation passionnée de la vie, il sut avec une 
clairvoyante indépendance enferm er dans la b izarre mais im pres
sionnante form ule de son a rt abréviateur, les m ouvem ents les plus 
subtils de loute une hum anité disparue.

***
' Comme certains autres artistes de génie, à la perception syn

thétique et au m ouvem ent de crayon abréviateur, il piquait, pour 
ainsi d ire d ’un  trait, sur son calepin, le point caractéristique, 
« le point lum ineux » du sujet, et, ren tré  chez lu i, il reconsti
tuait sa vision d ’après cette note évocatrice et la fixait à jamais 
dans la perfection d ’une ébauche violem m ent cernée d ’encre, 
ébauche d ’une im pressionnante intensité de couleur et comme b ai
gnée d ’une lum ière de vie.

Il était de ceux qui, « accoutum és dès longtem ps à exercer leur 
m ém oire et à la rem plir d ’im ages, trouvent devant le m odèle et 
la m ultiplicité des détails q u ’il com porte leur faculté principale 
troublée et comme paralysée ».

Certes, l ’œ uvre de Guys m éritera it de vivre alors mêm e que 
l ’artiste se serait borné à décrire avec sa verve in tarissable les 
form es diverses des m ondanités de son tem ps, et les types, au jou r
d ’hui si lo in ta ins, des soldats du  second em pire.

Et cependant ce n ’est pas là , croyons-nous, la partie la plus 
caractéristique, la p lus significative de son œ uvre, celle où passe 
le frisson le plus aigu de son art.

Guys aim a passionném ent la fem m e. Il l ’aim a belle , élégante, 
s’enveloppant pour la joie de nos yeux, pour la conquête de notre 
âm e, pour la dom ination de nos sens , de tous les en ivran ts a rti
fices de la toilette, « q u i sont les attribu ts et le  p iédestal de sa 
divinité ».

Mais il l ’aima aussi, et avec plus de ferveur encore, p lus de 
fièvre, d irons-nous, dans le cadre ordinaire de sa plus basse 
déchéance m orale et physique.

Bien avant Edm ond de G oncourte t M aupassantil fut séduit par 
le m ystérieux pittoresque des m aisons closes, par le re len t m al
sain de ces cloîtres de la débauche, par la chaude et riche lum ière 
qui tom be de ces plafonds écrasants, de ces m urailles aux  rouges 
tentures et dans laquelle, comme en une atm osphère d ’am bre et 
de sang, où flotte le  poison des poussières, se détachent les b lan
cheurs fades, m aladives des chairs cyniquem ent dévoilées.

E t ces choses, violem m ent em prein tes d ’une beauté très parti
culière, sont dites avec u n  esprit si vif, dans une langue d ’un style 
si im prévu et si original, avec un e  verve si prim e-sautière que la 
pudeur ne saurait être offensée.

L’obscurité qui régna su r toute l ’existence de Constantin Guys 
se dissipe brusquem en t à p artir de l ’heure où on le relève b risé et 
sanglant sous les roues d ’un fiacre dans la rue du Havre, un  soir 
de carnaval. Il avait quatre-vingts ans. Pendant sept années, sept 
années atroces, il dem eura cloué dans l ’im m obilité la plus com 
plète su r un  lit de l ’hospice Dubois. Les am is, très rares, qui le 
v isitèrent pendant sa longue agonie, s ’étonnaient de sa ferm eté 
d ’âm e, de la vivacité juvénile de son esprit, toujours original, et 
de son stoïcism e souriant, au m ilieu de ses m isères et de ses 
souffrances.
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Enfin la m ort vint et, par un  clair soleil de prin tem ps, à l ’heure 
où les sveltes amazones galopaient rieuses dans les allées du  Bois, 
à l ’heure où dans la poussière des Champs-Elysées les roues des 
rapides calèches m iroitaient innom brables, à l ’heure où

Les femmes de plaisir, la paupière livide,
Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide,

le peintre de la vie moderne roulait lentem ent dans un pauvre 
corb illard  vers le lieu du repos éternel, à travers les flots de la 
foule indifférente, son grand m odèle anonym e, dont il su t m ieux 
que personne fixer d ’un  tra it définitif la vérité des m ouvem ents 
et des attitudes, la turbulence éphém ère, tout le m ystérieux 
frisson.

L IV R E S  N E U F S

M in n e . par W i l l y ,  avec une couverture d 'H E L L E u .
Paris, P. Ollendorff.

Après la série des Claudine, d ’une observation si précise et si 
personnelle , voici un  type nouveau : Minne, qui pourrait bien , à 
son tour, ouvrir un  cycle de rom ans.

Minne est une gobette dont les récits des journaux  su r les exploits 
des Apaches ont fortem ent enflam m é l’im agination et détraqué le 
sens m oral. Bas-de-Cuir et OEil-de-Faucon n ’exercèrent jam ais sur 
les petites filles de la génération précédente prestige p lus irrésis
tib le que, sur l ’esprit furtif de Minne, le Frisé, chef des « Aris- 
tos » de L evallois-Perret.'M ais les "héros de Fenim ore Cooper 
n ’étaient qu ’im aginaires et lointains. Ceux qui peuplent les rêves 
ardents de Minne, elle les frôle sur les boulevards ex té rieu rs, 
elle les aperçoit de sa fenêtre dans leurs accoutrem ents de com
bat : jersey  noir ou rayé de vives nuances, qui colle à la peau 
comme u n  tatouage bariolé, casquette à carreaux noirs et violets, 
pantalon évasé su r le pied qu’habille, dans un  soulier Richelieu, 
u n e  chaussette fleu rie ... « Être leur reine avec un rub an  rouge et 
un  revolver, com prendre le langage des sifflets, caresser les che
veux du  Frisé et indiquer les coups à fa ire ... La reine M inne... 
Pourquoi pas? On dit b ien  la reine W ilhelm inne... »

Le début est effarant et l ’on prévoit des m eurtres, des catas
trophes, des am ours éclaboussées de sang. Mais le feuilleton s’éva
nouit à m esure que se déroule le récit. Et c’est, soit dans le petit 
hôtel paisible du  boulevard Berthier, soit dans les vergers qui 
encerclent de verdure la Maison Sèche où Minne passe l ’été, une 
suite d ’épisodes ingénus avec lesquels contraste la fièvre grandis
sante de l ’enfant. La crise éclate au retour à Paris. Minne s’évade, 
une nu it, et poursuit le long des fortifs, sous les ponts du che
m in de fer, sa terrifiante chim ère. M iraculeusement, le vice, le 
crim e épargnent l ’enfant déséquilibrée que les prem ières lueurs du 
jo u r ram ènent, à dem i m orte de peur et de lassitude, mais sans 
souillure, au logis m aternel.

Minne revient-elle guérie? On peut l’espérer. Mais le silence de 
l ’au teur, qui term ine le conte su r cette nu it tragique, perm et 
d ’attendre u n  volume nouveau qui nous éclairera su r ce point. Et 
l ’agrém ent de son récit, jo in t à l ’aim able tou rnure  du style, est 
pour nous le faire souhaiter.

0 . M.

T A C H E S D A N S L E  PAYSAGE

Excellentes réflexions de M. Eddy dans le Bulletin  de l’A r t  
ancien et moderne :

M aintenant que la facilité des transports , la diffusion de l ’auto
m obile et du  cycle ont rem is en honneur le goût des longues ran 
données, voici reverdir le « bouchon » de sapin des guinguettes et 
des tournebrides. Mais les tem ps sont changés : et si le Cheval 
blanc, le Soleil d’or, la Croix de M alte  de nos pères ont pu faire 
repeindre leurs enseignes, ailleurs il a fallu constru ire des Ter
minus et des Palace-Hôtels.

On les a voulus grandioses, énorm es, im posants; on les a 
posés au bon endroit, à  flanc de coteau, afin que la clientèle pût 
jou ir de la m eilleure vue su r le port ou su r la vallée; à l ’in térieur, 
ils sont le dern ier cri du confort e t du lu x e ; m ais, à l ’extérieur, 
ils sont trop souvent le  dern ier m ot de la laideur.

Et l ’au tre  jour, M. R obert de Souza, l ’actif secrétaire de la 
Société pour la protection des paysages, se dem andait avec raison 
pourquoi u n  récent congrès, tout en  s’occupant d ’am éliorer la 
condition m atérielle des hôtels, ne s ’était point préoccupé de 
leur présentation extérieure. « Comment faire, disait-il, pour que 
l ’hôtel, qui doit a ttirer les voyageurs, ne soit pas justem ent le 
prem ier obstacle à l ’in térê t d’un  paysage (1) ? »

La Suisse, et ses hôtels-caravansérails, est d ’un  exem ple assez 
tristem ent éloquent, et aussi la côte d ’azur en tre Nice et Menton, 
pour que l ’on ne s ’efforce pas de tenter désorm ais quelque d i
version. Rien n ’oblige les Sociétés ferm ières des g rands hôtels 
ou les Syndicats d ’initiative qui fonctionnent un  peu partout dans 
nos provinces à concevoir l ’édifice projeté suivant la form ule im 
m uable d ’une m asse blanche nécessairem ent quadrangulaire. Ne 
serait-ce pas là , au contraire, une excellente occasion de s’insp i
re r  des form es locales, de faire appel aux artistes de la région, 
pour donner à l ’édifice u n  cachet d ’originalité qui, loin de nuire 
au pittoresque d ’un  site, s ’accorderait au contraire avec lui ?

Il y a certainem ent quelque chose à ten ter en ce sens, e t nous 
ne m anquons ni de syndicats locaux assez intelligem m ent insp i
rés, ni d ’architectes assez pourvus de talent et d ’initiative pour 
tire r profit de cette idée. Trois fois sur quatre, les hôtels sont des 
taches dans le paysage. Il serait si facile d ’en faire de jolies 
taches!

Concours du Conservatoire^).

P iano  (jeunes filles). —  I er p rix  avec la  plus grande distinc
tion, Mlles W outers et Parise t-P éronnet; 1er prix , Mllcs Loché et 
V andeputte; 2e prix , Mlies Etien et Sim onon; 1er accessit, 
Mlles Despiegeler, Mercier, Recke, Lefoin, Gilbert, Taboux et 
Maes.

Jury  : MM. G e v a e r t , président; K o s z u l , directeur du  Conserva
to ire de Roubaix ; G h y m e ii s , P o t j e s  et T i n e l .

Harpe chromatique. — Professeur adjo int : M. R i s l a i u . Mor
ceau de concours : Danse sacrée et danse profane , de Debussy.
—  1er prix  avec d istinction, Mlle Van Overeem; 2° prix , 
Mlle Oltmann.

P iano  (jeunes gens). —  Professeur : M. D e  G r e e f . Morceau de 
concours : P rem ière partie du Concerto en m i  de Moscheles.
—  I er p rix  avec la plus grande distinction, M. Kauffmann; 
2e prix, M. Richards.

Prix  Laure Van Cutsem. —  Morceaux au choix, Pourquoi?  de 
Schum ann et Saint-François marchant sur les flots, de Liszt.
—  MlIe Casantzis.

(1) Voir la Revue mensuelle du Touring-Club de France 
(15 août 1903).(2) Suite. Voir nos deux derniers numéros.
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Le prix  Van Cutsem a été chaudem ent disputé cette an n ée; 
pour la prem ière fois quatre concurrentes se p résentaient : 
Mlle Desmaisons, au jeu  égal et au  phrasé expressif un  peu p ré ten
tieux ; Mlle Derousseau, d ’u n  style plus sû r et correct, m ais m an
quant de brio ; Mlle Callebert, ayant une virtuosité forcée appuyant 
beaucoup l’effet et le m esurant avec précaution et, enfin, M116 Ca- 
santzis, une véritable nature ayant, elle, une virtuosité rem ar
quable sans trah ir le m oindre effort e t faisant preuve d ’un 
sentim ent précis du style. Cette jeune artiste, venue d ’Athènes 
pour conquérir le prem ier p rix  avec grande distinction l ’année 
dern ière, a obtenu les honneurs de la m atinée.

L’exquise page de Schum ann Pourquoi ? a  été détaillée par elle 
avec tant de charm e, de sim plicité, une si juste m esure des nuan
ces, que le public tout de suite a subi l ’influence indicible qui 
ém ane de l ’artiste sincère. Le deuxièm e m orceau, L a  Légende de 
Sain t François de Paule, est peut-être l ’œ uvre de Liszt la plus 
difficile et la plus périlleuse. Mlle Casantzis l ’a exécutée avec une 
netteté et une virtuosité qui ont em porté tous les suffrages. Aussi 
le  ju ry , enthousiasm é, lui a décerné le  prix  à l’unanimité, en 
dép it d ’une m anifestation qu ’une des concurrentes avait cru 
devoir s ’offrir pour l ’influencer en  sa faveur.

Ce petit incident —  regrettable, en som m e, car le  public se 
trom pe très souvent dans ses préférences —  confirm e u ne fois de 
plus la thèse que VA rt moderne a toujours défendue et qui fut 
confirm ée l’année passée par les m usiciens les plus ém inents, 
lors de notre enquête su r les concours des Conservatoires. 
Rappelons qu ’il nous fu t perm is d ’affirmer que, d ’après cette 
consultation, les concours annuels étaient condam nés e t qu 'ils 
devraient être rem placés, au grand profit de l ’enseignem ent artis
tique, par des exam ens trim estriels ou sem estriels.

Chronique judiciaire des Arts.

Le tribunal correctionnel de Grasse vient de ren d re  un  juge
m ent in téressan t pour la  Société des au teu rs, com positeurs et édi
teurs de m usique.

Quelques hôteliers du littoral avaient perm is à des artistes de 
passage d ’organiser des concerts dans leurs établissem ents. La 
Société des auteurs avait dem andé le paiem ent des droits et les 
hôteliers s ’y étaient refusés, pré tendant qu ’ils étaient étrangers à 
l ’organisation de ces concerts.

Le tribunal a jugé que le d irecteur d ’hôtel qui organise ou 
laisse organiser dans son établissem ent des concerts est u n  v éri
table en trep reneur de spectacles publics, et que, par suite, il est 
tenu de payer les droits d ’au teur. En outre, les propriétaires d ’hô
tel ont été déclarés civilement responsables des condam nations 
encourues par leurs d irecteurs gérants.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

A ujourd’hui dim anche 3 ju ille t, à 2 heures, à la  Grande-Har- 
m onie, fête intim e organisée par l ’A Capella, choral m ixte.

La prem ière partie du concert sera consacrée à divers soli exé
cutés par les élèves des cours individuels ; la seconde partie à la 
prem ière séance de lecture populaire de m usique ancienne par 
l ’audition de l’A m ou r médecin, opéra comique en tro is actes, de 
Ferd. Poise. Conférencier, M. C. Van W eyenberg.

Mercredi prochain 6 ju ille t, à 8 heures du  soir, dans le préau 
de l ’Ecole de m usique et de déclam ation d ’Ixelles, 83, rue d ’Or
léans, MUc. Rosa P iers, de la classe d ’in terpréta tion  vocale du  
directeur, donnera u n  récital de lieder m odernes.

Le Grand Mogol, l’am usante opérette d ’A udran, in terprétée 
avec beaucoup de verve, au théâtre Molière, par la troupe de 
M. Peronnet, obtient tous les soirs un  grand  succès de gaieté. 
A ujourd’hui dim anche, le Grand Mogol sera joué en m atinée et 
le soir. Aux m atinées les enfants paient dem i-place.

Mardi, reprise des Dragons de Villers qui constituent u n  des 
grancs succèse d Mlle Jane Barre.

Le ju ry  in ternational du concours Sonzogno, ouvert à Milan, a 
décerné à l ’unanim ité le g rand  prix  à L a  Cabrera, œ uvre du 
jeun e com positeur français Gabriel Dupont, su r u n  livret d ’Henri 
Cain.

M. Gabriel Dupont, qui est âgé de vingt-cinq ans et qui fu t élève 
de M. Gabriel Fauré au Conservatoire, avait concouru l ’année 
dernière pour le prix  de Rome.

On sait que ce concours, institué par l ’éditeur Sonzogno, 
était d ’abord  réservé aux seuls com positeurs italiens. Le prem ier 
de ces concours eut lieu en 1883, le second en 1889, Le 
troisièm e s’ouvrit en décem bre 1902. Celui-ci était in ternational 
et le p rix  en  était élevé à 30 ,000  francs, alors qu ’il n ’avait jam ais 
dépassé 6 ,0 0 0  francs auparavant.

Le nom bre des concurrents fu t im posant : deux cent trente- 
sept m anuscrits étaient soum is à l ’appréciation du ju ry , égale
m ent in ternational, et qui était com posé de Mil. Massenet, pour 
la France ; Blockx, pour la Belgique; B reton, pour l ’Espagne 
et le Portugal ; Asger Hamerick, pour le D anem ark, l ’Angle
te rre  et la Scandinavie; llum perdinck, pour l ’Allemagne et l ’Au
triche ; Cam panini, Cilea et Galli pour l ’Italie.

F inalem ent, tro is opéras furen t retenus : Domino A zzu rro  (Le  
Domino bleu), m usique de Franco da Venezia, Vénitien, livret de 
G. Zuppone S trani; L a  Cabrera, m usique de Gabriel Dupont, 
Parisien , livret de H enri Cain, et M anuel M enendez, m usique de 
Francesco Filiasi, Napolitain, livret de Bianchi et Anile. Et ce 
n ’est qu ’après cinq représentations de chacune de ces trois œ uvres 
exécutées en  public par des artistes de prem ier o rd re , sous la 
direction du m aestro É ttore Perozio, que le vainqueur de ce grand 
concours fut proclam é.

L’œ uvre de M. Gabriel Dupont sera représentée à l ’Opéra-Co- 
m ique au com m encem ent de la saison prochaine. M. A lbert Carré 
vient, à cet effet, d ’engager la Bellincioni, qui a fait, au  théâtre 
Lyrique de Milan, une adm irable création de cet ouvrage.

C’est une jeune fille, M116 Marthe Dupuy, qui a rem porté le prix  
de poésie fondé par Sully-Prudhom m e. La comm ission désignée 
par la Société des gens de lettres pour l ’exam en des m anuscrits 
avait retenu , pour les soum ettre au comité chargé de l ’attribution  
du prix , tro is poèm es su r les quatre-vingts qui lui avaient été 
adressés.

La lauréate, née à Blois, n ’a pas vingt-huit ans. Le sonnet qui 
lu i a valu le prix Sully-Prudhom m e est extrait d ’un  volum e, p rê t 
à être édité, intitu lé : Idylles en fleurs. Une m ention ex œquo a 
été décernée par la Société à MM. Raoul Gaubert et Em ile Depax.

On sait que ce prix a été attribué la prem ière année à M. Em ile 
Michelet, la deuxièm e à M. Charles Dumas.

Un comité vient de se constituer sous la présidence de M. Da- 
gnan-Bouveret pour élever u n  m onum ent au  peintre Gérôme à 
Vesoul, sa ville natale.

La revue L es A r ts  et la Vie publie une prem ière liste de sous
crip teurs au Penseur  de Rodin qui sera, nous l’avons d it, su r 
l ’initiative de notre confrère Gabriel Mourey, offert au  peuple de 
Paris. Les nom s d ’un  bon nom bre d ’artistes et d ’homm es de lettres 
belges attestent que le sentim ent de la fraternité  in ternationale 
n ’est heureusem ent pas éteint chez nous, m algré les efforts tentés 
pour l’étouffer par quelques esprits étroits ou dévoyés.

Le total a ttein t déjà 6,000 francs environ Rappelons que les 
souscriptions sont reçues aux bureaux de la revue (chaussée 
d ’A ntin, 6, Paris). Celle-ci a eu l ’idée piquante de publier dans 
son dern ier fascicule les reproductions de quelques-uns des m onu
m ents dus à MM. Barrias, Puech et autres qui « o rnen t » Paris. 
L’urgence d ’ériger parm i tant de m édiocrités et de banalités un  
bronze de Rodin resso rt clairem ent de cette publication.

Les galeries D urand-Ruel, à Paris, v iennent de s’ouvrir à une 
exposition d ’œ uvres de la jeune école espagnole.

On a inauguré la sem aine dern ière au Musée de Versailles les 
nouvelles salles consacrées au  x v ii® siècle. M. de Nolhac y  a 
recueilli des docum ents de rare valeur q u ’il a trouvés d ispersés un  
peu partout dans les anciennes collections, docum ents dont l ’en 
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semble constitue une grandiose évocation du monde artistique qui 
rayonnait autour de Louis XIV.

Parmi les plus remarquables : les portraits de Fouquet et de 
Colbert. par Claude Lefebvre ; ceux d’artistes tels que Coysevox, 
Desjardins, Mignard, Mansard, signés des maîtres du temps ; celui 
de Mme de Sévigné, récemment acquis, celui de Mme de Lavallière.

Ces salles sont aménagées dans l’ancien appartem ent de Mme de 
Pompadour, dont l’arrangement intérieur fut détruit par Louis- 
Philippe, et qui est situé au premier étage du château.

M. de Nolhac, exquis historien de Marie-Antoinette, s’était, 
jusqu’à présent, consacré au XVIIIe siècle. Il était naturel et juste 
qu’il s’occupât un peu du XVIIe, pour que le grand siècle, plus 
austère sans doute, trouvât au moins sa place dans un château 
qui en est la plus éclatante synthèse.

Spectacles d'été :
Outre les représentations que nous avons annoncées, il y aura 

cette année au théâtre antique d’Orange les 14 et 15 août, deux 
soirées appelées à faire sensation et qui réuniront les noms de

Fabrique de cadres pour tableaux.

Ch. x h r o ü e t
192, rue Royale, Bruxelles

Cadres de tous styles et d'après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
P R I X  M O D É R É S

MM.Coquelin, de Max, Jean Coquelin, Monteux, Dorival, MmE Cora 
Laparcerie, Moreno, Ventura, etc.

Le premier spectacle se composera d 'Andromaque  et d ’A m ph y 
trion; le second sera consacré à l 'Artésienne.

M. Ed. Colonne prêtera son concours à ces représentations. 
Son orchestre et ses chœurs interpréteront sous sa direction les 
partitions de Saint-Saëns (Andromaque) et de Bizet (l’Artésienne).

Le Courrier de la presse, bureau de coupures de journaux, 
21, boulevard Montmartre, Paris (IIe), fondé en 1889 ; directeur : 
A. Gallois. Adresse télégraphique : Coupures-Paris. Téléphone : 
101.50.

P L A G E  D E  W E S T E N D E
dans les superbes dunes du littoral ouest de la Belgique.

Terrains avantageux. — Villas et cottages charmants.Jeux de tennis, jeux de golf. — Festivités locales. — Fêtes enfantines. 
Communications faciles. — Excursions agréables. 

Tramway électrique Ostende-Middelkerke-Westende.Trajet en une demi-heure. — Service de dix en dix minutes.

Vient de paraître chez MM. IMOVELLO et C'% Londres. 

I D I I E  A P O S T E L
Ein oratorium von ED W A R D  E L G A R  (op. 49)

P a rtitio n  a lle m a n d e  p o u r p ian o  et ch an t p a r  J. B U T H S .
P rix  net : Î O  francs.

W  dftEUBLEME/NT5 D’ÆRT NODERflE
G.SLRRURILR

LILGL - 4 1  Rue HemricourT 
f  BRUXElitS -  2  Bouiï du RegenT 
I  PARIS -  54 Rue de Tocqueviue 
1  LA H A y t — 39 P.irk.sTr/mT

Fm o b i l i e r s  X
[SPECIAUX POÜR. LA 1 

CÆMPÆGA 1 E
ARTISTIQUES PRATiQÜES i { SOLIDES e t  PEU COarEaX J



Maison Félix MOMMEN & C°, Brevetés
FABRIQUE ET ATELIERS : 37, R u e de l a  C h a r ité , BRUX ELLES 

T é l é p h o n e  1 9 4  T

Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
• . ■ H  iSpécialité de lous les articles concernant la pein ture , la scu lp ture , 

la g ravure, l’architecture  et le dessin.
F E N T O J 1 A G E ,  N E T T O Y A G E  E T  V E R N I S S A G E  D E  T A B L E A U X  

Premières médailles aux Expositions d’Amsterdam, Paris, Liverpool, Le Havre, Bruxelles, Chicago, etc., etc.

L i m b o s c h  & c"
T3TD t U T  T C Q  rue M idi
i D I A U A l i L J L n O  31, rue des Pierres

B L A 1 V C  E T  A M E U B L E M E N T
Trousseaux et Layettes, Linge de Table, de Toilette et de Ménage, 

Couvertures, Couvre-lits et Edredons
R I D E A U X  ET S T OR ES

Tentures et M obiliers complets pour Jardins d’H iver, Serres, Villas, etc.
Tissus, N attes et Fantaisies Artistiques

AMEUBLEMENTS D’ART
ANCIENNE MAISON ADELE DESW ARTE

A L B E R T  M E N D E L  Succf
Rue de la Violette, 28, B ru xe lles .

Fabrique de couleurs fines. 

M atérie l pour artistes.

Toiles et cotons prépaies. 

Panneaux. — Châssis.

M E N U I S E R I E  A R T I S T I Q U E
B O I TE S ,  C HE VA LE TS ,  T A B L ES ,  É C R ANS ,  P A R A V E N T S ,  ET C. 

Devis et aroqvHs su r demande. — P r i x  t r è s  m o d é r é s .

PIANOS

GÜNTHBR
Bruxelles, <», rue Tliérésfenue, 6  

DIPLOME D’HONNEUR
AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES 

Fournisseur des Conservatoires et Écoles de musique de Belgique

I N S T R U M E N T S  DE CON CER T ET DE SALON
L O C A T I O N  E X P O R T A T I O N  É C H A N G E

V I T R A U X
R. E V A L D R E

23 , Rue des Douze-Apôtres,
B R U X E L L E S

E. A \, Libraire-Editeur
8 6 ,  r u e  de l a  M o n ta g n e .  8 6 ,  à. B r u x e l l e s .

Œ U V R E S  de MALI,ARMÉ, MAETERLINCK, VERHAEREN, VILLIERS de l’ISLE ADAM Constantin MEUNIER, Félicien ROPS, etc.
Bulletins périodiques d ’ouvrages rares et précieux en vente aux p rix  marqués.

Catalogue envoyé gratuitement sur demande.
Direction de ventes publiques de livres et estampes. Expertises.

DEMANDEZ CHEZ TOUS LES PAPETIERS
L’Encre à écrire indélébile

BLUE-BLACK Van Loey-Noury
SUPÉRIEURE A TOUTES LES AUTRES MARQUES 

Im p rim é su r pap ier de la  Maison KEYM, rue de la Buanderie, 12 -14 .

B ru x e l le s .  — Im p . Y* M o n n o m , 32, r u e  d e  l 'I n d u s t r i e .
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L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à  le s s a i ,  p en d a n t un  
m o is , a u x  p erso n n es  qu i n o u s en  fo n t la  dem an d e ou  
q u i n ou s so n t in d iq u ées  p a r  n os ab o n n és.

L e s  d em an d es d’ab on n em en t e t  de n u m éros à  l ’e s s a i  
d o iv en t ê tr e  a d r e ssé e s  à  l ’a d m in is tra tio n  g é n éra le , ru e  
de l ’In d u str ie , 3 2 , B ru x e lle s .

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à  l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on ne d és ire  p a s  s ’y  a b o n n er .
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S O M M A I R E
J.-H . Rosny (G e o r g e s  R e n c y ). — Jurys d’expositions (O c t a v e  M a u s). 

— Notes sur Anglada-Camarasa (A l b e r t  E r l a n d e ) — Le Salon 
de Nam ur (G. R.). — Poésie balnéaire (H. L ). — Concours du 
Conservatoire. — Nécrologie. Marie Laurent. — Petite Chro
nique.

J-.H. R O S N Y

Cet écrivain — car pourquoi distinguer ce qu’ils se 
refusent à distinguer eux-mêmes ? — n’a pas chez nous 
la notoriété qu’il devrait avoir.

Éclos ici, sur le tronc d’une race étrangement cosmo
polite, ce talent a grandi parmi nous. Il nous est per
mis de croire qu’une part de son originalité puissante 
lui vient du long séjour qu’il a fait sous nos deux. Il 
est donc juste que nous lui accordions une attention 
particulière et que nous suivions son ascension glo
rieuse vers la Beauté.

J.-H. Rosny est l’auteur de plus de vingt romans, dont 
aucun n’est indifférent, dont plusieurs sont d'émouvants 
chefs-d’œuvre. Dans cette liste déjà longue, ou remar
que un double courant : l'un, moderne et brûlant l’actua
lité, l’autre, qui remonte aux origines de l’histoire et 
même aux origines des êtres. Il peut paraitre étrange 
que l’auteur de Vamireh, d’Eyrimah,  des Xipéhuz, 
soit aussi l’auteur de Nell Horn, de l'Armée du salut 
ou du Roman d'un cycliste. Mais le contraste n’est 
qu’apparent. A travers des trames variées, sous des 
formes diverses, c’est toujours la même inspiration qui 
se révèle. Qu’il mette en scène des sauvages au sein des 
forêts primitives ou des civilisés parmi les broussailles 
hypocrites de nos conventions, J.-H. Rosny a toujours 
je même but : la peinture de ce qu’il y a, malgré tout, 
d’originel et d’animal dans l ’âme humaine. Et l’on 
peut dire que ses romans préhistoriques lui ont servi à 
fixer l’étalon auquel il voulait comparer dans la suite 
ses contemporains.

Son dernier roman, La Luciole  (1), est nettement 
caractéristique à cet égard. Près du lac de Lugano, dans les 
montagnes hantées par des contrebandiers, vit Desolina, 
la femme de Giovanni Preda, une sorte de bandit farou
che et sournois. C’est une des merveilles du monde. Sa 
beauté est si parfaite qu’elle provoque l’émotion des 
larmes. Jean Savigny, un Français qui voyage de ce 
côté, en devient si follement amoureux que, pour elle, il 
s'établit dans ce village montagnard et y passe de longs 
mois. Moyennant de l’argent payé à son mari, il obtient(1) Paris, Société d'éditions littéraires et artistiques. Librairie 
Paul Ollendorff.
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la permission de peindre Desolina et peu à peu il s’en 
fait aimer. Dès lors, comme elle est abominablement 
malheureuse, ils combinent ensemble l’évasion. Savi
gny est aidé par un contrebandier qui l’a pris en affec
tion. L’évasion manquée, il n’y a plus qu’une ressource : 
la mort de Giovanni. Elle survient à propos, en appa
rence par suite d’un accident : le contrebandier ami de 
Sâvigny pourrait là-dessus en conter long! Si le F ran
çais a quelque soupçon du meurtre de son rival, il 
l’étouffe, car l’amour, la fauve passion, la contagion de 
sauvagerie à laquelle il s’est exposé volontairement de
puis qu’il habite parmi les contrebandiers, tout cela a 
presque détruit en lui le civilisé, et de son âme obscure 
il sent monter les libres instincts de l’homme primitif. 
Maintenant, entre Desolina et lui il n’y a plus rien qu’un 
scrupule : elle ne veut lui appartenir qu’en mariage, et 
ils vont à Paris attendre que l’année de deuil légal soit 
écoulée. L’oncle de Preda, un vieux bonhomme à moi
tié fou, les a suivis. Il a deviné l’assassinat, lui, le vieux 
bandit, et il veut venger son neveu en tuant les deux 
amants. Alors le contrebandier, ami de Savigny, rentre 
en scène. Il tombe brusquement à Paris comme un aéro
lithe et, sans rien révéler de ses intentions, il se met à 
monter autour des fiancés une garde vigilante. Le ma
riage s’accomplit. Le matin de la nuit de noces, Savigny 
lit dans un journal que le corps de l’oncle de Preda a été 
retrouvé dans la Seine. La lumière se fait en lui : il com
prend à la fois l’intrigue sanglante à laquelle il doit son 
bonheur et l’aveuglement volontaire qui lui a fermé les 
yeux jusqu’ici. Oui, il a été en quelque sorte complice 
du double meurtre. Son sens moral a été momentané
ment dénaturé. Il se rend compte que, depuis deux ans, 
il vit et agit comme un barbare et que l ’amour a tué en 
lui la civilisation. Son désespoir est immense : la vie, 
la volupté, le baiser de Desolina n’ont plus de goût pour 
ses lèvres. Il veut mourir. Il cherche par toute la terre 
un endroit où ses remords se lasseront de le déchirer. Et 
c’est un soir, dans l’Afrique française, qu’il trouve en
fin la délivrance : au péril de sa vie, il sauve une gamine 
qui, en jouant, était restée accrochée au-dessus d’un 
terrible abime. Pour le prix des deux vies que son bon
heur a coûté, il a offert le sacrifice de la sienne et sauvé 
celle d’un enfant. Rasséréné, il revient vers Desolina. 
L’amour ardent renaît dans ses yeux. Le bonheur est 
de nouveau possible. Desolina, ravie de cette métamor
phose, lui annonce enfin un doux événement qu’elle 
tenait secret, et Savigny, dans un transport de joie ma
gnifique, voue sa race future à cette Afrique mystérieuse, 
laboratoire des forces futures, où son âme vient de 
retrouver la joie de vivre !

Si pâle que soit ce résumé, où rien ne subsiste plus 
du style rapide, vibrant, presque fiévreux du livre, il suf
fira peut-être à prouver que la grande préoccupation 
dé J.-H. Rosny, dans tous ses ouvrages, est de faire

apparaître, sous le tissu des conventions, l’âme pro
fonde et primitive de l’homme. Il veut démontrer que, 
malgré les centaines de siècles qui nous séparent des 
origines, nous sommes encore tellement semblables à 
nos ancêtres préhistoriques, qu’une passion un peu vive 
nous dépouille aussitôt de notre gangue de préjugés et 
de scrupules et que le meilleur, le plus intellectuel de 
nous peut en arriver à commettre ou à laisser com
mettre un meurtre.

On devine les conséquences d’une pareille thèse : tous 
les personnages de Rosny, même les personnages épiso
diques, vivent d’une vie intense et se manifestent dans 
la vérité intégrale d’une personnalité poussée à l’extrême. 
Les paysages de ses livres, vus par des yeux passionnés, 
semblent ceux d’un monde disparu et toujours les héros 
y trouvent comme un stimulant à se dépouiller davan
tage de la civilisation et à se jeter plus éperdument 
encore dans la lutte pour le bonheur.

Le Bonheur! Voilà la grande affaire, celle à laquelle 
il faut tout sacrifier. Il peut consister, pour tel homme, 
dans l’étreinte furtive d'une femme : qu’il redoute 
de le laisser passer, sous peine de se préparer des regrets 
infinis. Un autre, plus doux, ne sera heureux qu’en fai
sant paître des abeilles : c’est un personnage de la Lu
ciole, philosophe délicieux, qui vit sur le lac enchanté, 
avec des livres et quelques ruches. Qu’importe la qua
lité de son bonheur, qu’importe même par quelles voies 
on se le procure, pourvu qu’on l’obtienne et qu’on y 
trouve la pleine et entière réalisation de soi-même ! 
Toute sa vie, il faut poursuivre la sensation de pléni
tude. Une fois qu’on l’a éprouvée, la mort peut venir.

Telle est la philosophie passionnée de cet écrivain 
qui n’est si ultramoderne que parce qu’il va chercher 
ses inspirations aux origines du monde. Chacun de ses 
romans est une lumière de plus, ajoutée à toutes celles 
que l ’art et la science projettent aujourd’hui sur l’his
toire de notre évolution. Des ouvrages comme les siens 
sont autant ceux d’un savant que d’un poète. Sous la 
broderie éclatante du style, sous la parure des images 
superbes, à travers le fouillis émouvant des passions 
entrechoquées, on aperçoit filtrer une lueur : c’est le 
rayonnement de la Vérité.

Ge o r g e s R en c y

JURYS D ’E X P O SIT IO N S

L’épineuse question de la form ation des ju rys d ’expositions 
est, on le sait, loin d ’être résolue, et tous les essais tentés pour 
ob tenir dans l ’exam en des œ uvres présentées aux Salons des Beaux 
Arts un  jugem ent sû r et im partial n ’ont donné ju sq u ’ici que des 
résultats contestables. Il y a bien un  m oyen rad ica l... Mais « en 
attendant q u ’on le supprim e », comme disait, jad is, si drôlem ent
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Georges Masset à propos du Sénat, il faut b ien  chercher à com po
ser le ju ry  le m ieux possible.

La form ule « L’Art aux artistes », séduisante en soi, a , dès sa 
prem ière application en  Belgique, déchaîné des tem p êtes . Jam ais 
Salon de pein ture ne provoqua plus de pro testa tions que celui 
q u ’organisèrent, su r l ’invitation du gouvernem ent, les peintres et 
sculpteurs élus par la  collectivité des artistes belges.

Il fallu t abandonner la  voie nouvelle dans laquelle on s 'était 
engagé p lein d ’espoir. Mais les m écontentem ents renaissent, 
parait-il, e t l ’on cherche u n  régim e nouveau. A Gand, où les 
Salons ont conquis une légitim e renom m ée, un e  revue d ’art, L a  
Tribune artistique (dont le dern ier fascicule contient u n  in téres
sant historique de l ’Im pressionnism e), vient de lancer u n e  idée 
nouvelle. En raison du rôle im portan t qu ’ont p ris en Belgique, 
dans la vie artistique, les cercles d ’art, M. Frédéric  De Sm et, l ’au 
teur du  projet de réform e, propose de com poser les jurys de délé
gués de chacune des associations de pein tres com prenant au 
m oins v ingt m em bres et fondées depuis p lus de deux ans. Le 
gouvernem ent com pléterait éventuellem ent ce collège si le  chiffre 
des délégués était insuffisant.

E n outre, —  et c’est ici que le  projet offre u n  reel in térê t, — 
chacun des cercles adm is à exposer organiserait comme il l ’en
tendrait son com partim ent.

Les débats relatifs aux adm issions auraient lieu « en  fam ille ». 
pour ainsi d ire, et échapperaient à la com pétence du ju ry , qui 
n ’aurait à se prononcer que sur l ’adm ission en bloc de l ’associa
tion et à exam iner les œ uvres des exposants individuels, non 
affiliés aux cercles d ’art. En résum é, deux catégories d ’exposants : 
les collectivistes, qui au raien t évidem m ent à cœ ur de se p ré sen 
ter le  p lus avantageusem ent possible en écartant les non-valeurs, 
et les artistes isolés, qui continueraient à exposer dans les con
ditions habituelles. Dans le cas où u n  cercle aurait été refusé, ses 
m em bres pourraien t se représen ter individuellem ent devant le 
ju ry , mais il serait in te rd it aux artistes d’exposer sim ultaném ent 
dans les deux catégories.

Tel est, dans ses rouages essentiels, le m écanism e du règ le
m ent proposé, —  règlem ent que son prom oteur analyse en 
détail et dont il fait valoir avec chaleur les avantages.

Ce pro jet a  le m érite de com battre, dans une certaine m esure 
tou t au m oins, l ’influence des ju ry s . Comme tel, il constitue un 
progrès. Il va de soi que les cercles, pour se m esurer en tre  eux, 
exerceront sur le recrutem ent de leurs m em bres une police sévère 
et que la  tenue générale des expositions y gagnera. De plus, les 
affinités électives qui déterm inent généralem ent la constitution des 
cercles d ’a rt donneront à chacun des com partim ents dont se com
poseront les Salons une un ité , une hom ogénéité que n ’ont point 
les déballages actuels. La rivalité des groupes suggérera peut-être 
à chacun d ’eux u ne décoration spéciale en  harm onie avec les œ u
vres exposées. C’est ce qui donne aux Salons d ’Allemagne, et 
particulièrem ent à ceux de Vienne, de Munich, de Dresde, où les 
grandes associations d ’artistes exposent par groupes (à Munich, 
par exem ple, la Sécession voisine, au G laspalast, avec le  Luitpold- 
gruppe et la Künstlergenossenschaft), une séduisante variété d ’as
pects.

C’est, som m e toute, le régim e des expositions universelles, où 
chaque pays installe en  toute liberté  sa section. L’essai serait 
facile à tenter, m algré quelques difficultés m atérielles d ’am énage
m ent.

Ce qui nous plaît m oins, c’est la proposition de rétab lir en

faveur des collectivités la d istribution  des m édailles. On s’étonne 
de voir, dans u n  règlem ent novateur, la vieille et avilissante théorie 
des « distinctions aux artistes » inscrite parm i les progrès à réa
liser. L’Art n ’a rien  de com m un avec ces distributions de prix. 
N’assim ilons pas les Salons de pein ture aux concours d ’orphéons 
et n ’obligeons pas le Sillon, Labeur, P our l’A r t ,  l’Œ uvre, A ls  
ik  kan, les Indépendants, etc. à acquérir des drapeaux brodés 
d ’or pour y accrocher leurs futures médailles!...

Octave Maus

Notes sur Anglada-Camarasa (1).

M. Herm en Anglada-Camarasa raconte volontiers l ’anecdote 
suivante : « Les homm es sont adm irables. L’an dern ier, en  Alle
m agne, j ’apprends q u ’un  officier m e recherche et veut se battre 
au pistolet avec moi pour m e châtier de l ’outrecuidance que je  
m ontre en exposant les horreu rs que je peins! »

Certes, nos critiques d ’art ont gardé plus de m esure et de tact 
dans les comptes rendus qu ’ils ont donnés des œ uvres de ce 
pein tre, comptes rendus à peine consciencieux, d’ailleurs, le 
snobism e du  dénigrem ent existant tout aussi bien que celui de 
l ’excessive adm iration.

Il est de bon ton , chez p lusieurs, de haïr les Anglada  —  car 
on d it les A nglada, comme on dit les Blanche, et m ieux que l’on 
ne d it les Zuloaga, —  et ceci est à considérer. Je connais des 
personnes qui ont hausse les épaules devant Les Champs-Elysées, 
L e  Restaurant de nuit, L a  Gitane aux grenades, mais qui m ’ont 
avoué être retournées au Salon le lendem ain m êm e pour les revoir. 
Ces toiles n ’inquiètent pas. Les goules qu ’elles représentent ne 
sont pas terrib les au point de chasser le repos, et vraim ent 
s 'écrier « Quelle h o rreu r! » devant ces belles peintures paraît plu
tôt insuffisant comme critique.

Les femmes d ’Anglada ne sont pas agréables à regarder. Que 
l’on préfère la jeune personne vernie et si expressive, si vivante, 
de Jean Béraud m e sem ble naturel, explicable ; que la belle pensée 
de Dagnan-Bouveret transporte  l'âm e, rien  de plus juste , je  ne 
discute pas. Il faudrait sim plem ent m ettre les choses au point, se 
souvenir que Manet a excité des colères sem blables à celles que 
fait naître Anglada, se dem ander ce qu ’a voulu exécuter ce pein
tre  et voir ce qu ’il fait rendre  à son a rt. Il s ’agit sim plem ent 
d ’être de bonne foi.

***
J ’ai lu  les observations, les conseils donnés à cet artiste que 

j ’ai vu sourire .
Anglada m anque de dessin. Evidem m ent nous ne retrouvons 

pas dans ses toiles la m éthode d ’Ingres. Pour Anglada, le dessin 
n ’est pas la calligraphie de la ligne, si je  peux m ’exprim er ainsi. 
Il voit des ensem bles éclairés par une lum ière réelle, qui établit 
en tre eux des rapports. Son a rt consiste à com poser des ensem bles 
capables de donner un  tout qui soit harm onieux comme geste, 
comme couleurs. Suivez les personnages d ’une de ses toiles, leurs

(1) Plusieurs toiles de cet artiste, de la série des Jardins de Paris, 
furent exposées il y a deux ans à la Libre Esthétique. D’autres figu
rent en ce moment à une exposition berlinoise où elles voisinent avec 
celles de Zuloaga.
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contours form eront des arabesques. Son dessin est donné par la 
couleur, et uniquem ent par la couleur.

Vous m ’objecterez que cela est arb itraire . Je ne crois pas. A n
glada est avant tout un réaliste, —  et ne mettez dans ce m ot aucun 
désir de classer cet artiste dans une école quelconque. Par « réa
liste », j ’entends qu ’il ren d  exactem ent ce qu'on voit. Donc, allez 
dans un restauran t de nuit, et dites-m oi si, sous les arcs des 
lam pes électriques, le fouillis des dentelles, des plum es, 
si les teints des visages form ent des lignes rigoureuses, déter
m inées; si les larges m anches, les boas ne constituent pas 
un  am oncellem ent de b lancheur que le corps invisible anim e, 
et dites-m oi si, dans l'é tude Jardin-concert, le bras de la femme 
n ’est pas une pure m erveille de dessin ; si ce bras ne vit pas, s’il 
ne se détache pas m ieux que si u n  trait noir le cernait? Avec des 
blancs sur des b lancs, Anglada est arrivé à donner des om bres et 
des reliefs.

Certes, il ne faut pas se coller devant ces toiles. J ’ai dit q u ’An- 
glada voyait des ensem bles. Ses peintures doivent être regardées 
à la distance normale ; alors on n ’est plus choqué par des taches 
inform es, comme on s’applique trop à le d ire avec une mauvaise 
foi telle, il est vrai, que des articles com me celui que je  tente 
d ’écrire en paraissent inutiles.

Anglada déforme pour faire de l ’h o rrib le ... Les épithètes de 
décadent, d ’immoral, ont été p rononcées... Ce pein tre  doit 
être m is courageusem ent en face de ce qu’il a voulu faire. 
Ses études de Paris (L e  Ver-luisant, Champs-Elysées, J a r 
din-concert) représentent des femmes som ptueusem ent vêtues, 
fardées avec abondance. Dans une lum ière atténuée ces tein ts 
chim iques peuvent passer pour naturels. Mais allez à M arigny, 
par exem ple, et regardez des femmes de cette classe descendre 
de voiture] et passer sous l ’im placable réflecteur... Vous serez 
étonnés de la vérité scrupuleuse des tons employés par A nglada. 
On ne doit pas isoler un personnage d ’un tableau, pas plus qu ’un 
chapitre de rom an. Dix lignes prises au hasard dans n ’im porte 
quel livre ont des chances de paraître ridicules ou faibles; mais 
avec le contexte qui ren d  leur violence ou leur banalité néces
saire, c’est bien au tre  chose. Il en est de mêm e pour les pein tures 
d'A nglada. Ses courtisanes ne sont certainem ent pas jolies, mais 
nous n ’avons pas le droit de les ô ter de leu r m ilieu, nous ne pou 
vons rien enlever de ce qui concourt à les m ettre en  valeur, nous 
n 'avons pas davantage le droit d ’oublier que dans la toile : Les  
Champs-Elysées, la femme du prem ier plan est fardée, que le 
fard en pleine clarté est horrib le et d u r. Regardez, par contre, la 
femme qui se trouve au second p lan ; elle est encore dans l ’om bre, 
et l ’ensem ble de couleur qu ’elle form e n ’a rien  de choquant ni 
d ’outré. Dans ce tableau encore, on a reproché à Anglada d ’avoir 
par trop am aigri les jam bes de ses m odèles, de les avoir réduites 
à l ’état de pattes d ’échassiers. Anglada a voulu donner dans cette 
toile un mouvement. La femm e qui s’avance au prem ier plan 
descend de voiture et tient sa robe longue dans ses m ains. Sa 
jam be au bas noir est forcém ent am incie et m angée par la lum ière 
bru tale  qui frappe le fouillis b lanc des dentelles, et soyez certain 
que l ’im pression que vous aurez en  voyant —  dans les conditions 
choisies par l ’artiste —  une femm e descendre de voiture sera 
identique à celle qu ’a fixée cette étude.

La Vieille Gitane aux grenades a  suscité m oins de colères. 
Il est en  effet difficile de n ier la m agistrale com position de ce 
tableau, son éclat et ses om bres, la variété de son éclairage. 
Voilà une pein ture qui satisfait p leinem ent. L’am oncellem ent des

fruits dorés illum inés par une chaude flamme, la teinte mate de la 
nuit, les robes des chevaux, tout au fond, le profil de la femme 
couchée, —  il n ’est pas un  détail qui ne soit d ’un choix précieux, 
d ’une valeur adm irable.

Le M u r céramique est une petite m erveille. Ces quelques 
fem m es aux toilettes légères sont dessinées —  oui, dessinées — 
avec une vigueur, un  relief qui étonnent quand on s ’approche du 
panneau. Car on peut le regarder de p rè s ; e t on s ’aperçoit que 
ces étoffes transparen tes sont d ’une m atière solide, durable, que 
la pâte a m ordu dans le bois ou dans la toile, que les m oindres 
finesses sont obtenues par larges teintes, sans hésitation, avec une 
hardiesse de coup d 'œ il qui déconcerte.

***
J ’ai voulu dans ces quelques notes répondre à des critiques 

de m auvaise foi. J 'a i voulu répondre aussi à ceux qui croient 
avoir beaucoup fait en décernant à Anglada le titre  de prodigieux 
coloriste, je veux leur d ire enfin q u ’il est im possible de voir la 
couleur de ce pein tre sans voir aussi son dessin.

A l b e r t  E r l a n d e

L E  SA L O N  D E  N A M U R

Quelques notes rapides su r ce Salon qui vient de s ’ouvrir r u 
Kursaal de Nam ur et où plus de sept cents œ uvres, peintures et 
sculptures, sollicitent l ’attention du public. Nous y retrouvons 
beaucoup d ’anciennes connaissances, de ces toiles qui rôdent 
d ’exposition en exposition, les nom ades de l ’a r t!  Il en  est de 
bonnes, de mauvaises et de pires. E t l ’on ne peut songer à une 
énum ération , mêm e de celles qui m ériteraient une m ention : il 
faudrait en citer la moitié. C’est étonnant ce q u ’il y a au jourd’hui 
de pein tres qui peignent bien , qui font de bonnes choses, dont 
on ne pourrait d ire du  m al e t qu i, pourtan t, ne donnent jam ais 
une œ uvre définitive !

Allons tout de suite aux peintres de Namur, soit qu ’ils y vivent 
par devoir, soit qu ’ils en soient originaires. M. Van den Eeden, 
d irecteur de l ’académie où il rem place Baron, est u n  Flam and 
exilé. Il expose u n  grand  portrait d ’une personnalité nam uroise. 
liien que la figure —  le m odèle étant m ort —  ait été faite d ’après 
des photographies, l ’œ uvre a une belle allure , sobre et nette. C’est 
un  m orceau fouillé, travaillé avec une conscience parfaite. 
M. Van den Eeden est très en progrès. Je signale en passant son 
envoi au salon d ’Anvers : une violoniste rêvant, l ’archet frôlant 
les cordes, qui est une vraim ent belle chose et qui sera très 
rem arquée.

Un Namurois pu r sang, M. Thirionet, a  un  grand tableau de 
p lein air, au prin tem ps, plein de qualités et de séduction. Un 
au tre tableau, plus petit, et deux aquarelles rep résen tan t des 
routes en  autom ne le m ontren t en  pleine possession d ’un talent 
sincère et franc qui est loin d ’avoir d it son dernier mot.

Il y aurait encore à citer, dans l ’école de N am ur, les nom s de 
MM. Merny, paysagiste aux vastes conceptions, servi par u n  m é
tie r u n  peu incertain , Bodart, qui se cherche dans l ’aquarelle, 
dans la pein ture et dans la gravure et qui gagnerait à se spécia
liser dans celle-ci, Jom outon, qui réussit des coins charm ants de 
vieilles rues à l’aquarelle, enfin un  aquarelliste encore, Paul Thé- 
m on, qui m aintient son beau talent.

Quant aux étrangers, ils sont très nom breux. Si j ’en nom m e 
quelques-uns, que d iront les autres ? Une idée : Venez les voir sur 
place. Nam ur est délicieux en cette saison. Le Kursaal est au bord  
de la Meuse. Et par les grandes verrières de la rotonde, on  jouit 
d ’une vue su r les collines des rives qui vaut à elle seule le voyage.

G. R.



L 'A R T  M O D ERN E  227

P O É SIE  B A L N É A IR E

Tout hom m e porte en lui un  poète qui s’ignore. Parfois un  
heureux concours de sensations coordonne, dans une âm e rêveuse, 
les élém ents du génie; une œ uvre surgit, et la foule adm ire. Nous 
coudoyons parfois de ces rares et splendides esprits ; u n  hasard 
seul nous les peut signaler.

Ce hasard  s'est m anifesté dernièrem ent, pour l 'A r t  moderne, 
sous la form e inattendue d ’u n  feuillet au cyclostyle traçan t l ’iti
néraire d ’une excursion scolaire organisée pour le 23 ju in  d er
n ier à N am ur. La « party » se com posait d ’élèves de l ’a thé
née d ’Ixelles. Départ à 6 h . 50, visite à Poilvache, d îner, m usée 
archéologique, tout le recto du feuillet détaille le program m e de 
la jou rnée. Rien que de très banal.

Mais le verso! Surprise, éblouissem ent!! Vingt et u n  vers, —  ce 
n ’est pas un  sonnet ! —  vingt et un  vers alignés sous l ’étiquette- 
étendard  : N a m ur-B a ins , flu x  de rimes. C’est, en  effet, u n  
ra re  flux, bien qu ’un  peu m onotone, car la  rim e, pour être riche 
parfois, ne ren d  qu’un  son. Vous allez en juger par vous-m êm e. 
Voici le début :

Corbleu, Namur! Corbleu, la délurée!
Quelle allure ! Cela vous a un  air grand  seigneur du grand 

siècle plaisantant une accorte fillette ! Mettez-vous bien dans la 
m ém oire, —  au besoin lisez haut —  le savoureux accent local :

Corrrbleu, Nameur! Corrrbleu, la déluuurèééée !
Mais c’est trop tarder. E ntrons résolûm ent dans le cœ ur du 

sujet :
Je vous y prends à faire la sucrés!

(N’oubliez pas : sucréééée!)
Quel vertige vous tient, chère adorée?Assise au sein d'une riche coutrée,
De tous côtés de rochers entourée.Près d’un beau fleuve à l’écart retirée E t des senteurs de vos champs enivrée,Je vous quittai calme, sage, ignorée,Et vous voici, faisant la mijaurée !...
Je vous retrouve en ceinture dorée L’air tapageur, parfumée et poudrée,E t de plaisir la figure empourprée!.,.
Puisque par vous la foule est désirée,Ayez Kursaal, concerts chaque soirée,
Vapeurs coquets fendant l’onde azurée,Bains, skating-ring.. la chose est assurée,
La foule ainsi souvent fut attirée...Tant mieux, ma foi, si cela vous agrée !Mais sachez bien, petite préférée,Que de vos seuls attraits naturels décorée Vous fûtes à mes yeux toujours assez parée.

N’est-ce pas délicieux? e t  n ’êtes-vous pas anxieux de connaître 
l ’ingénieux écrivain de cette subtile sym phonie en  rée m ajeur? 
Nous eûm es le m êm e souci : on nous a assuré que c’est, en  p e r
sonne, l ’austère esprit présidant aux destinées du principal éta
blissem ent d ’instruction  d ’Ixelles. Heureux athénééée, corbleu! 
h eureux  athénééééée !

H. L.

Concours du Conservatoire (2).

Jury  : MM. G e v a e r t , présiden t; D e is r o u x , S e i g l e t , T i n e l  et 
V a n  W a e f e l g h e m .

Violon. —  1er prix  avec la plus grande distinction (maxim um  
des points), M. Kohanski, élève de M. Thomson.

(1) Suite. Voir nos trois derniers numéros.

1er prix  avec distinction, Mlle Hus, élève de M. Thom son; M. Va
lério, élève de M. Cornélis; von Lorenzo, élève de M. Thom son; 
M. W elwis, élève de M. Marchot; M. Démarès, élève d e  M. Thom
so n ; 1er prix  : Mlle Stites, élève de M. Marchot; MIle Ewens, élève 
de M. T hom son; Mlle Sam uel, élève de M. Cornélis; M. Darimont, 
élève de M. M archot; M. Donner e t, M1les Strack et A brassart, 
élèves de M. Thomson. —  2me prix  avec distinction, Mlle Buess, 
élève de M. Thom son, et M. Bonjean, élève de M. Cornélis; 
2me prix, MM. Vanneste et Jalliaerdt, élèves de M. M archot; 
M. Delflasse, élève de M. Cornélis. —  1er accessit, M. Henderickx, 
élève de M. Cornélis; M. Putzeys, élève de M. Marchot, et 
Mlle Schornstein, élève de M. Cornélis.

Morceau de concours : Prem ier solo du  P rem ier Concerto de 
Vieuxtemps.

J u r y  : MM. G e v a e r t , p r é s i d e n t ;  E e c k h a u t t e ,  F o n t a i n e , J o u 
r e t  e t  V a n  d e n  H e u v e l .

Chant. —  Professeur : M. D e m e s t . —  1er prix  avec d istinc
tion, M. Van den Bergh. Morceau de concours : Air de Jules César 
de Hændel. —  2e prix  avec distinction, M. Crabbé. Morceau de 
concours : Air de Jules César de Hændel. — M. Van G runderbeek. 
Morceau de concours : Air de Caron dans Alceste  de Lulli. 
2e prix , M. Godart. Morceau de concours : Air des Abencérages 
de Chérubini. —  M. Gaudrier. Morceau de concours : Air de Re
naud  dans A rm ide  de Gluck.

N É C R O LO G IE

M a rie  L au ren t.
Une actrice qui se fît applaudir à m aintes reprises à Bruxelles, 

Mme Marie Laurent, vient de m ourir à  Viüiers-le-Bel da ns sa q u a
tre-vingtièm e année. Par le pathétique du jeu  et l ’intensité de l ’ex
pression dram atique elle avait conquis au théâtre une situation 
prépondérante. Elle créa à l’Odéon, à  l ’Ambigu, au théâtre des 
Nations, à la  Porte-Saint-Martin la p lupart des g rands dram es 
populaires m odernes et possédait m ieux que personne les trad i
tions de l ’ancien réperto ire tragique. Aussi célèbre en Belgique 
qu ’en France, elle était universellem ent aimée et adm irée.

Retirée du théâtre, elle fonda l ’Orphelinat des arts et s ’occupa, 
ju sq u ’à ses derniers jours, d ’am éliorer le sort de ses cam arades 
m alheureux.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Le Musée ancien de Bruxelles vient de s ’enrichir, en plus des 
quatre tableaux q u ’il a achetés, comme nous l ’avons annoncé, à 
la vente de la princesse Mathilde, des peintures suivantes : Un 
Philosophe, par G érard Dou (don de Mme Goldschmidt-Bischoffs- 
heim) ; L a  M ort de P olyxène , par Tiepolo (vente Somzée) ; L a  
Fête des R o is , par Jean Lys; L a  Plage de Scheveningue, par 
E. van d e r  P o e l; Intérieur, par Dirk van D elen; Ronde d'amour, 
par Rottenham m er (vente Menke) ; L a  Cuisinière, par Pieter 
Aertsens ; Intérieur, par David Ryckaert.

Dans le grand hall, vingt-trois sculptures nouvelles ont été p la
cées, en tre  autres L 'A d ie u , bas-relief en  p ierre, par A. Bartho
lom é, et une série de bronzes de Constantin Meunier.

Un curieux tableau placé depuis quelques années au Musée 
m oderne de Bruxelles, L e  Derby, fait en ce m om ent l ’objet d ’un 
p iquan t débat. Tous ceux qui ont visité les Musées de Londres 
ont rem arqué, à la Tate Gallery, une toile identique à celle du 
Musée de Bruxelles. L’œ uvre, qui n ’est pas sans valeur, est su r
tout in téressante au point de vue docum entaire. Elle donne de la 
grande fête hippique annuelle d ’Epsom une idée très exacte et 
très complète. L’une et l ’au tre de ces deux toiles est signée Frith .

On supposait que ce pein tre avait fait deux répliques du même 
sujet. Mais voici que M. Frith nie énergiquem ent être l ’au teur
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du tableau de Bruxelles. Dans une le ttre  adressée récem m ent au 
présiden t de la com m ission d irectrice des Musées, il affirme que 
ce tableau est faux et dem ande qu’on en enlève la signature.

En vue d ’éclaircir le m ystère, la com m ission a ouvert un e  en
quête su r l ’origine de l ’œ uvre contestée.

Une nouvelle association artistique, L es Indépendants, ouvrira 
le 23 ju ille t au  Musée m oderne de Bruxelles son prem ier Salon. 
La Hollande y sera représentée par Mlle Van Hall, sculpteur ; la 
F rance par MM. F. Lantoine et H. W illem ; la Belgique, pour 
B ruxelles, par MM. Jefferys, Mahaux, Jelley, De Man, Petyt, 
Canneel, Beauck, Glansdorff; p our Liège, par MM. J. Delsaux, 
Marneffe, P ire n n e ; pour Anvers, par MM. L.-A. Roessingh, De 
Sm eth, Bosiers, D enonne, et, pour Gand, par MM. Sys, G. De 
Sm et et A. De Smet.

Des conférences et concerts seront organisés pendant le Salon, 
qui ne restera ouvert que quinze jours.

La Classe des beaux-arts de l’Académie royale de Belgique a 
procédé la sem aine dern ière à diverses élections.

Ont été prom us titulaires : les peintres Franz Courtens et Léon 
Frédéric , en rem placem ent de Joseph Stallaert et A ndré H enne
bicq , décédés, et l ’architecte E rnest Acker, en  rem placem ent de 
feu Bordiau.

Ont été ensuite élus associés à titre  étranger : le  pein tre Léon 
Bonnat, de l'In stitu t de France, en rem placem ent de Gérôm e, et 
le com positeur russe Rimsky-Korsakoff, en rem placem ent 
d ’Edouard Lassen.

M. Sylvain Dupuis a  fixé dès à p résen t les dates des concerts 
de la saison prochaine, qui auron t lieu respectivem ent les 
12-13 novem bre, 10-11 décem bre 1904, I l -12 février, 18-19 m ars 
1905. Parm i les solistes déjà engagés figurent Mme Kleeberg- 
Sam uel, pianiste, et M. Em. Bosquet, p ianiste. Parm i les ouvra
ges aux program m es : La Symphonie n° 9, de Brückner (avec le 
Te Deum) ; une grande œ uvre chorale de E lgar ; la Symphonia 
domestica, d e  R. S trauss; A n ta r , de Rim sky-Korsakow; u n e  Sym 
phonie de B orodine; l ’ouverture de Sainte-Cécile, de R yelandt; la 
Symphonie n° 3 d ’Albéric Magnard ; les Danses béarnaises, de 
Ch. B ordes; la sym phonie L e  Nouveau Monde, de Dvorak.

D’au tre p art, l ’adm inistration  des Concerts Ysaye nous prie 
d ’annoncer que six concerts d ’abonnem ent seront donnés pendant 
la saison 1904-1905, les 1 5 1 6  octobre, 3-4 décem bre, 7-8 janvier, 
4-5 février, 4-5 m ars et 29-30 avril. Deux auditions supplém en
ta ires, en dehors de l ’abonnem ent, auront lieu le 5-6 novem bre et 
le l er-2 avril.

Les abonnés peuvent, dès à présent, se faire in scrire pour le 
renouvellem ent de leu r abonnem ent chez MM. Breitkopf et Hærtel, 
m ontagne de la Cour, 45. Une circulaire prochaine donnera le  plan 
général de l ’œ uvre artistique que l ’adm inistration  des Concerts 
Ysaye se propose aux cours de sa neuvièm e année et publiera le 
nom  des artistes dont le concours lui sera assuré.

Le célèbre ténor Tomago, le p lus répu té des chanteurs d ’Italie, 
se  fera en tendre à Ostende les 15 et 18 août prochains.

La dern ière m atinée des Nouveaux-Concerts (œuvres de Men
delssohn) a été rem ise à la saison prochaine. Les billets seront 
valables pour le prem ier concert d ’abonnem ent.

M. Ch. Bordes a, de mêm e, rem is au  début de l ’hiver la  séance 
inaugurale de la Caméra.

Le B ulletin  des métiers d’art, un  jo li périodique belge illustré, 
clôture sa troisièm e année d ’existence. S’adresser pour les abon
nem ents (10 francs par an , étranger 12 francs), à la direction, 
13, rue  de la Collégiale, Bruxelles. Les collections de 1902-1903, 
1903-1904 sont en  vente au prix  de fr. 7-50 l ’une.

A l ’occasion du congrès annuel de la L ibrary Association, une 
exposition in ternationale de revues, magazines et périodiques de 
tous genres aura lieu en août prochain à Newcastle-on-Tyne.

S’ad resser pour tous renseignem ents à M. Jam es Duff Brown, 
lib raire  à Newcastle-on-Tyne, qui p répare un  catalogue général.

On nous écrit de Londres :
Avant de qu itter Londres pour l ’Irlande, Sarah B ernhardt a 

donné au Vaudeville, en m atinée, une représentation  de Pelléas et 
Mélisande dans laquelle elle incarnait le rôle de Pelléas. Celui 
de Mélisande était in te rp rété  par Mme Patrick Campbell, l ’u n e  des 
actrices anglaises les plus adm irées. L’œ uvre de M aeterlinck a été 
longuem ent applaudie par l ’assistance aristocratique qui rem 
plissait la salle. Mme Sarah B ernhardt et Mm0 Patrick Campbell 
ont été l ’objet d ’enthousiastes ovations.

La Scola cantorum  a inscrit au  program m e des concerts pour 
la  saison 1905 les œ uvres suivantes : J.-S. B a c h , A clu s  tragicus, 
Oratorio de Noël (trois dern ières parties), Passion selon Saint- 
Jean, Passion selon Saint-M athieu  ; Cl . M o n t e v e r d i , L ’Incoro
nazione di Poppea, L e  Monologue d ’A ria n a  et T irsi e C lori; 
R a m e a u , fragm ents de D ardanus; G l u c k , fragm ents d ’Iphigénie 
e n  A u lid e ;  M é h u l , fragm ents d ’A rio dan t. En outre, les reprises 
d ’Orfeo (Monteverdi) et de Castor et P o llux  (Rameau).

La Scola compte faire exécuter aussi les Concertos et pièces de 
Leclair d ’après les reconstitutions de MM. Debroux et Guilem ant 
dont nous avons parlé  dernièrem ent.

Enfin, M110 Blanche Selva continuera la série de ses beaux réci
tals par une présentation  de l ’œ uvre de piano de D. Scarlatti, 
J .-P h . Ram eau et Ph.-E . Bach.

Les deux Salons de Paris ont ferm é leurs portes la  sem aine 
dernière. Pendant les deux mois d ’exposition ils ont été visités 
par p lus de 600,000 personnes. La Société des A rtistes français a 
encaissé 241,000 fran cs; la Société nationale des Beaux-Arts, 
124,178 francs.

Pour faire suite à ses belles publications Corot et M ille t,  L es  
M aîtres du paysage anglais, L e  génie de J  .-M .- W . Turner, etc. 
le Studio  publie au jourd ’hui The R oyal Academ y, from Reynolds 
to M illa is, c’est-à-dire un  siècle de pein ture anglaise depuis 1768 
ju sq u ’à 1868.

Les œ uvres d ’une centaine de pein tres, de sculpteurs et de gra
veurs célèbres son t reproduites dans ce « Sum m er num ber », qui 
réu n it en  outre nom bre de portraits, d ’autograph es, etc. du p lus 
vif in térê t.

En vente 5 sh. aux bureaux du  Studio, 44, Leicester square, 
Londres (1). C.

Le 15 ju ille t 1906 il y aura trois cents ans que R em brandt est 
né à Leyde. Ses com patriotes n ’o n t pas voulu laisser passer ce 
jou r sans le célébrer d ’une m anière éclatante et solennelle, et un  
comité vient de se form er à Leyde, sous la présidence d ’honneur 
du bourgm estre de la ville, pour élaborer un  program m e et orga
n iser la p réparation  de ces fêtes. Parm i les m em bres de ce comité 
figurent le docteur A. B redius, le docteur C. Hofstede de Groot et 
le professeur Blok.

A l’occasion d ’une exposition des œ uvres de Jan  Toorop à 
A m sterdam  (Galerie Buffa), —  exposition qui em brasse l 'ensem ble 
de ses dessins et tableaux depuis une vingtaine d ’années, —  
l’A r t  flamand et hollandais (1) publie une étude de M. (1). Vo
gelsang su r l ’artiste, suivie d ’une liste chronologique et m éthodi
que des quelque cent œ uvres exposées.

T annhäuser v ient d ’être tradu it, pour la prem ière fois, en  cata
lan  par M. R ibera, qui se propose de tradu ire tous les dram es de 
W agner en  vue de leurs représentations à Barcelone.

La presse espagnole m ène une vive cam pagne contre le projet 
de vente par le  chapitre de Valladolid de deux célèbres tableaux 
du  Greco, que p lusieurs artistes se proposent déjà de racheter au 
m oyen d ’une souscrip tion , et, rappelant qu ’un sort sem blable 
m enaça il y a quelque tem ps les tapisseries de la Seo de Sara
gosse, elle réclam e la création, en Espagne, d ’une loi analogue à 
la loi Pacca en  Italie, pour em pêcher l’exportation des œ uvrés 
d ’art.

(1) 15 juin 1904. Anvers, J.-E . Buschmann. Paris, Victor Havard et Cie.
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Un des meilleurs tableaux du Greco, le portrait de D. Fernando 
Nino de Guererra, a été récemment vendu en France pour
278,000 francs.

Le deuxième congrès d’enseignement de la musique aura lieu 
à Berlin en octobre prochain. Adresser les demandés d 'inscrip
tion à M. le professeur X. Scharwenka, Berlin.

On vient de fêter à l’Opéra royal de Dresde la cent-cinquan
tième représentation des M aîtres Chanteurs. La première eut 
lieu lieu le 21 janvier 1860, sous la direction du Dr Rietz.

On annonce de Vienne que le propriétaire de la maison où 
m ourut le compositeur J. Haydn a fait surseoir à la vente de cet 
immeuble afin de permettre au public de souscrire les fonds néces
saires pour l’acquérir.

M. Françotte, ministre de l’industrie et du travail, M. Richard 
Lamarche, commissaire général du gouvernement, et M. P au l For
geur, secrétaire général de l'Exposition de Liège, ont assisté ces 
jours derniers, à Berlin, à la séance d’installation du comité de 
patronage de la participation allemande.

L’assemblée a désigné le comité organisateur de la section alle

mande, qui comprend les personnalités les plus marquantes du 
commerce, de l’industrie, de la finance, des arts et des sciences 
de l ’Allemagne.

P L A G E  D E  W E S T E N D E
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GEORGE-FREDERICK WATTS

L’Angleterre vient de perdre l’un des doyens de son 
école, le peintre et sculpteur Watts, qui avait atteint

l ’âge de quatre-vingt-sept 
ans. Ce fut une des grandes 
figures de l’art anglais, 
bien que son œuvre, d ’un 
romantisme qui date, appa
raisse déjà plus emphati
que qu’émouvant et, sous 
un symbolisme tourmenté, 
d’une grandiloquence un peu 
creuse. La réunion de ses 
œuvres dans une salle spé
ciale du Musée de peinture 
moderne, à  Londres, quelque 
glorieuse soit-elle, n’est pas 
pour augmenter, aux yeux 
des artistes, le prestige d’un 
peintre plus proche, semble- 
t-il, —  pour prendre parmi 
les nôtres un point de com 
paraison , —  des visions 
apocalyptiques de Wiertz 
que du noble style d’un 
Rubens. Contemporain de 
Carlyle, de Tennyson, de 
Thackeray, de Ruskin, il 
fut avec Ford-Madox Brown 

parmi les précurseurs, sinon parmi les fondateurs, de la 
confrérie des Préraphaélites, et, par l’indépendance de 
son caractère, l ’intransigeance de ses opinions et la 
spiritualité de son art, le frère intellectuel de D.-G. Ros
setti, de (1). Holman Hunt, de J.-E. Millais, d’Edward

G .-F. W a t t s ,  peint par lui-même.
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Burne-Jones et de William Morris. Son œuvre, très 
considérable, comprend, outre d’importants travaux 
décoratifs, une foule de compositions philosophiques 
et allégoriques telles que L ’A m o u r  e t  l a  V ie ,  
L ' A m o u r  e t  l a  M o r t ,  L ’E s p o i r ,  L ' E s p r i t  d u  
C h r i s t i a n i s m e ,  L e  M a l , F a t a  r n o r g a n a ,  la trilogie 
d ’E v e  (Création d’Ève, Eve tentée, Ève repentante) ; 
d’autres, d’une conception plus humaine, inspirées 
par la mythologie et la légende : L e  J u g e m e n t  d e  
P a r i s ,  P a o l o  e t  F r a n c e s c a ,  O p h é l ia ,  A r c a d i a ,  
I d y l l e  g r e c q u e ,  O r p h é e  e t  E u r y d i c e ,  D i a n e  e t  E n 
d y m i o n ,  etc. « Devant l’œuvre d’un Burne-Jones ou 
d’un Rossetti, a dit avec raison M. G a b r i e l  M o u r e y ,  
on peut réussir assez vite, malgré leurs subtilités, mais 
à cause de l’émotion qu’ils répercutent dans notre sen
sibilité, à pénétrer le secret de leur pensée, le mystère 
de leur art ; ils réalisent au plus près en rythmes de 
lignes et de couleurs adéquates à leur idéal cet idéal en 
plénitude. Pour W atts, au contraire, un effort s’impose 
afin de le comprendre et de le ressentir : on n’est ému 
qu’après l’avoir approfondi ; avant il étonne et repousse 
même; sa manière de symboliser reste obscure et con
fuse tantôt, tantôt tellement brutale ou puérile qu’elle 
révolte. Souvent il manque d’unité, et la sensation s’épar
pille, s’émiette ; dans son incontestable grandeur il lui 
arrive aussi bien de dépasser son sujet que de demeurer 
en deçà. Il est tout frémissant de fièvre créatrice et sec 
en même temps, compassé, froidement académique ; que 
de fois les efforts qu’il tente pour atteindre au sublime 
avortent en mesquines incohérences ! C’est l’infini qu’il 
vous invite à conquérir à ses côtés, et un coup d’ouragan 
lui casse soudain les ailes (1). »

On ne pourrait caractériser plus exactement cet art 
véhément et déséquilibré qu’éclairent parfois des lueurs 
de génie. Mais le peintre des symboles, des idéalisations, 
des conceptions littéraires et philosophiques était doublé 
d’un portraitiste précis et concentré qui exprimait à 
miracle les traits et la vie morale de ses modèles. Gui
zot, Gladstone, le cardinal Manning, Carlyle, Tenny
son, Swinburne, George Meredith, D.-G. Rossetti, W il
liam Morris, Burne-Jones, W alter Crâne trouvèrent 
en lui un interprète hautement compréhensif, et les 
portraits qu’ils lui inspirèrent demeureront le meilleur 
de son œuvre. Il avait débuté en Italie par une fresque 
exécutée à la villa Careggi, près de Florence, où il passa 
quelque temps chez Lord Holland, alors ambassadeur 
d’Angleterre à la cour du grand-duc de Toscane. Cette 
composition, dont le Musée Victoria et Albert possède 
quelques esquisses, figure l’exécution du médecin de Lau
rent le Magnifique, accusé d’avoir empoisonné son 
maître mourant et précipité dans un puits.

(1) Passé le détroit, par G a b r i e l  M o ü r e y .  Paris, P. Ollendorff, 
1895.

C’est comme portraitiste que George-Frederick W atts 
prit contact, à deux reprises, avec le public bruxellois. 
On n’a pas perdu le souvenir du délicieux portrait de la 
marquise de Granby qui figura en 1894 au Salon inau
gural de la L i b r e  E s th é t iq u e .  C’était, de tous ceux 
qu’il peignit, celui auquel il semblait attacher le plus 
de prix, « à cause, disait-il, de la beauté du modèle et 
de l’idéalisation de son exécution ». Ce portrait figurait 
parmi les quelques toiles issues de ses mains dont il 
aimait s’entourer dans le joli cottage de Limnerslease, 
près de Guilford, qui abritait sa verte vieillesse. L’année 
suivante il voulut bien exposer deux toiles, dont l’une, 
le portrait de Dante-Gabriel Rossetti, aussi intéressante 
par la personnalité du modèle que par sa valeur d’art. 
L’autre était le portrait de lady Garvagh.

Il y eut, cette année, deux portraits de Rossetti à la 
L i b r e  E s th é t iq u e .  Outre celui de W atts, un portrait 
de William-Holman Hunt montrait un Rossetti de vingt- 
cinq ans, au visage émacié, souffreteux, aux yeux 
ardents, à l’expression amère et exaltée. Le portrait 
peint dix ans après par G.-F. W atts offrait de l’auteur 
de B e a t a  B e a t r i x  une image plus reposée et plus heu
reuse. Il figure aujourd’hui dans la collection des por
traits de la National Gallery (1).

Ce qui demeure de George-Frederick W atts, outre 
son œuvre considérable, c’est l’exemple d’une vie probe 
et belle, entièrement consacrée à l’art et éclairée par 
une intellectualité supérieure.

O c t a v e  M a u s

J U D IT H  C L A D E L

C onfessions d’une A m an te . Paris, Société du Mercure de France.
R arem ent ce titre  de « Confessions », prom etteur de tant d ’in 

tim ité et d ’abandon, fut aussi héroïquem ent justifié ; rarem ent fut-il 
écrit en tête de pages aussi naturellem ent profondes, aussi sim 
plem ent sincères.

Comme dans toutes les œ uvres d ’art vraim ent ém ues, l ’anec
dote d ’une destinée, l ’histoire d’une im pression, la peinture d ’un 
être rare et curieux y p rennent rapidem ent les proportions de faits 
hum ains généraux où nous retrouvons chacun une grande part de 
nous-m êm es, su rpris de découvrir en nous des joies, des peines, 
des nuances encore inobservées, que nous révèle une artiste p e r
sonnelle et ardente.

Dans l ’œ uvre de Judith  Cladel, un  sentim ent fém inin, si p ro 
fond q u ’il nous fait rêver à nos lointains ancêtres sauvages, si 
vrai qu ’on le retrouve dans toutes les femm es vraiment femmes 
q u ’on connaît, —  le sentim ent de l ’inquiétude, —  dom ine toute 
l ’œuvre.

C’est la femme-enfant, enthousiaste et ignorante, n ’osant espé-

(1) Ce portrait a été reproduit, avec quatre autres portraits de 
Watts, dans la brochure de M O.-G. D e s t r é e  sur les Préraphaélites. 
Bruxelles, Dietrich & G« (1894).
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rer, et trem blan t de ne pouvoir se faire com prendre ; la femme 
aim ante, s ’éveillant à la ja lousie; la fem m e éternelle, enfin, se 
sentant im puissante et condam née, de par sa nature com plém en

t aire (1), à choisir en tre  deux m aux : ne pas aim er, ou souffrir, — 
souffrir un  peu ou beaucoup suivant la clém ence ou la dureté de 
la vie.

L’héroïne de J . Cladel est de celles qui, sans raisonner, de par 
sa natu re , a choisi d ’aim er, d’aim er, d ’adorer quand m êm e ; pour
tant, de son adm iration passionnée elle a déjà souffert bien jeune, 
la petite fille qu ’on n ’em m ène pas au théâtre  quand son grand 
ami joue Roméo, ou qui reste oubliée dans le coin de son wagon 
au m om ent des adieux, quand tristem ent « les grands » se 
séparent, trop absorbés pour penser à elle.

Dans son im agination d ’enfant sérieuse et point gâtée, le sou
venir de l ’homme brillan t, artiste , vivant, généreux et savant, 
am i de son père, dom ine, perdure  à travers une adolescence stu 
dieuse et se ravive au seuil de la jeunesse. L’ém otion grandit, 
l ’angoisse d ’un  am our si é trange — Fabienne pourrait être la fille 
d’Elisée P érier —  ne cesse plus d’étreindre le cœ ur de cette 
enfant, fascinée par les quelques heures heureuses qu ’elle passe 
à voir jouer le g rand  acteur ou à vivre un peu de sa vie. Combien 
sont longues, après cela, les sem aines, les saisons passées à Tou. 
Ion se, dans l ’ignorance de tout ce que « lui » devient, voit, crée 
et aim e, à Paris.

Quand, un  peu p lus tard , elle le voit m ieux et plus souvent, 
quand elle devine qu’il peut l ’aim er, la  cruelle pensée des autres 
femmes en touran t l ’acteur célèbre l ’affole. L’une d ’elles, en  une 
scène vraim ent vécue et d ’une rosserie bien m oderne (pour ne pas 
dire d ’une psychologie très n eu v e !) , essaie de dém olir l ’idole de la 
jeune provinciale.

Mais combien plus angoissante encore est l ’analyse qu’elle fait 
elle-m êm e de cette étrange, complexe et déroutante nature de l ’a r
tiste de génie. Cette analyse est une des facettes les plus in té res
santes d ’un  livre où tant d ’êtres très vivants sont entrevus, en 
silhouettes bien m arquées, où tant de notations rapides et person
nelles sont serties dans une form e vive, naturelle, élégante.

Et tel qu ’il est, non pas com pris dans ses actes par des hom mes 
sem blables à lu i, mais deviné et senti par une fem m e, se déroule 
le  portrait fascinateur, tragique du grand homm e q u ’elle aime, —  
puéril et grave, savant, profond ou capricieux, inégal, cruel ou 
bon selon les heu res; inanalysable autant que dans la vie, —  et 
autant que dans la vie aussi, b ien hum ain , —  hum ain  de toute la 
taille des êtres qui obéissent à la fatalité de leur nature, au destin
—  qu’ils respectent comme un Dieu inconnu.

Après le portrait qu ’a donné de lui-m êm e, sans le vouloir, Walt 
W hitm an, ce grand sauvage, je ne connais pas de livre qui, 
plus intim em ent, peigne u n e  de ces hardies et puissantes exis
tences, confiantes dans le courant qui les porte, dédaigneuses des 
arb itraires com binaisons intellectuelles, et pourtant si riches en  
visions et en pressentim ents com plexes, à la fois nets et m ul
tiples.

Pour les hommes, ou pour tous les esprits qui veulent abso
lum ent raisonner tout ce qu ’ils voient, un  g rand  hum ain est to u 
jou rs condensable en une form ule. Les ignorants prononcent

(1) Que toutes les foudres des Féministes me fracassent ! Mais le 
tableau touchant, admirable et poignant de la féminité dépendante
— et dépendante en proportion même de l'intensité de son affection, — 
est pour le bonheur des femmes un plaidoyer autrement éloquent que 
les efforts impossibles pour changer un être faible en un être fort.

« original », les m oins stupides, « personnalité géniale » ou tout 
autre term e plus spécialisateur. Mais pour une femme, ce m onde, 
cet océan qu’est une nature forte, sauvage et souple, reste un 
m onde, un  océan. Et elle nous en donne l ’im pression. C’est pour
quoi un  portrait d ’homme fait ainsi par une femme a quelque 
chose de savoureusem ent im précis, quelque chose de reposant et 
de substantiel comme la nature elle-même.

Pourquoi ces dons, ces tares, ces puissances ou ces défail
lances? Une femme ne se pose pas ces questions oiseuses. Elle va, 
elle ouvre les yeux et note, et peint une chose q u ’elle adm ire et 
qui l ’inquiète bien plus encore q u ’elle ne la com prend : elle crée 
l’œ uvre d ’a rt véritable, l ’œ uvre d ’adm iration et, si elle a souffert, 
l ’œ uvre m irant la vie. Quels beaux et éternels portraits d ’hom m es 
bien des fem m es pourraient nous laisser si elles savaient aimer 
comme l’héroïne de Judith Cladel !

M. M.

La Réorganisation des Jurys.

Les réflexions que nous a suggérées le projet de M. Frédéric De 
Smet su r la composition des ju rys d ’expositions (1) sont corrobo
rées par le chroniqueur artistique du P etit B leu  qui, à part quel
ques restrictions, appouve le régim e proposé. Voici la conclusion 
de son article :

« Les avantages de ce systèm e me paraissent incontestables ; il 
satisferait pleinem ent les artistes, puisqu’il leur laisserait le choix 
de leurs ju g es ; il assurerait aux indépendants un  ju ry  vraim ent 
éclectique, pu isqu’il serait com posé des délégués de nos divers 
cercles, tous si différents de tendances et d ’esthétique. Enfin, il y 
a lieu d ’espérer que, grâce à l'ém ulation  naturelle aux divers 
groupem ents, ceux-ci feraient une excellente sélection préalable, 
cherchant à réaliser des ensem bles aussi parfaits que possible, ou 
du m oins aussi caractéristiques que possible de leur vision et de 
leu r conception d ’art. Le danger, c’est le pullulem ent des cercles ; 
la formalité de leur reconnaissance y parerait. Mais au lieu de 
laisser cette reconnaissance à u n  ju ry , peut-être conviendrait-il 
de la confier à la direction des beaux-arts. Cela conférerait, dira- 
t-on, aux fonctionnaires qui l ’occupent, un pouvoir dont ils pour
raient abuser. Je ne le crois point. Pour l'instan t, la personna
lité de M. Verlant est une suffisante garantie d ’éclectisme et 
d 'im partialité. Pour ce qui est de l ’avenir, il convient de rem ar
quer qu ’un fonctionnaire unique et responsable hésite toujours 
devant des injustices qui pourraient provoquer un  tel mouvem ent 
d ’opinion publique q u ’un  m inistre , si entêté soit-il, n’y pourrait 
résister. Il est évident que lo rsqu’une jeune société se serait im
posée à l ’attention , il serait im possible qu ’elle ne fût pas adm ise. 
Avant qu ’elle soit im posée, il est peut-être dangereux qu’elle 
soit adm ise. Sauf cette restriction  de m inim e im portance, je  crois 
qu ’on peut approuver p leinem ent le projet de M. De Sm et. Au 
reste, u n  referendum  ouvert par la Tribune artistique nous dira 
b ientôt quelle est, à ce sujet, l’opinion des artistes. »

***
Profitons de l ’occasion pour corriger une faute d ’im pression 

qui s’est glissée dans notre article. Nous avions parlé de deux
(1) Voir notre dernier numéro.
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catégories d ’exposants : les collectivités et les artistes isolés. On 
nous a fait dire : les collectivistes. La coquille est am usante. Mais 
il va de soi que le projet De Smet ne classe pas les exposants 
selon leurs opinions politiques, et que sans être « collectiviste » 
on peut faire partie d ’une « collectivité » ! .......

E L L E  E T  L U I

C orrespondance de G eorge S an d  e t  d ’A lfred  de M u sset,
publiée pour la première fois d'après les documents originaux par 
F é l i x  D e c o r i  ; avec dessins d’Alfred de Musset et fac-similés d’au
tographes. Bruxelles, E. Deman.
L’actualité est à George Sand. A Paris on a inauguré sa statue, 

on a joué Claudie, on a exposé à l ’Odéon ses reliques. A La Châtre, 
vielles et m usettes enrubannées ont rythm é en son honneur les 
bourrées du Berry, alternan t avec des Ilots d ’éloquence académ i
que. La chronique a ressuscité ses m ots, ses p ipes et ju sq u ’à ses 
pupazzi. Les sites de la  Vallée Noire et des gorges de la Creuse 
font prim e. On lancera sous peu le cigare Francois-le-Champi et 
l ’on se coiffera à la Petite F adette ....

Parm i tant de souvenirs évoqués, il en est un  particulièrem ent 
ém ouvant : c’est celui de la liaison de George Sand et d ’Alfred de 
Musset, liaison qui dem eura, ju sq u ’ici, enveloppée d ’un irritan t 
m ystère. Grâce à la publication que vient de faire, d ’après les 
docum ents originaux dem eurés inédits, l ’éditeur Ed. Deman de la 
correspondance échangée en tre  les am ants, les légendes s ’éva
nouissent enfin. Et c’est George Sand elle-m êm e qui détru it, par 
ces le ttres, les calom nies dirigées contre sa m ém oire.

Confiés par elle le 10 m ars 1864 à M. Emile Aucante, les pré
cieux autographes ne devaient, selon sa volonté form elle, voir le 
jo u r qu ’après sa m ort, à l ’époque où son m andataire jugerait leur 
divulgation opportune. Ils seraient publiés intégralem ent, sans 
qu ’il y fût changé u n  m ot ou une v irgule. La publication faite, les 
le ttres seraient déposées, pour y reste r à tou t jam ais, dans les 
archives de l ’Etat.

Ce vœ u vient d ’être réalisé par M. Félix Decori, à qui M. Emile 
Aucante délégua ses pouvoirs. La lecture des quelque deux cents 
pages qui com posent ce respectueux m onum ent littéraire vaut 
celle d ’un  rom an passionné. « La postérité répétera nos noms 
comme ceux de ces am ants im m ortels qui n ’en  ont plus q u ’un à 
eux deux, comme Roméo et Ju liette, comme Héloïse et Abélard.
On ne parlera jam ais de l ’u n  sans parle r de l ’a u tre ... »

Mais le  rom an est douloureux. A u n  court bonheur succèdent, 
après la prem ière rup tu re , de longs mois de souffrances. Il lui 
écrit : « Le jo u r où tu  te retrouveras quelque part seule et triste, 
comme à ce Lido, étends la  m ain avant de m ourir et souviens-toi 
q u ’il y a dans u n  coin du m onde u n  être dont tu es le prem ier et 
le  dernier am our. » Elle lu i répond  : « Ménage cette vie que je 
t ’ai conservée, peut-être, par m es veilles et mes soins. Ne m ’ap 
partient-elle pas u n  peu, à cause de cela? Laisse-moi le croire, 
laisse-moi être u n  peu vaine d ’avoir conservé quelques fatigues de 
m on inutile et sotte existence à sauver celle d ’un  hom m e comme 
toi. Songe à ton avenir, qui peut écraser tant d ’orgueils ridicules 
et faire oublier tant de gloires p résentes. Songe à m on am itié, qui 
est une chose éternelle et sainte désorm ais, et qui te suivra jus
q u ’à la m ort. »

Pendant quelque tem ps ce mot m agique l ’illusionne : « Cette j

am itié qui survit à l ’am our, dit-il, dont le m onde se m oque tant, 
dont je  m e suis tant m oqué moi-même, celte am itié-là ex is te .... 
Sois fière, mon grand et brave George, tu as fait un  homm e d ’un 
enfant. Sois heureuse, sois aimée, sois bénie, repose-toi, p ar
donne-moi ! »

Mais il la revoit et son am our se réveille. « J ’ai trop compté 
sur moi en voulant te revoir, et j ’ai reçu le dern ier coup. J ’ai h 
recom m encer la triste tâche de cinq mois de lu tte et de souffrance. 
Je vais m ettre une dern ière fois la m er et les m ontagnes entre 
nous. »

Les lettres qu ’il lu i écrit de Baden s’exaltent. Sa souffrance 
s’exaspère. L’am itié qui le lie à George Sand n ’est que le m asque 
d ’une passion ardente que trahit chacune de ses phrases. George 
Sand s ’en ém eut, Pagello finit par en p ren d re  om brage. « Je  m eurs 
de tous ces orages, écrit-elle, je suis tous les jours p lus "malade, 
plus dégoûtée de la vie, et il faut que nous nous séparions tous 
trois, sans fiel et sans o u trage... Il faut nous quitter, vois-tu, il le 
faut puisque tu aimes à te persuader que tu ne peux guérir de cet 
am our pour moi qui te fait tant de mal et que tu  as pourtant si 
solennellem ent abjuré à Venise avant et m êm e encore après ta 
m aladie. Adieu donc le beau poème de nc tre  am itié sainte et de 
ce lien idéal qui s ’était form é en tre  nous tro is, lorsque tu  lui 
arrachas à Venise l ’aveu de son am our pour moi et qu ’il te ju ra  de 
m e rendre  heureuse. Ah! cette nu it d ’enthousiasm e où, m algré 
nous, tu  joignis nos m ains en nous disant : Vous vous aimez et 
vous m ’aimez pourtant, vous m ’avez sauvé âm e et corps ! »

Enfin, c’est le retour à Paris, la nouvelle illusion de joies fugi
tives, bientôt transform ées en  souffrances plus aiguës. « Hélas! 
écrit-elle, m e voilà lâche et flasque com m e une corde b risée ; me 
voici par terre , m e rou lan t avec m on am our désolé comme avec 
un  cadavre, et je  souffre tant que je  ne peux pas m e relever pour 
l 'en te rre r  ou pour le rappeler à la v ie ... Adieu, adieu, je  ne veux 
pas te quitter, je  ne veux pas te rep rendre , je ne veux rien , rien , 
j ’ai les genoux par terre  et les reins brisés ; q u ’on ne me parle 
de rien . Je veux em brasser la te rre  et p leu rer. Je ne t ’aime plus, 
mais je t’adore toujours. Je ne veux plus de toi, m ais je  ne peux 
pas m ’en passer. Il n ’y aurait q u ’un coup de foudre d ’en haut qui 
pourrait m e guérir en m ’anéantissant. »

Et le douloureux pèlerinage s ’achève par ces vers d ’Alfred de 
Musset, datés du  10 janv ier 1835, qui clôturent le volume :

Porte ta vie ailleurs, ô toi qui fus ma vie,
Verse ailleurs ce trésor que j ’avais pour tout bien,
Va chercher d’autres lieux, toi qui fus ma patrie!
Va fleurir au soleil, ô ma belle chérie !
Laisse mon souvenir te suivre loin de France ;
Qu’il parte sur ton cœur, pauvre bouquet fané.
Lorsque tu l’as cueilli j ’ai connu l’espérance,
Je croyais au bonheur, et toute ma souffrance 
Est de l’avoir perdu sans te l’avoir donné.

0 . M.

Les « Concerts historiques » de Liège.

Poursuivant avec ferveur leur artistique initiative, M. Maurice 
Jaspar et ses collaborateurs du Cercle « Piano et Archets » ont 
passé en revue, au cours de l ’hiver dern ier, en  une très in té res
sante série d ’auditions historiques, la m usique de cham bre et la 
m usique vocale des xvi°, xv n e et xv in 6 siècles. Le choix judicieux
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des œ uvres et l ’excellente in terprétation  de celles-ci ont donné à 
ces concerts, au nom bre d ’une dizaine, un  a ttra it exceptionnel. 
Et le succès a récom pensé les organisateurs, applaudis et rappelés 
par un auditoire fidèle de plus en plus nom breux.

Bach, H ændel, Haydn, Mozart figurèrent, cela va de soi, en  . 
bonne place aux program m es. Les prem ières séances, consacrées 
à l ’Histoire du Concerto, valurent à MM. Jaspar et Zimmer, secon
dés par MM. Schmit (flûte) et Charlier (hautbois), un  accueil cha
leureux que partagèrent aux séances suivantes MM. J. Maris et 
Bauwens (violon), J. Jacobs et J. Thiry (violoncelle), Foidart(alto  
et viole d ’am our). Dans l ’interprétation  des pièces de chant, on 
applaudit successivem ent M. Henrolte, Mlles Vercauteren et Laure 
David, qui in itièren t le public au développem ent successif de l ’air, 
de la chanson et de la cantate italienne aux XVIe et XVIIe siècles. Des 
pages de Caccini, Péri, Carissimi, Monteverdi, Rossi, etc. com plé
tèrent le tableau d ’une époque d 'a rt caractérisée, pour la m usique 
instrum entale, par des sonates de Marcello, d ’Ariosti, de Porpora, 
par une pièce de G.-B. Fonlana, etc. Parm i les com positions du 
XVIIIe siècle ressuscitées en ces pittoresques auditions, signalons 
u n  Quatuor à peu près inconnu de Boccherini pour deux violons, 
alto et deux violoncelles, exécuté pour la prem ière fois en 
Belgique. « Cette œ uvre, a d it un  de nos confrères, a l ’abon
dance, la grâce, l ’am abilité de l ’école ita lienne; elle est simple 
et chantante avant tout, et si elle n ’a pas la force et l’élévation 
auxquelles l’école allem ande nous a accoutum és depuis, elle est 
constam m ent distinguée, jolie déform é, ravissante d ’abandon et de 
n a tu re l... Boccherini a m ontré q u ’au XVIIIe siècle l’Italie pouvait 
aussi b riller dans le style instrum ental et y porter, en les agran
dissant, en les développant, ses m élodies colorées, pleines de 
jeunesse et d ’éclat. »

L’entreprise du Cercle « Pianos e t Archets » a définitivement 
triom phé de l ’indifférence provinciale ; son  rôle éducateur exerce 
désorm ais à Liège la plus heureuse influence.

Concours du Conservatoire (1).

Chant. —  Professeurs : Mmes C o iî n é i . i s -S e u v a i s  et Kip s - W a r -
NOTS.

1er prix avec distinction, Mlles De W in, Janssens et Mendès. 
1er prix, Mlles Poortm an, Cuypers, W alschaert, Brognie, Van den 
Berg et Van T rotsenburg. —  Rappel du 1er p rix , M110 Caën; 
2e prix  avec distinction, Mlles Van Craenenbroeck e t  Maes; 2e prix, 
Mlles Lem m ens, Duchêne, Gilliaux, Artot, Van den Berg et Van 
Ringh.

Prix  de la Reine : Mlles W alschaert et Mendès.
M im ique et Déclamation. —  Professeurs : MM. Ch ô m é  et V e r

m a n d e l e . —  1er prix , MM. Boine, Van Hanswyck, élèves de 
M. Chômé; et M. Huberfy, élève de M. V ermandele. —  2e prix, 
M. Charlier.

Professeur : Mlle T o u d e u s . —  1er prix, Mlles Tordeus, Bovy 
et Das ; 2° prix, Mlle Van Hasselt.

Tragédie. —  1er prix, MM. Huberty et Van H answ yck; 2e prix, 
Mlle Van Hasselt.

Comédie. —  1er prix, M. Boine, Mlle Bovy, D um ortier, Das. 
2° prix , M. Charlier.

Chronique judiciaire des Arts.

P h o n o g ra p h es.
Le tribunal civil de la Seine a, l ’année dern ière, statué sur la 

question de savoir si l ’exécution d ’œ uvres musicales par des 
phonographes est soum ise aux droits d ’auteur.

Le m andoliniste-com positeur Alfiéri avait joué devant des pho
nographes de l 'A nglo  I talain Company des airs de m andoline; 
la Société du Gramoplione avait imité les cylindres enregistreurs 
de ces m orceaux et mis dans le commerce des phonographes 
qui, lo rsq u ’on faisait m archer l’appareil, reproduisaient les airs 
émis par les phonographes de l 'A nglo-Italian Company.

Sur la dem ande en dom m ages-intérêts introduite par cette d e r
n ière, le tribunal décida, d ’une part, qu ’Alfiéri ne pouvait pas être 
considéré comme ayant acquis, par le sim ple fait de l ’exécution 
des m orceaux, un  droit de propriété su r les œ uvres exécutées, et, 
d ’au tre  part, que l'im itation des cylindres enregistreurs et la 
vente par la Société du Gramoplione des phonographes m unis de 
ces cylindres ne constituait pas le fait de contrefaçon musicale 
prévu par la loi du 19 ju illet 1793.

Un procès analogue vient d ’être plaidé à Bruxelles. Cette fois, 
c’étaient MM. Massenet et Puccini qui réclam aient des dommages- 
in té rêts à deux sociétés parisiennes : la Compagnie générale des 
Phonographes-Cinématographes et appareils de précision et la 
Société C. et S . Ulman, pour avoir, sans autorisation, reproduit 
sur des disques et sur des cylindres introduits en Belgique des 
m orceaux em pruntés à leurs œ uvres, notam m ent du Cid, de G r i
sélidis, du R oi de Lahore, de W erther, de Thaïs et de la Vie 
de Bohème. Le tribunal a décidé q u ’aux termes de la loi belge 
le com positeur est fondé à in terdire non seulem ent l ’exécu
tion publique de ses œ uvres, mais aussi leur reproduction sur 
des disques ou cylindres phonographiques en vue d ’exécutions 
u ltérieures.

Mais il a adm is que la Convention de Berne a pu restreindre 
sur certains points la loi belge et que la vente des instrum ents de 
m usique m écaniques ne constitue pas une contrefaçon.

Cette disposition doit être appliquée et in terprétée restrictive
m en t; elle ne peut s ’appliquer qu ’aux seules boites à m usique et 
autres instrum ents analogues, et non à des organes in terchan
geables, inconnus d ’ailleurs en 1886, qui constituent de véritables 
éditions : tels les cartons perforés, les cylindres et disques ayant 
une existence propre, et susceptibles d ’être appliqués à divers 
instrum ents.

Le tribunal a déclaré illicite la vente de ces disques et cylindres 
et alloué à chacun des deux dem andeurs une somme de 600 francs 
à titre de dom m ages-intérêts.

L’affaire, dont l ’im portance est considérable au point de vue des 
principes qu ’elle consacre, sera déférée à la Cour de cassation.

ACCUSÉS D E  R ÉC E P TIO N

P o é s i e . — L a  Roule enchantée, par A d o l p h e  H a r d y . Préface 
de G. B a r r a l .  Collection des Poètes français à l'É tranger. Paris, 
Fischbacher.

R o m a n . —  L ’A rche de M . Cheunus, par E u g è n e  D e m o l d e r . 
Paris, M ercure de France,

Cr i t i q u e . —  Charles Van Lerberghe, par A l b e r t  M o c k e l  (avec 
un  portrait). Paris, M ercure de France. —  W illy , par H e n r y  
A l b e r t . Collection des « Célébrités d ’au jourd’hui ». Paris, Biblio
thèque internationale d ’édition. —  L 'A llem a gne littéraire contem
poraine, par P a u l  W i e g l e r . Paris, Bibliothèque in ternationale 
d’édition. —  Une crise littéraire : Symbole et Symbolistes, par 
A r t h u r  D a x h e l e t . Ed. de la Revue de Belgique. Bruxelles, 
P. W eissenbruch. —  Traité de l’Occident, par A d r ie n  M i t h o u a r d . 
P aris, Librairie académ ique P errin  & Ce.

T h é â t r e . —  L es D eux Impératrices, dram e en cinq actes et six 
tableaux, d ’après une nouvelle d ’Emile Souvestre, par E m il e  V a u 
t h i e r -C o r b i è r e . Bruxelles, O. Lam berty.

D i v e r s . —  A nnua ire des Cent Bibliophiles. Paris, im p. Ph. Re
nouard. —  S u r  deux Tombes, discours prononcés par M. C é l e s 
TIN DEMBLON.

(1) Suite et fin. Voir nos quatre derniers numéros.
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P E T IT E  C H R O N IQ U E

Une exposition du Livre Moderne a été inaugurée h ier à Anvers, 
au Musée Plantin-M oretus. Elle sera ouverte au public à partir 
d ’aujourd’hui et ju sq u ’au 15 octobre. E ntrée : 1 franc, gratuite 
les dim anches et jeudis.

A la  suite d ’un  concours ouvert par les anciens élèves de feu 
H enri Beyaert, M. Paul Du Bois a été chargé de l ’exécution d ’un 
bas-relief com m ém oratif destiné à l ’hôtel du m inistère des che
m ins de fer, la dern ière œ uvre de l’architecte défunt. Ce bas- 
relief sera composé de deux figures sym boliques, l ’Architecture 
et la Renaissance flamande, supportant le m édaillon de Beyaert. 
Il sera exécuté en  bronze.

M. Du Bois vient d ’achever l’esquisse du m onum ent Joseph 
Dupont destiné au square de l ’Industrie . Le m onum ent, en tière
m ent en  m arbre , se com posera de trois figures de fem m es sym 
bolisant la m usique dans ses diverses form es, et du m édaillon de 
Joseph Dupont.

Il sera érigé sur un  socle en  granit dessiné par M. Jules Barbier 
et se détachera su r un  fond de verdure. L’ensem ble aura environ 
4 m ètres de hauteur.

Le Musée colonial de Tervueren vient de recevoir un  groupe en 
ivoire de M. Ch. Samuel : Thyl Ulenspiegel et N ele, réduction du 
joli groupe en bronze qui o rne le m onum ent érigé à la m ém oire 
de Charles Decoster.

Une exposition internationale des Arts et Métiers, com prenant 
notam m ent l ’a rt dans l ’habitation et une section d ’a rt religieux, 
aura lieu au Palais du  Cinquantenaire du 1er au  23 octobre.

L’orchestre des Concerts Lam oureux sous la direction de 
M. Camille Chevillard fera au début de la saison prochaine une 
tournée de concerts en  Belgique et en Allem agne. Il se fera en ten 
dre le 2 octobre à Anvers, le 3 à B ruxelles, le 4  à Gand, le 5 à 
Liège.

Un de nos confrères annonce q u ’une société vient de se consti
tuer à Liège en vue de représen ter à l ’Exposition de 1905, dans 
un  cadre im posant et avec une mise en scène extraordinaire, le 
Sanglier des Ardennes, u n  dram e dans lequel M. J. Sauvenière a 
ressuscité le Liège du xve siècle.

L’Espagne sera brillam m ent représentée à l ’Exposition de Liège. 
Des comités de patronage sont constitués ou en form ation dans les 
villes principales du  pays, notam m ent à Madrid, à Santander et 
à Barcelone, et on  attend les m eilleurs résulta ts de leur fonction
nem ent. Des personnalités influentes, m em bres des comités de 
patronage, font des dém arches en  vue d ’obtenir la  participation 
officielle du gouvernem ent.

Il est de nouveau question, à A nvers, du cortège naval proposé 
par M. Baetes pour les fêtes de 1905. Le Roi serait, dit-on, favo
rab le à ce projet, qui ferait défiler su r l ’Escaut des groupes de 
grandes d im ension? rep résen tan t les diverses phases de l’histoire 
de la navigation fluviale. Ces groupes, en  staf doré et colorié, 
seraient éclairés le soir par des projecteurs et m is en  m ouvem ent 
par des rem orqueurs décorés et pavoisés. L ’idée ne m anque certes 
pas d’originalité.

L e M onde artiste, la  grande revue russe des beaux-arts, nous 
apporte les échos de l ’adm irable exposition historique d ’objets 
d ’art ouverte récem m ent à Saint-Pétersbourg. Form ée des collec
tions de la cour im périale, du g rand-duc Nicolas Mikhaïlovitch, de 
la  princesse de Saxe-Altenbourg, du prince Liechtenstein, du duc 
Georges de Leuchtenberg, du duc de Mecklembourg-Strelitz, de 
la princesse Cantacuzène, du comte D. Tolstoy, du prince Bélos- 
selsky-Bélozersky, du baron  d ’Ehrental, du comte A. Chereme- 
tef, etc , cette exposition com prenait un  choix de sculptures, de 
céram iques, de m iniatures, de bijoux, d ’éventails, de dentelles, 
d ’orfèvreries, de verreries, etc. em brassant toutes les époques 
d ’art, depuis les bronzes antiques e t les terres cuites grecques 
ju sq u ’aux élégants bibelots du xvnie siècle, ju sq u ’aux services de

table et de toilette en verm eil et en argent que créèrent à Paris 
et à Vienne les artisans d ’art dans la prem ière m oitié du XIXe.

Une exposition d ’art flam and et français aura lieu à Paris, à la 
fin de l ’année, aux Galeries de la Charité, au bénéfice des œ uvres 
belges de bienfaisance à Paris et du Bazar de la Charité.

Mme la duchesse de Vendôme et le Ministre de Belgique ont p ro 
m is leur haut patronage à l ’exposition, dont le prom oteur est le 
com te A. Bruneel, président du Bazar de la Charité.

Une jolie appréciation du Paon  de M. Francis de Croisset, dont 
le succès à la Comédie française a été très vif. Elle est de M. R o
bert de F iers dans la Liberté :

« Des costum es clairs, des rim es légères, un  bois fraîchem ent 
paré de toutes les grâces du prin tem ps, une petite payse aux ten 
dres yeux, au bonnet léger qui se soulève au vent que font les 
ailes du m oulin ; une coquette qui se venge des propos tendres et 
frivoles, de la parade, du bavardage, de la jactance, de l ’orgueil, 
des g rands seigneurs et des belles dam es ; un  clavecin, une 
rom ance, u n  m enuet, des épées fines comme des fuseaux de den
telles, des m usiques, des sorbets et des baisers. Puis, tout ce 
m onde artificiel, s’évanouissant subitem ent au prem ier rayon d ’une 
tendresse véritable et sincère, le paon dém asquant, derrière  sa 
roue orgueilleuse, l ’am our craintif qui s’y cachait, voilà un  peu de 
tout ce q u ’il y a de jo li, de gracieux et de p im pant d an s la pièce 
de M. Francis de Croisset. L’on ira s’ém ouvoir ou s’esbaudir 
ailleurs. Ici, l ’on sera charm é délicatem ent et com plètem ent. C’est 
ce que l ’au teur a voulu; c’est à quoi il a allègrem ent réussi. »

M. Franz von Vecsev, le  petit violoniste prodige qui vient de se 
faire applaudir à Ostende, a, dit-on, signé avec l ’im presario Froh- 
m ann un  traité de 350,000 francs pour une tournée de cinq mois 
en Amérique, de janvier à mai 1905. C’est, croyons-nous, la plus 
forte somme qui ait jam ais été payée à u n  virtuose. Jan  Kubelik 
a, il est vrai, rapporté  500,000 francs d ’un voyage aux Etats-Unis, 
mais ses concerts ne lui ont rapporté  en m oyenne de 5,000 francs, 
tandis que M. von Vecsey touchera plus de 6,500 francs par séance.

Les débuts de Sadda-Yacco racontés par elle-m êm e. L’anecdote 
est recueillie par M. Ch. Barthez dans son récent volum e : Quel
ques petites âmes d’ici et d’ailleurs :

« Je n ’étais qu ’u n  am ateur... Voilà. J ’étais geisha (danseuse) 
quand, voilà sept ans, Kawakami m ’épousa. Celui-ci était un  
hom m e politique très riche et très respecté qui, à la suite d ’une 
lu tte électorale m alheureuse, se consacra à renouveler l ’art théâ
tral à un  point de vue réaliste. Il avait entendu parler d ’A n to in e ... 
Il voulut faire comme lui II ouvrit une école d ’art dram atique. Il 
p rit alors u n  théâtre et, après une fructueuse saison, il se d it que 
peut-être un  voyage artistique en Amérique serait u tile au prestige 
de l ’art japonais. Et le voilà parti.

A San-Francisco, on dem ande à m on m ari de m onter une pièce 
de son nouveau réperto ire, avec des costum es très som ptueux. Il 
choisit tout de suite la Geisha et le Chevalier. Les répétitions 
com m encent sans retard . Tout le m onde était plein d ’espoir et 
d ’enthousiasm e. Mais voilà que la veille de la prem ière le jeune 
acteur qui rem plissait le rôle de la geisha tom be m alade sérieuse
m ent. Moi qui n ’avais jam ais paru su r une scène autrem ent que 
comme danseuse, je  dem andai à m on m ari de m e perm ettre de 
jouer le rôle. Et comme sa bonté est infinie, il voulut b ien  y 
consentir, m algré les peines que les lois japonaises infligent non 
seulem ent à la femme qui parait sur une scène à côté d ’un  
hom m e, mais aussi à celui qui l ’engage... Quel succès ! les Amé
ricains envahirent les coulisses, après la représen ta tion , et me 
portèren t en  triom phe ju sq u ’à m on hôtel. »

Le B urlington M agazine, la plus luxueuse et la plus artistique 
des grandes revues illustrées, publie, dans son fascicule de ju ille t, 
u ne in téressante étude de M. Ch. Ricketts su r les Velasquez du 
Musée de V ienne; la fin de l ’article de M. Roger E. Fry sur l ’Ex
position des Prim itifs français (treize reproductions d ’après Jean 
Fouquet, le Maitre de Moulins, etc.); des notes sur l ’am eublem ent 
anglais, su r la céram ique galloise, su r la collection Orrock, etc. 
Les planches et le texte sont d ’un  égal intérêt.
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A l’occasion du jubilé de Joachim en Angleterre (1844-1904), 
le Comité de la fête commémorative offerte au célèbre violoniste a 
distribué une brochure composée de l’adresse présentée au jubi
alire, d’un poème composé en son honneur par M. Robert Bridges, 
de la liste des souscripteurs qui lui ont offert son portrait par 
Sargent, enfin de deux portraits en photogravure représentant 
Joachim, l’un en 1844, lors de son premier concert à Londres, 
d’après un croquis de Mme II. Hauptmann, l’autre en 1904. Le 
portrait de 1844 comparé à celui d’aujourd’hui constitue un docu
ment tout à fait intéressant.

L'Europe artiste, après cinquante-deux années d’existence, 
vient de changer de direction et parait aujourd’hui dans un autre 
format. Parmi les collaborateurs, MM. Jean Moréas, Gustave Kahn, 
Gabriel Mourey, Charles Morice, Eugène de Solenière, Jean Dolent, 
Paul Fort, G. Tarde, etc.

Bureaux : Passage Violet, 5, Paris.
Gabriele d’Annunzio a été acclamé à Chieti, où il s’est rendu 

pour assister à la première représentation de sa F iglia  di Jorio. 
Reçu à la gare par les autorités réunies, il a été accompagné par 
une foule enthousiaste jusqu’à l’hôtel de ville, où il a dû paraître 
au balcon. A l’issue de la représentation, il a été appelé sur la 
scène à plus de trente reprises.

On vient d’inaugurer au cimetière Saint-Louis, à Versailles, le 
monument Augusta Holmès, dû au ciseau du sculpteur Auguste 
Maillard.

Ce monument, d ’une grande simplicité, représente la Muse qui,

tant de fois, inspira Augusta Holmès, et qui, maintenant, en deuil, 
vient verser un  pleur sur la tombe de celle qui l ’honora. Sur la 
pierre tombale, un médaillon, fort beau, immortalise les traits de 
la regrettée musicienne.

Du Guide musical :
Félix Mottl racontait récemment l’anecdote suivante : « Vous 

pouvez penser l’impression que nous fit la première audition de 
l’Anneau du Nibelung. Je me souviens qu’un jour, au deuxième 
acte de la W alkyrie, le dialogue entre Siegmund et Brunnhilde 
m ’arracha des larmes. Wagner m ’ayant aperçu, vint à moi 
souriant et me dit : « Que signifie cette sentimentalité? L’émo
tion, nous l’abandonnons à ceux qui sont là-bas (le public); ici, 
nous savons comme cela s’obtient et nous devons porter la tête 
haute ! »

F a b r i q u e  de  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
Ch. XHRO UET

1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s
Cadres de tous styles et d ’après dessin pour tableaux 

aquarelles, pastels, etc.
LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 

P R I X  M O D É R É S

V I E N T  D I E  I P  A .  R A I  T I R E

A l b é r i c  MAGNARD. — Quatuor à cordes, op. 16 (1903).

Partition : 10 francs. —  Parties (autographie) : 20 francs.

(P R O P R IÉ T É  DE L ’A U TEU R )

Vente par correspondance : Boulevard Beauséjour, 55, P A R IS  (X V Ie).
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Malson Félix M O M M EN & C°, Brevetés
FABRIQUE E T  A TELIERS : 37, Rue  d e  l a  C h a r i t é ,  BRUX ELLES 

Téléphone 194Î"Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
Spécialité de tous les art icles concernant  la pein ture,  la sculpture ,  

la g ravure ,  l’architecture et le dessin.
FENTOILAGE, NETTOYAGE ET VERNISSAGE DE TABLEAUX

Premières médailles aux Expositions d’Amsterdam, Paris, Liverpool, Le Havre, Bruxelles, Chicago, etc., etc.

L i m b o s c h  & C"
D D I 1 Y U Î  T T7Q 19 21, rue du Midi
- P l i U y S - L1 L j L -C O  3 1 ? rue des Pierres

B L A 1 \ C  E T  A M E U B L E M E N T
Trousseaux et Layettes, Linge de Table, de Toilette et de Ménage, Couvertures, Couvre-lits et Edredons

R I D E A U X  ET S T OR E S
Tentures et Mobiliers complets pour Jardins d’Hiver, Serres, Villas, etc.Tissus, Nattes et Fantaisies Artistiques

A M E U B L E M E N T S  D ' A R T
ANCIENNE MAISON ADÈLE DESWARTE

A L B E R T  M E N D E L  SuccF
Rue de la Violette, 28, Bruxelles.

Fabrique de couleurs fines. 

M atérie l pour artistes.

Toiles et cotons préparés. 

Panneaux. —  Châssis.

M E N U I S E R I E  A R T I S T I Q U E
B O I T E S , C H E V A L E T S , T A B L E S , É C R A N S , P A R A V E N T S , E T C . 

Devis et croquis sur demande. — P r i x  t r è s  m o d é r é s .

E. DEMAN, Libraire-Éditeur
8 6 , ru e de la  M on tagn e, 8 6 , à  B r u x e lle s .

I

Œ U V R E S  de  MALLARME, MAETERLINCK, VERHAEREN, 
VILLrÈRS d e  l’ISLE ADAM 

C o nstan tin  M EUN IER, F é lic ie n  ROPS, etc.
Bulletins périodiques d’ouvrages rares et précieux en vente aux p rix  marqués.

Catalogue envoyé gratuitement sur demande.
Direction de ventes publiques de livres et estampes. Expertises.

V I T R A U X

R. E V A L D R E
23, Rue des Douze-Apôtres,

B R U X E L L E S
JUGEND

Revue i l lustrée hebdomadai re
F O W D É E  E3ST  1 6 9 5  

É d i t e u r  : D r . G E O R G  H l R T I I ,  M u n i c h .
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L’Encre à écrire indélébile

BLUE-BLACK Van Loey-Noury
SUPÉRIEURE A TOUTES LES AUTRES MARQUES 

Im prim é su r pap ier de la  Maison KEYM, rue de la Buanderie, 12-14.
B r u x e l l e s .  — Im p .  V* M o n n o m , 32, r u e  d e  l ’Iu d u s t r ie .
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L'ART MODERN E
R E V U E  C R I T I Q U E  H E B D O M A D A I R E

BUREAUX : RUE DE L’INDUSTRIE, 32, BRUXELLES 
ABONNEMENT : BELGIQUE, 10 FRANCS L ’A N ; U NION POSTALE, 13 FRANCS. — LE NUMÉRO, 25 CENTIMES

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à  l'e s sa i, p en d a n t un  
m ois, a u x  p erso n n es  q u i n ou s en  fo n t la  d em an d e ou  
q u i n ou s so n t  in d iq u ées  p a r  n os ab o n n és.

L e s  d em a n d es d ’ab o n n em en t e t  de n u m éro s à. l ’e s s a i  
d o iv en t ê tr e  a d r e s sé e s  à, l ’a d m in is tra tio n  g é n éra le , ru e  
de l ’In d u str ie , 3 2 , B ru x e lle s .

On e s t  p r ié  d e  r e n v o y e r  la  r e v u e  à  l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on n e d é s ir e  p a s  s ’y  ab on n er.

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en  v e n te , à, P a r is ,  à  la  l ib r a i
r ie  H . F lo u r y , 1 , b o u le v a r d  d es  C ap u cin es.

SOMMAIRE
L’tEuvre d’Hugues Van der Goes (S a n d e r  P ie r r o n ). — L’A rt 

belge. Constantin M eunier, sculpteur et peintre. Nos P ein tres. L a  
P ein ture belge (O c t a v e  M a u s ). — Retour à  Gluck. — Livres de 
vacances. Les Tendres ménages (O . M .) .  — Poésie balnéaire. — 
Chronique’ judiciaire des A rts. Singulière bévue. — Petite Chro
nique.

L’Œuvre d’Hugues Van der Goes.
Parmi les gothiques du Nord, Hugues Van der Goes 

est le peintre dont les œuvres sont les plus rares. A pro
prement parler, il n’est qu’un seul de ses ouvrages 
dont l’authenticité soit absolue : l'A d o ra tio n  des b er
g ers , qui orne la chapelle Santa Maria Nuova, à Flo
rence. Le maître gantois exécuta, comme on sait, ce 
tableau pour Thomas Portarini, qui représentait alors 
à Bruges la famille des Médicis. Les autres productions 
du moine de Rouge-Cloître n’ont point, comme celle-là,

un état civil indiscutable. Certaines, qui portent cepen
dant son nom, sont d’une authenticité douteuse; à leur 
sujet les critiques ne parviennent pas à se mettre d’ac
cord. Les trois panneaux qui peuvent cependant être 
attribués avec le plus de certitude au célèbre primitif fla
mand sont la V ierge, des Offices, la V ierge et l’en fa n t  
Jésu s  et S a in t Jea n  d a n s le désert, du Musée de 
Munich, celui-ci signé : Hugo V. D. Goes 1472. Long
temps on vit dans le triptyque de l'A d o ra tio n  des b er
g e rs  du Musée de Bruxelles une œuvre capitale de l’heu
reux rival de Thierry Bouts. Dans un coin du volet 
gauche, au centre de deux verrières, ou découvre les 
initiales H. G. P., qu’on peut traduire par « Hugues 
Goes, p in x i t  ». Mais depuis beaucoup d’années, à tort 
ou à raison, le triptyque (n° 105) est catalogué comme 
étant de l’« École flamande ».

La patrie de Van der Goes, sa ville natale comme les 
autres, ne possède donc nulle œuvre certaine du maître. 
Autrefois elles étaient nombreuses, en Flandres et 
dans le Brabant. On en admirait à Bruges dans plu
sieurs églises et même dans des maisons particulières, 
à Gand, à Anvers. Toutes ont disparu sans laisser 
de traces, la plus grande partie dans la tourmente des 
troubles religieux du XVIe siècle les autres sous le gou
vernement autrichien, qui fit vendre à bas prix, en 1785, 
les œuvres d’art appartenant aux maisons religieuses 
supprimées par Joseph II. Hugues Van der Goes peignit 
la majorité dé ses œuvres principales avant d’entrer au 
cloître. Lorsque, à la suite d’une infortune amoureuse 
dont nous ignorons le détail et dont il ne se consola 
jamais puisqu’elle le mena à la démence, le peintre prit
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la robe de moine, il était déjà célèbre. Son compagnon Van Opstal, qui fut novice avec lui à Roode-Clooster, dit 
en effet dans sa chronique latine, consacrée à Van der 
Goes, chronique utilisée avec tant de clairvoyance par 
Alphonse Wouters en 1872 : H ic ta m  fam o su s e ra t  
in  a r te  p ic tu r iœ , u t c itr a  m on tes, s ib i s im ilis , u t 
a ieb a n t, tem p o rib u s il l is  non in v e n ie b a tu r . Pour
tant il est démontré qu’il n’abandonna pas ses pinceaux 
en devenant frère lai. Il travaillait beaucoup, avec une 
ardeur incessante, dans l’espoir essentiel de chasser de 
son esprit tous les douloureux souvenirs cruels qu’en 
quittant le monde il n’avait pu oublier... Non seule
ment il travaillait beaucoup, complétant son œuvre par 
maints morceaux dont nous ignorons la destinée, mais 
il continuait à participer au mouvement général des 
arts. C’est ainsi qu’en 1479-1480 l’Augustin de la forêt 
de Soigne se rendit à Louvain pour y estimer et exper
tiser, à la demande du magistrat communal, des tableaux 
de Thierry Bouts.

Des historiens, et des essayistes ont prononcé le nom 
de Van der Goes à propos du B r e v ia ir e  G rim a n i, 
conservé à la “ Biblioteca Marciana », à Venise. Selon 
eux, et l’ancien archiviste de la ville de Bruxelles est 
parmi ces derniers, quelques-unes des merveilleuses 
miniatures qui constituent ce volume incomparable au
raient été exécutées par le maître gantois. Leurs hypo
thèses très logiques sont basées sur ce fait que non seu
lement les sujets do plusieurs de ces enluminures sont 
ceux qu’affectionnait Van der Goes, mais que l’une d’elles 
porte les initiales de l’artiste : V. G., tracées sur la 
banderole d’une trompette. Deux des plus belles plan
ches du recueil, en grande partie dû, assure-t-on, aux 
pinceaux prestigieux de Memling et de Van der Weyden, 
nous montrent l’A d o ra tio n  des berg ers  et la V ierge  
a vec l'en fan t Jésus. Or, l’unique tableau absolument 
authentique de Van der Goes, celui de la chapelle Sainte- 
Marie-la-Neuve, représente aussi l’Adoration des ber
gers. Et c’est encore l’Adoration des mages qu’inter
prètent les ouvrages attribués au maître conservés à 
Padoue et à Berlin.

Particularité remarquable, la seconde de ces deux 
miniatures rappelle singulièrement le faire de la M a 
done  conservée à Munich sous le nom de Van der Goes. 
Si celui-ci est vraiment l’auteur du tableau de la Pina
cothèque, ce qu’il est judicieusement permis de croire, 
il a également peint les pages du bréviaire Grimani. Les 
deux œuvres sont de la même main; il suffit d’en com
parer les photographies pour en être convaincu. Non 
seulement les draperies sont disposées avec un pitto
resque analogue, non seulement le dessin des mains de 
la Vierge et du corps du divin Enfant possède une netteté 
pareille, mais le visage de la mère du Christ est presque 
identique, bien que différemment posé. Un même mo
dèle, dirait-on, a servi pour les deux figures; elles sont

sœurs, et un identique sentiment de bonheur, une sem
blable paix régnent sur ce grand front un peu penché.

Nous n’en voulons tirer aucune conclusion. Notre 
désir n’est pas de participer à ce débat, mais bien d’en 
ouvrir un autre, bien plus important et moins insoluble, 
car ici nous serons servis par des circonstances pré
cises. Il s’agit aussi de miniatures, ornant non pas un 
volume, mais cinq vastes registres qui passent à juste 
titre pour les manuscrits capitaux du XVe siècle. La plu
part des vieux écrivains ont consacré des notices aux 
travaux de Jean Gillemans, moine de Rouge-Cloître, 
réunis en neuf épais volumes ; cinq de ces volumes cons
tituaient les vies des saints du Brabant, composées et 
écrites de la propre main du savant hagiographe. Ils 
étaient ornés de nombreuses peintures, d’une finesse 
extrême et qui faisaient la surprise et le charme de tous 
ceux qui visitaient le monastère sylvestre fondé par 
Egide Olivier et Guillaume Daneels. Quel était l’auteur 
de toutes ces compositions ravissantes, retrouvées na
guère? Un seul artiste peut les avoir exécutées : Van 
der Goes lui-même.

Nous allons justifier notre opinion par des faits posi
tifs. Hugues entra au couvent en 1476, onze ans après 
avoir été admis à Gand dans la corporation des peintres; 
il y mourut en 1482. Or, Jean Gillemans, qui était à 
cette époque sous-prieur, succomba cinq années après 
l’artiste infortuné. Ces deux grands hommes ont donc 
vécu côte à côte pendant six ans. Ne semble-t-il pas 
certain, voire indiscutable, que le pieux hagiographe 
ait fait appel à la collaboration de son célèbre compa
gnon pour illustrer les livres qu’il venait d’écrire, dont 
la rédaction l’occupait même encore lors de la venue à 
l’abbaye du peintre fuyant le monde?

Cette hypothèse est d’autant plus vraisemblable que 
Van der Goes ôtait le seul peintre contemporain capable 
de commencer et de mener à bonne fin pareille entre
prise. Les frères Van Eyck étaient morts depuis une 
quarantaine d’années; Roger Van der Weyden avait 
succombé en 1462; Hans Memling œuvrait à Bruges 
dans l’ivresse de sa jeune gloire. A Bruxelles, Hugues 
Van der Goes n’avait point de rival, point même de 
disciple. Les sc r ip to r ia  monastiques de la forêt de 
Soigne comptaient, à vrai dire, de son temps des enlu
mineurs ; mais c’étaient plutôt des ornemanistes que des 
compositeurs. Et l’atelier de Rouge-Cloître, moins célè
bre que ceux de Groenendael et de Sept-Pontaines, 
n’avait que des copistes, que des calligraphes. Ayant 
Van der Goes sous la main, — si nous pouvons nous 
exprimer ainsi, — Jean Gillemans se sera bien gardé de 
chercher autre part un enlumineur qui ne l’eût satisfait 
que médiocrement. On pourrait objecter qu’on ignore 
si vraiment Van der Goes a pratiqué la miniature; mais 
tous les peintres gothiques étaient à proprement parler 
des miniaturistes, comme ce fut le cas aussi pour les
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primitifs italiens. Entre les plus fameux, Fra Angelico, 
Cimabue et Giotto ne s’adonnèrent-ils pas également; à 
la peinture sur vélin et à la peinture sur panneau? En 
somme, selon une heureuse expression de Louis Viardot, 
les maîtres primitifs sont des miniaturistes agrandis.

Les volumes de Gillemans n’ont pas été étudiés au 
point de vue esthétique. D’ailleurs, on n ’a retrouvé que 
récemment leurs traces, alors qu’ils étaient considérés 
comme irrémédiablement perdus. Ils disparaissent du 
monastère de Rouge-Cloître dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Les deux derniers auteurs qui en parlent 
sont le baron Jacques Le Roy et Georges Fricx. Le 
premier, dans son Théâtre sacré du Brabant p. 328). 
écrit en 1734 ces lignes à propos du monastère d’Au
derghem : « Jean Gillemans, sous-prieur, s’est distingué 
dans ce couvent; c’était un homme de vie régulière et, 
de grande lecture. Il a fait une collection de la vie des 
saints, écrite de sa propre main, ce qui compose le 
H agiologium  B rabantinorum  ou de Sanctis B ra 
bantiœ, tom. III, Novale Sanctorum, tom. IV, que l ’on 
garde manuscrite dans ce couvent. » Quant à l’auteur de 
la Description de la ville de Bruxelles, parue en 1745, 
il s’exprime de la manière suivante, en parlant de Rouge- 
Cloître : « On y voit une belle et grande bibliothèque, 
remplie de bons livres et de quantités de manuscrits, 
parmi lesquels il y a cinq gros volumes en parchemin, 
écrits de la main du R. P. Jean Gillemans, autrefois 
Supérieur de cette maison. »

A la fin de la domination autrichienne, si néfaste pour 
nos arts, les précieux volumes ont été enlevés. Que 
sont-ils devenus? On ne l’apprendra qu’un siècle après. 
Ils se trouvent aujourd’hui dans la bibliothèque privée 
de l’empereur d’Autriche à Vienne. C’est le " secrétaire 
du cabinet intime de Sa Majesté l’Empereur et Roi " 
qui reçut le 8 août 1803, à Vienne, ces ouvrages précieux 
des mains du chevalier Beydaels de Zittaert, " conseiller 
premier Roi d’armes dit Toison d’o r  ". Le document 
reproduit dans le tome XIV des Analecta Bollan
diana, paru en 1895, tome presque complètement con
sacré à l’étude approfondie du texte de l’œuvre de 
l’écrivain religieux, indique neuf volumes de « Jean 
Giellemans, mort en 1487, dont cinq en grand fol... sur 
vélin avec miniatures, contenant les ouvrages complets 
composés et écrits par le célèbre historiographe ”. Ces 
ouvrages avaient été transportés à Vienne en 1794. 
Longtemps on les avait cru perdus. Le chevalier Bey
daels les avait offerts à son souverain, pour lui « don
ner un hommage de son respectueux et inviolable 
attachement à sa personne sacrée ».

Il serait hautement désirable que ces cinq splendides 
volumes fussent analysés, étudiés, décrits minutieuse
ment. En raison même de l’excessive rareté des œuvres 
de celui qui, selon nous, doit les avoir enrichis de mi
niatures, cet examen esthétique est d’un intérêt capital

pour l’histoire de notre école primitive. S’il est démon
tré que les enluminures qui les enrichissent sont bien de 
la main du moine de Rouge-Cloître, il sera aisé d’établir 
clairement et définitivement les caractères essentiels 
de son art. Ce résultat acquis, il deviendra simple de 
mettre fin à ce jeu d’attributions auquel on se plaît 
concernant Van der Goes. On lui rendrait une bonne 
fois ce qui lui est dû, et il est à présumer qu’il lui 
revient certaines œuvres dans les galeries d’Europe... 
Comme pour le bréviaire Grimani, si fameux et qui, 
sans doute, n ’a pas l’importance des manuscrits du 
sous-prieur Gillemans, il siérait de faire photographier 
les plus belles miniatures des volumes conservés à 
Vienne. Faute des originaux, qui nous ont été enlevés 
autrefois par droit de conquête, nous aurions du moins 
des reproductions fidèles de ces trésors nationaux. 
Pourquoi l’honorable baron van der Bruggen, si atten
tif à tout ce qui concerne notre art patrial dans le passé 
et dans le présent, ne chargerait-il pas un de nos cri
tiques avisés d’aller examiner en Autriche les cinq pré
cieux in-folio et d’en faire une description détaillée? 
Cela coûterait quelques centaines de francs. Le monde 
intellectuel ne manquerait pas d’approuver l’heureuse 
détermination du ministre des Beaux-Arts avec une 
unanimité enthousiaste.

S a n d e r  P ie r r o n

L ’A R T  B E L G E

C o n stan tin  M eu n ier , s c u lp teu r  e t  p e in tre , par C a m i l l e  
L e m o n n ie r .  Soixante-douze illustrations dans le texte; trente-deux 
eaux-fortes, héliotypies et héliogravures hors texte. Paris, H . FIoury. 
— N o s  P e in tr e s  (première et deuxième séries), par G u s t a v e  
V a n  Z y p e .  Seize phototypies. Bruxelles, P. Lacomblez. — L a  
P e in tu re  b e lg e , par R i c h a r d  M u t h e r .  Traduit de l’allemand 
par J e a n  D e  M o t .  Trente-deux planches hors texte Bruxelles, 
Misch et Thron.
Il appartenait à Camille Lem onnier, qui fut l ’ami de Meunier 

aux jou rs som bres comme à l ’heure du triom phe, de résum er, en 
un m onum ent définitif, la Vie et l ’OEuvre de celui dont l ’a rt 
enferm e une si haute leçon d ’hum anité. Et nul m ieux que l’écri
vain qui signa vingt volumes de pitié et de fraternel am our n ’était 
qualifié pour parler du statuaire dont les rythm es plastiques ont 
magnifié le douloureux labeur des hum bles.

Son livre est adm irable. Dans les form es créées par Meunier, 
Camille Lem onnier discerne avec clairvoyance les activités im m ua
bles de la vie. Il précise leur signification foncière. Il exalte la 
beauté synthétique de cet a rt vraim ent classique, qui célèbre en 
un  m iraculeux poème de m arb re et d e  bronze la lu tte de l ’homme 
contre les forces éternelles de la nature. « Chez Constantin Meu
nier, dit-il, l ’habituel personnage s ’amplifie d ’un sens univer
sel, im pliquant les lointaines résistances aux forces, aux m étéores, 
aux m ornes et passives lois de la prédestination. Même à l’état de 
suspens, dans le rythm e détendu des torses, la lutte est l’âme et 
le souffle vivant de son œ uvre. Ces m odernes cyclopes figurent
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une sorte de mythe cosmique notifiant l’antagonisme des élém ents 
et de la puissance humaine. Une force concentrée et tranquille 
leur prête le caractère hiératique d’une race vouée aux travaux 
surnaturels. C’est qu’ici, comme chez tous les maîtres créateurs, 
une transfiguration volontaire, en reculant les limites du réel, en 
spiritualisant au profit d ’une beauté plus haute les aspects sensi
bles, instaure un mode héroïque et idéal. Ne sommes-nous pas 
d'ailleurs devant des héros? L’héroïsme actuel, circonscrit au rêve 
hardi des penseurs et au résigné et permanent sacrifice du paria 
social, élit en eux un commun symbole pour exalter l'effort céré
bral aussi bien que l’effort physique. »

La vie probe de Meunier, son acharné labeur, ses efforts per
sévérants, jadis si mal accueillis, sont décrits avec émotion dans 
la première partie du diptyque consacré à glorifier l’artiste e t son 
œuvre. Et plus de cent reproductions de statues, de tableaux, de 
pastels, de dessins, complètent par des suites de tirages variés 
l'édifice d’admiration et d’affection érigé par le rom ancier à son 
frère spirituel.

***
L’art belge est d’ailleurs, de toutes parts, l’objet de travaux 

attentifs. Naguère ignorés à l’étranger et méconnus chez eux, nos 
peintres, nos sculpteurs ont désormais « une bonne presse ». On 
leur consacre, outre d’importants articles dans les magazines illus
trés, des volumes spéciaux dont plusieurs ne m anquent pas d ’in 
térêt. Parmi ceux-ci, signalons les deux séries d ’études par les
quelles M Gustave Van Zype caractérise et analyse quelques-uns 
des peintres belges récemment parvenus à la notoriété.

La première em brasse l’œuvre de MM. A. Baertsoen, F. Cour
tens, E. Laermans, A. Levêque, Am. Lynen, Mlle A. Ronner, 
MM. J. Stobbaerts et G. Vanaise; la seconde celui de MM. G. Ber
nier, E. Fabry, L. Frédéric, V. Gilsoul, J. Gouweloos, R. Jans
sens, P. Mathieu et J. Smits.

Dans cet ouvrage, M. Van Zype se pose en historiographe plutôt 
qu’en critique. « Le critique d’art est, dit-il avec modestie, un  
spectateur sans plus de droits que les autres ; son rôle ne diffère 
du leur qu’en ceci : il doit formuler ses im pressions, il doit les 
décomposer et tenter de les justifier, de les expliquer, de les 
comparer, et de tirer de leur comparaison quelque lumière, 
ce qu’il peut faire plus aisément que d’autres parce qu’il 
assiste à toutes les manifestations d’art. S’il est sensible et 
sincère, il peut ainsi avoir le bonheur — et c’est sa seule 
utilité — de montrer aux artistes non point ce qu’ils doivent 
accomplir, non point comment il faut peindre, mais dans quelle 
voie ils atteignent le mieux l’émotion qui est leur but. Cer
tains peintres de chez nous m’ont fourni l’occasion, quelquefois, 
de tenter d’apporter une contribution à cette mission de la criti
que. Et c’est de ces peintres-là que je parle en ces volumes, sans 
la m oindre pensée de sélection ou de classification. En regardant 
leurs œuvres, en les aimant ou en aimant certains de leurs 
aspects, j ’ai voulu savoir pourquoi je les aimais ou pourquoi telles 
de leurs expressions, parfois, trouvaient ma sensibilité rétive. 
J ’estime que le rôle et le droit du critique ne vont pas au delà de 
cette investigation et de l’exposé loyal de ses résultats, sans autre 
préoccupation que celle de donner une impression personnelle.»

C’est à quoi s’efforce M. Van Zype, dont les courtes études bio
graphiques, exactement documentées, écrites avec sincérité et 
bienveillance, sont suivies chacune d’une nomenclature des œ u 
vres principales de l ’artiste et illustrées d’excellentes phototypies.

Le traité par lequel M. Richard Mullier résume à grands traits 
l ’histoire de la Peinture belge au XIXe siècle et dont M. Jean De 
Mot vient de publier la traduction française a, en revanche, des 
visées critiques. L’auteur, que maints travaux ont fait connaître 
comme un des écrivains d ’art les mieux renseignés de la jeune 
Allemagne (1), a de la verve et de l’hum our. Epris d’idées 
m odernes, hostile aux conventions, il attaque avec impétuosité les 
monstres académiques, même ceux que, depuis longtemps, la Bel
gique s’est accoutumée à regarder de l’œil indulgent avec lequel 
elle considère, par exemple, le Doudou de Mons, parce qu’elle 
sait que les monstres en carton ne font de mal à personne...

Parlant des portraits du roi et de la reine par Gallait (qu’il 
appelle « un radoteur sentimental et larm oyant »), M. Muther dit 
entre autres : « Quelle fanfaronnade ! Quelle vulgarité ! L’or de ces 
tapis et de ces trônes est d’une brutalité barbare, le rouge des p o r
tières est venimeux, le manteau royal est d’un bleu glacial... 
Rigaud peignait, Gallait fabrique des chromos. » —  Le tableau L es  
Belges illustres de De Caisne « ne s’élève pas au-dessus de l’im a
gerie scolaire » , —  L’Épisode de la Révolution, de W appers, 
« évoque toute une époque de sentimentalisme m enteur et antiar
tistique ». —  Slingeneyer, de Keyser, De Biefve ne sont pas moins 
secoués. « On regrette les murailles qui sont dérobées à la vue 
par ces fastidieuses machines, » conclut l ’auteur.

C’est presque exclusivement le Musée de peinture moderne qui 
a servi de source à l’étude de M. Muther. On conçoit que celle-ci 
offre, dès lors, des lacunes. Elle n ’en trace pas moins un aperçu 
assez exact du développement de notre École et renferme sur les 
artistes d’aujourd’hui quelques observations judicieuses. Il est 
dans tous les cas intéressant de savoir ce que pense du Musée de 
Bruxelles un  critique étranger qui, de bonne foi, publie les 
impressions, bonnes ou mauvaises, qu’il lu i a suggérées. A cet 
égard la traduction de M. De Mot n ’était pas inopportune. Et en 
attendant qu’on se décide à publier un  catalogue du Musée 
m oderne, la Peinture belge pourra presque en tenir lieu......

L’ouvrage nous vaut, tout au moins, ce parallèle imprévu, qui 
lui sert de conclusion : « Meunier et Khnopff, — dans ces deux 
noms sont enfermés deux mondes, les deux accords fondamentaux 
de notre temps. Là l ’enfant de ses œuvres, le rude fils d ’un 
siècle plébéien, qui crée un  style nouveau pour des choses nou
velles. Ici l ’esthète, le rejeton, au sang bleu, de l’antique civilisa
tion belge, qui ne tire pas de la vie, mais de l’art des anciens le 
parfum m orbide et fané de ses œuvres. »

Octave Maus

R E T O U R  A  G L U C K
Les observations que nous avons présentées sur l ’éclatant suc

cès des œuvres de Gluck (2) sont confirmées par un  intéressant 
article de M. H. Im bert dans le Guide musical. Parlant en parti
culier d’Alceste, l’auteur des Profils de musiciens dit avec 
raison :

« Quels sont les motifs pour lesquels ce drame nous émeut si
(1) En particulier ses études sur Lucas Cranach, su r la Renaissance 

de l’Antiquité et sur Léonard de Vinci, parues dans la  collection illus
trée Die Kunst qu’il a fondée. J . Bard, Berlin, (1). 57.

(2) Voir notre numéro du 3 juillet dernier.
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profondément? C’est d’abord qu ’il est essentiellement hum ain et 
vivant ; c’est ensuite que le musicien de génie qui l’écrivit eut en 
vue de « fortifier la poésie par une expression nouvelle, de rendre 
« plus saisissantes les situations de la fable sans interrom pre l’ac

tion, sans la refroidir par des ornem ents inutiles ». Gluck, 
non content de chercher à supprim er dans son art tous les abus 
contre lesquels protestent le bon sens et la raison, voulut que « la 
« musique fût au poème ce que sont à un dessin correct et bien 
« agencé la vivacité des couleurs et le contraste' bien ménagé des 
« lumières et des om bres, qui servent à animer les figures sans 
« en altérer les contours ». Tous ses efforts ont tendu à une noble 
simplicité. Il fut loin d’être l ’ennemi de certaines nouveautés, de 
certaines audaces, mais à la condition qu’elles fussent d ’accord 
avec la situation du drame. Par un accord intelligent de la musi
que avec le sujet, il a su peindre vigoureusement les passions 
humaines. Ce fut un dramaturge admirable, qui posséda le senti
m ent juste des proportions, la puissance et l’exactitude de l ’ex
pression.

« Relisez la belle préface d 'Alceste et celle non moins probante 
de P â r is ;  elles sont, à elles seules, de superbes et lumineux 
traités de musique dramatique. Gluck fut un réformateur, qui 
remonta aux sources les plus hautes, à la grandeur de la tragédie 
antique pour la faire revivre dans ses propres œuvres. C’est à son 
école que les générations nouvelles devront toujours s’instruire 
si elles veulent retrouver en m usique le sentier de la Vérité et de 
la Beauté. »

L I V R E S  D E  V A C A N C E S

L es  T en d res  M én a g es , p a r  P.-J. T o u i . e t .
Paris, Mercure de France.

En dix petits chapitres ironiques, pétris de malice et de fan
taisie, M. Toulet décrit un ménage d’aujourd’hui, depuis le m a
riage en province jusqu’au retour au bercail d’un mari trop 
prom pt à s’enflammer au contact des charmes exotiques. De la 
frivolité même des personnages, de l ’oisiveté de leurs pensées, 
du vide de leur cœ ur résulte, par contraste, une sorte d’intention 
moraliste, de philosophie que l ’esprit paradoxal de l’auteur, s’il 
la laisse soupçonner, se garde bien d’exprim er. Son titre seul, 
Les  « Tendres » Ménages, suffit, par le démenti que lui inflige le 
roman, à ne point nous leurrer sur les desseins de l’écrivain.

Et ceci caractérise en outre l ’art tout en nuances, en sous-enten- 
dus, en réticences, de M. Toulet. Sa phrase a la pudeur de n ’être 
jamais banale, et s’il cherche avant tout, en bon romancier gau
lois, à distraire le lecteur et à le divertir, il n ’en laisse pas moins 
transparaître, à tous les carrefours de sa pensée, la sensibilité 
d ’une âme réceptive.

Les Tendres Ménages n ’ont point de grandes prétentions. Ils ne 
proclament point de révolution littéraire et n ’entament en rien la 
question sociale. C’est, tout uniment l’œuvre d’un homme 
d ’esprit et d’un artiste, — œuvre légère et joyeuse, avec, au fond, 
un  peu d ’amertume.

O. M.

PO É SIE B A L N É A I R E

Le « poète » dont nous avons cité dernièrem ent une pièce de 
vers vraiment roulante sur les attractions de Namur a envoyé un 
droit de réponse au P e tit  B leu , qui avait, de même que le 
Samedi, reproduit notre article (1). Ne privons pas nos lecteurs de 
l ’occasion de rire un brin. Voici le morceau, sans commentaires :

(1) Voir notre numéro du 10 juillet dernier.

« Mo n sieu r le R é d a c teu r,
« J ’ai relu non sans plaisir dans votre numéro d ’hier un extrait 

de la première édition de mes Nationales, recueil de vers publié 
en 1878.

« A part « vertige » pour « vertigo » la reproduction est exacte. 
Aussi n’est-ce pas pour rectifier que je crois devoir user de mon 
droit de réponse, mais simplement pour fournir au bon jeune 
homme qui vous a communiqué ma piécette Nam ur-B ains, — 
quelque vers libriste sans doute, — une nouvelle occasion de s’es
baudir... Soyez donc assez aimable pour lui apprendre que j ’ai 
récidivé depuis sa naissance en pas mal de volumes, et que j ’ai 
déjà répondu à ses innocentes plaisanteries, dès 1893, dans la 
deuxième édition de mes P etits  Couteaux. A preuve la Leçon 
de rimes ci-dessous, qui ne manquera pas, j ’espère, de lui donner 
encore un  peu de joie :

LEÇON DE RIMES
Pour ceux qui tiennent leur canne à l’envers.

Ceci ne nous vient pas de France;
Allez-y donc, juges roublards,Conspuez ma crasse ignorance ;E t piquez mes vers chevillards!
Petits Couteaux n’est pas ù lire ;C’est inepte. C'est entendu,E t c’est par pitié que ma " lyre "Vous en torche un compte rendu :
Allez-y! traitez-moi de bûche,
De ganache, de ramolli!A chaque rime je trébuche :
Je suis d'un gâtisme accompli !
Tombez-moi dessus ! L’art moderne,Évidemment, m’est étranger;Je suis une vieille baderne;Poète, moi : pas de danger!...
Loqueteuse et bègue, la rime Mendie au boulevard Anspach ;Fini, le vers qui ne s'exprime Par à-coups, retour d’Echternach...
A la bonne heure les névroses Qui divaguent si gentiment,
Nos jeunes snobs, pondeurs de « proses »,Et les prix du gouvernement !
Mais fi de vers pour imbéciles N’aimant rien tant que la clarté !F i de vers si peu difficiles Que Coppée en est dégoté :
Allez-y donc !... et n’ayez cure D’être indiscrets en ce régal :J ’ai trente ans de littérature...
Je m’en... pardon : ça m’est égal !... 1895.

« Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en chef, mes civilités 
bien distinguées.

•« L e Préfet de l'athénée royal d’Ixelles, 
« Docteur Ém ile Va len tin

Chronique judiciaire des Arts.

S in g u lière  b év u e .
Les agences qui poursuivent le recouvrement des droits d’au

teur commettent parfois des bévues singulières. C’est ainsi que 
l’une d ’elles a, tout récemment, réclamé au nom de P uccini des 
dommages-intérêts pour une édition contrefaite de ... Cavalleria 
rusticana ! Le plus étonnant, c ’est qu’elle les a obtenus. Ni le juge
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de paix à qui l'affaire fut déférée, ni les avocats des parties ne 
s’avisèrent de ce que l'auteur de la Vie de bohème était complète
m ent étranger à la composition de Cavalleria ! Il fallut que le tri
bunal de première instance, siégeant en degré d’appel, déclarât 
d'office que seul Mascagni eut été en droit de se plaindre, s ’il y 
avait contrefaçon...

La décision est trop originale pour que nous résistions au plai
s ir d’en citer les principaux « attendus » :

Au fond :
Attendu que le jugem ent a quo a condamné les appelants soli

dairem ent à payer à l ’intimé, pour les causes visées en la citation, 
la somme de 250 francs;

Attendu que dans ce t exploit, i l  était énoncé que le  dem andeur (Puc
cini) est l'auteur de l ’opéra « Cavalleria rusticana », que le défendeur 
Belot a exposé en vente divers rouleaux ou cylindres enregistrés, 
introduits en Belgique par la Compagnie défenderesse, et consti
tuant une édition illicite de fragments de la dite œuvre et notam
ment, sous le n° 625 de son catalogue, de la romance du ténor;

Mais attendu que Puccini n'est nullement l'auteur de l'œuvre 
dont s’agit ; que cet opéra, très connu et fréquemment représenté 
en Belgique dans la version française de Paul Millier, est du com
positeur Mascagni, pour la musique, et de MM. Targioni-Toretti et 
Menasico pour les paroles;

Attendu que c’est là un fait patent, public, et qu’il ne peut dé
pendre des parties de le méconnaître, soit par ignorance, soit par 
intérêt;

Attendu que c’est d ’ailleurs au nom  de Mascagni que le morceau 
susvisé était catalogué;

Attendu, toutefois, qu’il ne s ’agit pas d ’une simple erreur de 
plume qui puisse être rectifiée en tout étal de cause ; qu ’en dehors 
du titre de Cavalleria rusticana qui se trouve dans la citation, le 
seul fait de contrefaçon qui y soit précisé vise expressém ent un 
morceau de cet opéra, et que l ’on rappelle même le nom de 
l ’artiste, M. Gautier, qui l’avait chanté devant l’appareil ;

Attendu qu’il est donc certain que l’intimé était non recevable 
à se plaindre des seuls faits dommageables dont le juge ait été 
saisi et sur lesquels il ait statué, et que le tribunal ne peut, dès 
lors, sanctionner une décision qui repose sur une erreur mani
feste et aurait, en outre, pour effet de consacrer, au détriment d ’un 
tiers, une véritable spoliation ;

Attendu que, d’autre part, ce serait transform er complètement 
l ’action que de substituer arbitrairem ent, en degré d’appel, aux faits 
de contrefaçon soumis au prem ier juge par la citation, d ’autres 
faits qu’aucune des parties n ’a indiqués et que le tribunal serait 
impuissant à spécifier;

Attendu que la présente action étant fondée sur un délit, il ap
partient au tribunal de vérifier, même d’office, si elle a une base 
légale ;

Attendu que si l'intim é doit succomber dans sa demande, on 
ne peut dire cependant que, dans son chef, celle-ci soit téméraire 
et vexatoire ; qu’il est, en effet, la prem ière victime de l ’erreur qui 
a été commise.

En conséquence, le tribunal déboute l ’intimé Puccini de son 
action, m et à néant le jugement dont appel et condamne Puccini 
aux frais des deux instances. (Bruxelles, deuxième chambre, 
22 ju in  1904, présidence de M. Regnard, vice-président.)

C’est Puccini qui a dû être surpris de' cette condam nation!...

P E T I T E  C H R O N IQ U E

Le Salon triennal des Beaux-Arts a été inauguré hier à Amer.: 
dans les salles de l ’ancien Musée.

Le duc d’Arenberg a fait don au Musée des Beaux-Arts de Gand 
du moulage d’un buste en m arbre de Voltaire, exécuté en -1760, 
à Ferney, par un sculpteur gantois, Pierre Verschaffelt ( 1710-1793). 

Célèbre à  l ’étranger sous le nom de Pietro Flamengo, Ver-

schaffelt est à peu près inconnu en- Belgique, où il n ’a d ’ailleurs 
rien produit. Aussi est-il intéressant de signaler l’entrée de ce 
buste au Musée de sa ville natale.

La ville d ’Anvers se propose, d ’accord avec le gouvernement, 
d’ouvrir en 1905, à l’occasion du soixante-quinzième anniversaire 
de l’indépendance de la Belgique, une exposition des œuvres de 
Jordaens au Musée des Beaux-Arts. Cette exposition sera orga
nisée sur le même plan que l ’exposition Van Dyck, qui a si bril
lamment réussi. Elle sera ouverte pendant les mois de juillet, 
d ’août et de septembre.

Pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de sa fondation, 
le Cercle scientifique et littéraire de Molenbeek-Saint-Jean ouvrira 
aujourd’hui dans le préau de l’école n° 7, rue de Ribeaucourt 21, 
une exposition d ’art et d ’art appliqué qui restera ouverte ju squ’au 
5 septem bre. Parmi les exposants figurent MM. G. Charlier, G. 
Devreese, P. Du Bois, H. Meunier, Oleffe, Demol, Halkett, DeBeul, 
Hérin, Ecrevisse, Smits, Sneyers, Thomas, Thielens, Mlles Gérard, 
Muller, etc. Des conférences et des auditions musicales seront 
données au profit de diverses œuvres de bienfaisance. Parmi les 
conférenciers, citons MM. J. Dumont (L'Evolution des arts), Sander 
Pierron (N os Artistes), etc.

La vingtième exposition des beaux-arts et d ’a rt appliqué orga
nisée par le Cercle artistique de Tournai s’ouvrira le 11 septem
bre prochain. Clôture des inscriptions, le 15 août. Envoi des œu
vres avant le 31 août. S 'adresser pour tous renseignements au 
secrétariat, 10, rue des Cordiers, à Tournai.

On nous écrit, de Coq-sur-Mer que le Salonnet des Aquarellistes 
organisé par M. Henry Janlet au Grand Hôtel rem porte un  double 
succès : succès d’artistes et succès d ’am ateurs. L 'Intérieur à 
Knocke, d e  Stacquet, le P ont d’Os tende, de P. Hermanus, le Vil
lage d ’Overschie, d ’H. Janlet, et les Moutons, d ’Hagemans, ont 
dès les premiers jours trouvé acquéreurs.

Demain lundi, à 3 h. -1/2, une audition musicale et littéraire 
aura lieu au Salon, au profit de l ’OEuvre du Grand Air pour les 
petits, avec le concours de Mlles M. Rambly, de l ’Opéra français de 
la Nouvelle-Orlêans, G. Bernard, Deane Delcorte, de MM. L. 
Swolfs, de l’Opéra lyrique d ’Anvers, H. Janlet, G. Surlemont, 
Maurice Chômé, Matty, A. Seure, F. Dralants, de l ’orchestre du 
Grand Hôtel, et des sonneurs de cor de chasse de l ’Escadron 
Marie-Henriette.

M. H. Janlet a offert une de ses œuvres pour la tombola qui sera 
tirée au profit de l’OEuvre.

Nous avons signalé le succès que nos écrivains obtenaient 
depuis peu en Allemagne, où ils jouent de plus en plus le rôle 
d’intermédiaires entre la pensée française et la pensée germa
nique, rôle historique de la civilisation belge. Un des meilleurs 
artisans de l’expansion de notre littérature en Allemagne est 
M. Alfred Ruhem ann. Il a traduit la plupart des œuvres rem ar
quables qui ont paru chez nous ces derniers temps. Signalons 
notamment Comme va le ruisseau, Un M âle, le P etit Homme de 
Dieu , le M o rt , de Camille Lemonnier ; la Révélation, de Gustave 
Van Zype; Mihien d’Avène, de Maurice des Ombiaux; l 'Epopée 
flamande, d’Eugène Baie; Histoire de l’Homme qui berçait son 
enfant, de Louis Dumont-Wilden ; les Charneux, de George Gar
n ir ; le P ain  noir, d ’Hubert Krains.

Toutes ces traductions, déjà publiées ou encore sous presse, 
attestent l ’étonnante activité d e  M. Ruhemann et le zèle qu’il met 
à répandre nos écrivains dans son pays.

On nous écrit que Mme Kleeberg-Samuel vient de rem porter aux 
concerts classiques du Casino de Spa, dirigés par M. F. Rasse, un 
très grand succès en interprétant, le 29 juillet, le deuxième Con
certo de Saint-Saëns et divers soli.

L’Association de la presse belge convie la Belgique à s’associer, 
par une souscription publique, à l ’érection d’un monument 
commémoratif du soixante-quinzième anniversaire de l’Indépen
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dance nationale. Un comité vient d’être constitué dans ce but sous 
la, présidence de M. De Mot, bourgmestre de Bruxelles, et la p ré
sidence d’honneur de MM. le comte de Merode, Schollaert et de 
Smet de Naever.

Le monument sera érigé à Bruxelles.
L’Université de Strasbourg met au concours un  prix de

3,000 francs pour chacun des deux travaux suivants : a) Les Termes 
professionnels dans l'architecture grecque; b) L e Procédé drama
tique chez Sophocle et Euripide. Le concours est international. 
Les travaux devront être livrés avant le 1er décembre 4906. Les 
Tangues allemande, française et latine sont admises. M le docteur 
Hausmann, secrétaire de l’Université, fournira des détails complé
m entaires aux concurrents.

On annonce, pour les deux premiers concerts populaires de 
la saison prochaine, les engagements suivants : concert des 12- 
13 novembre, Mme Ottilie Metzger-Froitzheim, cantatrice des théâ
tres de Bavreuth et de Hambourg; concert des 10-I l  décembre, 
M. Pablo Casais, violoncelliste.

A la Monnaie, les spectacles d ’ouverture sont réglés comme 
suit : 5 septembre, les M aîtres chanteurs de Nuremberg (débuts 
de M. Laffitte); 6, P aillasse, de M. Leoncavallo (débuts de 
M. Salignac); 7, W erther (débuts de Mlle Cécile Thévenet et de 
M. Muratore).

V I L L É G I A T U R E  incomparablement recommandable 
dans le coin le p lus jo li , le plus sain, le plus p ictura l de Belgique :

H O U F F A L IZ E , H ô te l d es P o s te s  e t  d u  L u x em b o u rg .
Installation pittoresque et confortable, joli jardin, lawn-ténnis, 

grandes salles de réunion, cuisine des plus soignées.
Houffalize peut répondre aux exigences artistiques et mondaines. 

Le printemps et l’automne y réunissent des peintres de talent attirés 
par le charme des mystérieuses vallées, émus par la majesté des 
grands horizons aux belles teintes sévères

A l'époque des vacances on y rencontre une société choisie qui con
tribue à rendre agréable la vie à la campagne.

Pension pour séjour de p lus de huit jo u rs depuis 0 f  runes et fr . 6-50 p a r  jo u r .
Arrangem ents mensuels en dehors de la saison.

l'Eventail, qui nous apporte ces informations, annonce que 
les décors du Vaisseau fantôme et du Jongleur de Notre-Dame, 
exécutés par M. Dubosq, vont être montés en scène. Les répétitions 
de ces ouvrages commenceront incessamment.

Le théûtre du Parc ouvrira sa saison le 22 septembre par une 
série de neuf représentations que donnera Mme Réjane dans ses 
principaux rôles.

F a b r i q u e  de  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
Ch. XH RO UET

1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d ’après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
P R I X  M O D É R É S

V ÆMEUBLE/nEflT5 DM T M0DERÏÏE
G.SLRRURItR

L1LGE.-4I Rue HEmicouRT 
BRUXEILES -  2  B o u ld d u  Rege^Ti 
PÆRIS -  54 Rue de Tocqueviue
LA H /m  — 39 P/mKSTRÆÆT

' M O B I L I E R S  
SPECIAUX POUR. LA 

Ctf/MPÆG/NE 
æ r T i s T i q ü e s  p r æ T i q ü e s

S O U D E S  e.t P E U  C O a f E G X

P L A G E  D E  W E S T E N D E
dans les superbes dunes du littoral ouest de la Belgique.

Terrains avantageux. — Villas et cottages charmants.
Jeux de tennis, jeux de golf. — Festivités locales. — Fêtes enfantines.

Communications faciles. — Excursions agréables. 
Tramway électrique Ostende-Middelkerke-Westende.Trajet en une demi-heure. — Service de dix en dix minutes.



Maison Félix M O M M E N  & C°, Brevetés
FABRIQUE ET ATELIERS : 37, R u e  d e  l a  C h a r i t é ,  BRUXELLES 

T é l é p h o n e  1 9 4 7Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
Spécialité de tous les articles concernant la peinture, la sculpture, 

la gravure, l’architecture et le dessin.
R E N T O I L A G E ,  N E T T O Y A G E  E T  V E R N I S S A G E  D E  T A B L E A U X

Premières médailles aux Expositions d’Amsterdam, Paris, Liverpool, Le Havre, Bruxelles, Chicago, etc., etc.

L i m b o s c h  & C"
Ü D I T Y U T  T 17Q rue Midi-DllU YY JliLLljO 31 , rue des Pierres

I*  I .  A  \  C  E T  A M E U B L E M E N T
Trousseaux et Layettes, Linge de Table, de Toilette et de Ménage, 

Couvertures, Couvre-lits et Edredons
R I D E A U X  ET S TOR ES

Tentures et M obiliers complets pour Jardins d’H iver, Serres, Villas, etc.
Tissus, N attes et Fantaisies Artistiques

A M E U B L E M E N T S  D ' A R T
ANCIENNE MAISON ADELE DESWARTE

A L B E R T  M E N D E L  S u c c f
Rue de la Violette, 28, Bruxelles.

Fabrique de couleurs fines. 

M atérie l pour artistes.

Toiles et cotons préparés. 

Panneaux. —  Châssis.

M E N U I S E R I E  A R T I S T I Q U E
B O I T E S ,  C H E V A L E T S ,  T A B L E S ,  É C R A N S ,  P A R A V E N T S ,  E T C .  

Devis et croquis su r  demande. — P r i x  t r è s  m o d é r é s .

E. DEMAN, Libraire-Éditeur
8 6 , ru e  de la  M o n ta gn e , 8 6 , à  B r u x e lle s .

Œ U V R E S  de M A L L A R M É , M A E T E R L IN C K , V E R H A E R E N , 
V IL L IE R S  de l ’ IS L E  A D A M  

Constantin M E U N IE R , F é licien  R O P S , etc.

Bulletins périodiques d’ouvrages rares et précieux en vente aux p rix  marqués.

Catalogue envoyé gratuitement sur demande.
Direction de ventes publiques de livres et estampes. Expertises.

V I T R A U X

R. E V A L D R E
20 , R u e  des D o u z e -A p ô tre s,

B R U X E L L E S
JUGEND

Revue i l lustrée heb domadai re
F O N D É E  E3ST 1 8 0 5  

É d ite u r  : D r . GEORG H lR T H , M u n ic h .

DEMANDEZ CHEZ TOUS LES PAPETIERS 
L’Encre à écrire indélébile

BLUE-BLACK Van Loey-Noury
SUPÉRIEURE A TOUTES LES AUTRES MARQUES 

Im p rim é su r pap ier de la Maison KEYM, rue de la Buanderie, 12 -14 .

B r u x e l l e s .  —  I m p .  V* M o n n o m ,  3 2 , r u e  d e  l ’I n d u s t r i e .
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BUREAUX : RUE DE L’INDUSTRIE. 32, BRUXELLES 
ABONNEMENT : BELGIQUE, 10 FRANCS L 'A N ; UNION POSTALE, 13 FRANCS. — LE NUMÉRO, 25 CENTIMES

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à  l'e ssa i, p en d an t un  
m ois, a u x  p erso n n es q u i n ou s en  fon t la  dem an d e ou  
q u i n ou s so n t in d iq u ées  p a r  n os ab on n és.

L es  d em an d es d’ab on n em en t e t  de n u m éros à  l ’e s s a i  
d o iv en t ê tr e  a d r e s sé e s  à  l ’a d m in is tra tio n  g é n éra le , ru e  
de l ’In d u str ie , 3 2 , B ru x e lle s .

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à. l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on n e d é s ir e  p a s  s ’y  abonner.

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v e n te , à  P a r is ,  à  la  l ib r a i
r ie  H . F lo u ry , 1 , b o u le v a r d  d es  C ap u cin es.

S O M M A I R E
Léon Bloy (G e o r g e s  R e n c y ) . — The Peacock room (O. M.). — 

Les Œ uvres de Hugues Van der Goes (P. B u s c h m a n n  J r ;  S a n d e r  
P ie r r o n ) . — Le Monument de l’Union postale à B erne.— Les Opéras 
de Smetana. — Memento des Expositions. — Petite Chronique.

LÉON B L O Y

Quoi qu’on dise ou qu’on écrive de Léon Bloy, on 
est à peu près certain d’avance de s’attirer ses insultes. 
En sa qualité de " mendiant ingrat ", il répand géné
reusement l’ironie et la méchanceté aussi bien sur ses 
bienfaiteurs que sur ses ennemis. Cela n’a, d’ailleurs, 
aucune espèce d’importance et, quand on a affaire à un 
écrivain de cette sorte, il faut oublier sa personnalité 
antipathique pour ne considérer que ses beaux livres.

Je viens de lire son J o u rn a l (1), puis sa F em m e  
p a u v r e  (2). Ce roman, à son propre avis, est son livre

(1-2) Paris, M ercure de France.

capital. D’autre part, son Jo u rn a l le montre lui-même, 
avec ses petitesses et ses grandeurs, dans la vérité de 
sa double nature, à la fois mesquine et ardente. Nous 
pouvons donc admettre que Léon Bloy est tout entier 
dans ces deux livres. Il m’a paru intéressant d’essayer, 
après leur lecture attentive et réfléchie, de définir cet 
homme étrange et cet étrange talent.

Léon Bloy, c’est essentiellement « celui qui est venu 
trop tard dans un monde trop m od ern e  ”. C’est celui 
qui, énergiquement, refuse de s’incliner devant le fait 
accompli. C’est l’homme du moyen-âge égaré parmi 
nous et qui ne comprend rien, absolument rien au 
mouvement de nos idées et à l’état de nos mœurs.

Il est chrétien, et plus encore catholique, ultramon
tain, fanatique. Il accepte à la lettre, non pas seulement 
la doctrine de Jésus, mais encore l’enseignement de 
l’Église. Il professe qu’une seule chose, ici-bas, mérite 
qu’on s’en occupe : le salut de son âme. Tout doit être 
subordonné à cette grande tâche. La société et les gou
vernements ont pour devoir impérieux de contraindre 
les hommes à vivre selon les principes de l’Église catho
lique et romaine, en dehors de laquelle il n’est point de 
salut.

En conséquence, il approuve l’inquisition, il souhaite 
son rétablissement, il est prêt à acclamer toute dicta
ture qui prêterait son appui à la justice ecclésiastique. 
Il a lui-même une âme d’inquisiteur et, s’il en avait le 
pouvoir, il enverrait au bûcher, sans un scrupule, les 
trois quarts de l’humanité.

N’allez pas lui parler de république. Cette notion ne 
pénètre pas son entendement. La royauté de droit divin
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seule peut gouverner les peuples. Ainsi s’explique son 
attachement à la dynastie des Bourbons. Ainsi s’expli
que l’intérêt qu’il attache à la légende de Louis XVII. 
Une nation n’a aucunement le droit de se gouverner 
elle-même. Les élections législatives doivent l’épou
vanter comme un blasphème. Les hommes, à son sens, 
n ’ont qu’une chose à faire : se soumettre au Pape et au 
Roy. Et comme, aujourd’hui, le Pape n’a plus d’auto
rité, tandis que le Roy est en exil, les vrais chrétiens 
se replient sur eux-mêmes et détournent les yeux avec 
horreur d’un monde retourné au paganisme et à la bar
barie.

Logique avec ses idées, partant de cet article primor
dial de son credo : que rien n’est utile sur la terre, si 
ce n’est le salut éternel, il se rit de notre civilisation, 
de nos découvertes, de tout ce qui fait notre légitime 
orgueil. La science, à ses yeux, n’est qu’une illusion 
infernale. Tous les progrès humains sont des séductions 
diaboliques destinées à nous détourner de notre véri
table but. Son absolutisme, à cet égard, ne comporte 
aucune concession. Sa foi est celle du charbonnier. Il 
ne discute rien, il admet tout, même l’absurde. Il croit 
aux revenants. Profondément et volontairement ignorant 
de la physiologie humaine, il ne sait pas que l’obscur 
travail de nos nerfs explique les hallucinations et les 
miracles. Il est superstitieux comme une femme. Il 
croit à la mission providentielle de certains êtres, à des 
correspondances mystérieuses entre les âmes. Il est 
pareil aux moines mystiques du moyen-âge qui, péné
trés, incendiés d’amour pour Dieu et son Église, impo
saient la vérité au monde par le fer et par le feu.

Être cet homme, l’être depuis la jeunesse jusqu’au 
seuil de la vieillesse, à travers mille chagrins, des 
misères de toutes sortes, à travers l’ironie stupide des 
petits journaux, malgré l’attrait sans cesse renouvelé 
d’une apostasie fructueuse, malgré tant d’amis qui 
auraient voulu le pousser dans une voie plus facile, 
plus immédiatement lucrative et glorieuse; être et 
demeurer, au milieu de notre monde moderne, essen
tiellement égoïste, utilitaire et intéressé, un chrétien, 
un catholique du temps passé, une sorte de reproche 
vivant, grossier, mal embouché, ne connaissant ni amis 
ni ennemis, ne voyant que Jésus venant dans les nuées 
pour juger le genre humain ; être cela, rester cela, 
sans défaillance, sans regret, d’un bloc, eh bien! il faut 
l’avouer, c’est crâne, c’est grand : et c’est la grandeur 
de Léon Bloy.

Mais cette grande âme est une grande âme mesquine. 
L’orgueil l’aveugle et la perd. Ainsi, au moyen-âge, des 
moines se crurent inspirés par Dieu et s'écartèrent des 
humbles chemins de Jésus. Léon Bloy oublie que sa reli
gion lui commande la modestie, la douceur, l’évangé
lique bonté. Il oublie que seul le salut de son âme doit 
préoccuper un chrétien et, pour soi-même, il souhaite

la gloire humaine, le succès, la fortune. Il oublie que le 
commandement dit : « Tu gagneras ton pain à la sueur 
de ton front », et il voudrait qu’on le nourrît, lui et sa 
famille, pour le prix de quelques volumes dont la société 
n’a que faire et qui n ’intéressent que quelques artistes. 
Il se croit le plus grand écrivain du siècle, et il oublie 
qu’une telle présomption est un péché autant qu’une 
bêtise. Jésus lui dit : « Aimez-vous les uns les autres », 
et il fait profession de haïr toute l’humanité. Jésus lui 
dit encore : « Ne jugez pas, si vous ne voulez pas être 
jugés », et il ne cesse pas d’injurier ceux qui lui firent 
du bien, comme ceux qui lui firent du mal. Ce chrétien, 
en apparence uniquement tourné vers le ciel, attache 
une bien grande importance aux misères de ce monde. 
Dans la Femme pauvre, sorte d’autobiographie, nous 
le voyons gloser à l’éperdu sur la mauvaise odeur d’un 
logis, sur les potins d’une mégère du quartier. Au fond, 
il voudrait être riche, monter en voiture, dîner au 
restaurant, inviter du monde chez soi, éblouir, faire 
envie.

Il rêve une gloire à la Victor Hugo,'des rentes magni
fiques, les décorations, les honneurs. Et l’on se demande 
avec inquiétude si quelques millions ne l’auraient pas 
réconcilié avec la société moderne et si cette haine 
farouche n’est pas celle du mendiant qu’on a flanqué à 
la porte! Son attitude justifie de pareils soupçons : il 
mendie sans cesse, le moindre de ses billets est un appel 
non déguisé à la charité. Il convient lui-même que son 
labeur littéraire ne peut plaire à personne et il exige que 
nous le payions pour un travail dont nous ne tirons ni 
plaisir ni profit ! Ces contradictions seraient inexplica
bles sans certaines indiscrétions que l’on relève dans le 
Journal. Léon Bloy est un névropathe, atteint de la 
manie de la persécution. Son grand ami fut Henry De 
Groux, et c’est tout dire. Ils se brouillèrent à l’occasion 
de l'affaire Dreyfus.

De Groux était devenu un admirateur de Zola, que 
Léon Bloy ne peut pas voir en peinture. Pour lui, Zola, 
c’est le type du crétin qui a réussi. Et cela se comprend : 
l’art de Zola est aux antipodes de celui de Bloy. Entre la 
Faute de l’abbé Mouret et la Femme pauvre  il y a 
mille abîmes. L’histoire de Serge et d’Albine est d’ins
piration profondément humaine; la femme pauvre, au 
contraire, est en dehors et au-dessus du monde, en 
dehors et au-dessus de la vérité humaine et de l’ob
servation, sortie tout entière de l’imagination morbide 
d’un artiste en exil chez des gens qu’il ne comprend 
pas.

Mais la langue de Léon Bloy est une merveille. Per
sonne ne connaît, comme lui, le secret de ces phrases 
nerveuses, ardentes, tumultueuses, roulant confusé
ment de l’or et de la boue, des épithètes de soleil et de 
sang. C’est par là qu’il échappe au ridicule et qu’il se 
place à cent coudées au-dessus des fabricants d'apologé
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tique et de romans moraux. Il n’est pas toujours de 
bonne compagnie, mais son style superbe magnifie 
l’injure. C’est un grossier personnage, mais un grand 
écrivain.

Ge o r g e s  R en cy

T H E  PEACOCK ROOM

La célèbre décoration de la Chambre du paon, exécutée par 
W histler pour M. F.-R. Leyland, a été récemment enlevée de 
l’hôtel de Prince’s Gâte et exposée dans son ensemble à la galerie 
Obach, New Bond Street, -168.

Le point de départ de cette curiosité artistique parait avoir été 
l’acquisition par M. Leyland d’une composition de Whistler inti
tulée : L a  Princesse du pays de la porcelaine, que le collection
neur installa sur la cheminée de sa salle à manger. Celle-ci, 
construite par l’architecte Jeckyll, qui l’avait ornée d’un plafond 
en bois très compliqué, était entourée d ’étagères destinées à 
recevoir les collections céramiques du propriétaire et tapissée de 
cuir de Cordoue qui, à lui seul, avait coûté 25,000 francs. Soit 
que le ton sombre du cuir ne lui semblât pas s’harmoniser avec 
son tableau, soit que les fleurs rouges qui l’enluminaient lui 
parussent d’un éclat trop sonore, Whistler demanda et obtint 
l ’autorisation d’éclaircir, par quelques touches de cadmium, le 
décor de l’architecte. La besogne l’amusa et, en l’absence de 
M. Leyland, il continua à harmoniser avec sa toile le revêtement 
de cuir, les étagères, puis le plafond, la cheminée, les meubles, au 
point de transformer la pièce de fond en comble. Nous avons 
décrit jadis cette merveille de goût et d’harmonie : « Qu’on ima
gine une grande salle rectangulaire à laquelle deux portes don
nent accès et qui reçoit la lumière, dans la journée, par trois 
grandes fenêtres ouvertes sur les jardins d ’Ennismore, près Hyde- 
Park, et qu’éclairent le soir huit sun-burners dissimulés dans des 
globes de verre dépoli. La décoration ne se compose que de deux 
tons, le bleu et l’or : mais le bleu est d’une nuance si délicate 
qu’on ne saurait dire, à première vue, si c’est de bleu ou de vert 
qu’il s’agit, et l’or s’éteint dans des dégradations de tons pâles 
d ’une douceur infinie. Autour du chambranle des portes, des 
guéridons superposés, bizarrement accouplés, form ent un réseau 
de légères baguettes d ’or vierge dans les entrelacs duquel sont 
posées des potiches en porcelaine du Japon d’un bleu mourant. 
Sur les panneaux, sur les lam bris, dans les caissons du plafond 
où se marient le cadmium clair et le bleu d’outrem er, il n ’y 
a qu’un ornem ent, répété sans cesse mais si ingénieusement dis
posé que, loin de fatiguer par sa persistance, il donne à l'ensem 
ble un attrait singulier et maintient l’unité de la composition : 
c’est l’oeil qui s’épanouit dans le plumage de l’oiseau de Junon, 
la plume de paon qui, depuis lors, a fait fureur en Angleterre. Sur 
les vantaux des fenêtres, ces plumes ruissellent en cascades d ’or 
neuf, se détachant sur des fonds d’un bleu profond comme la 
voûte du ciel, et, dans le grand panneau du fond, faisant face à 
la cheminée décorée du portrait d ’une jeune femme en robe japo
naise, deux paons, orgueilleusement campés sur leurs ergots, 
crête au vent, la queue déployée en éventail immense, se défient 
du regard, prêts à s’élancer l’un sur l ’autre. Des amis malicieux 
de l’artiste ont vu une allégorie dans ce tableau, qui com

plète l ’étrange et charmante décoration, et prétendent même 
reconnaître sous la forme bouffie, comique de prétention vani
teuse, d’un des combattants, le propriétaire de l ’hôtel, que des 
questions d’intérêt ont brouillé avec l’artiste avant l’achèvement de 
son œuvre. Ils affirment que le paon fluet, coquet, dégagé, qui 
examine son adversaire la tête renversée d’un air moqueur, prêt 
à le larder de coups de bec, n ’est autre que Whistler lui-même, 
que ce trait a vengé des tracasseries du philistin million
naire (1)... »

Tout Londres vient de défiler devant cette œuvre unique, 
exquise et singulière, que la mort récente de W histler investit 
d 'une émotion spéciale. La décoration est entièrem ent de sa main : 
tout au plus a-t-il eu recours à un assistant pour la dorure des 
fonds et le laquage des guéridons. C’est avec une sorte de fièvre 
que W histler travaillait, tantôt juché sur un échafaudage, tantôt, 
pour peindre le plafond, couché dans un hamac, tantôt armé 
d’une brosse fixée à l’extrémité d’une canne à pêche. Si bien 
que cette lâche considérable fut achevée en moins de six mois, 
au cours des années 1876 et 1877.

A la mort de M. Leyland, la Princesse du pays de la porcelaine 
fut vendue 10,500 francs et remplacée sur la cheminée par une 
glace. Ainsi disparut, par une ironie du sort, la cause première, 
le prétexte, la raison d’être de tout ce long et patient travail. La 
Chambre du paon elle-même, vers quelles destinées s’est-elle 
embarquée? En quel hôtel bourgeois va-t-elle s’am arrer? Quelles 
mutilations va-t-elle subir? A moins que le Musée Victoria et Albert 
lui offre un  port hospitalier...

0. M.

Les Œuvres de Hugues Van der Goes.

Nous avons reçu la lettre suivante :
Anvers, le 8 août 1904.

Monsieur le directeur de l 'A r t Moderne, Bruxelles.
Monsieur,

Je pense qu’il est dans l’intérêt de vos lecteurs de relever 
quelques « erreurs et omissions » commises par M. Sander Pier- 
ron dans son article sur Van der Goes (2), notamment dans la 
nomenclature des œuvres « qui peuvent être attribuées avec le 
plus de certitude au célèbre primitif flamand ».

Sont citées comme telles :
1° La Vierge des Offices, qui ne peut être que le n° 689, 

attribué en effet à Van der Goes dans les anciens catalogues ; en 
réalité il s’agit d’une œuvre de jeunesse de Henri Bles,qui n'offre 
aucune analogie avec le style de Van der Goes.

2° L a  Vierge et l'Enfant Jésus du Musée de Munich. J ’ignore 
de quelle œuvre il s’agit; aucune de celles représentant ce sujet 
et appartenant à la Pinacothèque ne fait songer à Van der Goes. 
Son nom ne figure qu’une fois au catalogue, sous le n° 114, qui 
représente l ’Annonciation. Or, cette attribution n ’est plus main
tenue aujourd’hui; l ’œuvre est donnée au M aître de l’Assomp
tion de la Vierge, dont M. G. Hulin a proposé l ’identification 
avec Albert Bouts, le fils de Thierry.

3° Saint Jean dans le désert, également à Munich, « signé 
Hugo V. D. Goes 1472». Cette signature est fausse et constitue

(1) V. l'Art moderne, 1885, p. 294.(2) L’Art Moderne, n° 32.
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une ajoute grossière et maladroite. Le véritable auteur de cette 
œuvre, d ’ailleurs fort belle, n ’est autre que Memlinc.

L’A d orat ion des Bergers du Musée de Bruxelles (cat. Fétis, 
n° 105), que M. Sander Pierron ajoute à sa liste, tout en étant 
un tableau intéressant, ne présente aucun caractère qui permet 
de l’attribuer à Van der Goes.

Ajoutons maintenant qu'il existe au moins six œuvres, à un ou 
plusieurs panneaux, comprenant en tout treize peintures, que les 
plus éminents critiques modernes s’accordent à attribuer à Van 
der Goes.

Aucune de ces œuvres n ’est mentionnée dans l ’article en ques
tion ; aucune de celles y mentionnées n ’est authentique. J’espère 
donc. Monsieur le Directeur, que vous le jugerez à propos d ’in
sérer ces observations, d ns l ’intérêt de la vérité historique.

Veuillez agréer, je vous prie, l’expression de mes sentiments 
les plus distingués.

P . Buschmann Jr .

Nous avons communiqué cette lettre à M. Sander Pierron, qui 
nous a répondu :

Bruxelles, 10 août 1904.
Mon Cher Dir e c t e u r ,

J’ai pris connaissance de la lettre que M. P. Buschmann junior, 
d ’Anvers, vous adresse au sujet de mon article sur lingues Van 
der Goes. Mon unique intention, en publiant cet article, était 
d ’appeler l’attention sur les miniatures illustrant les cinq manus
crits de l’Augustin Gillemans conservés à Vienne. Votre corres
pondant néglige cette question importante pour vous signaler 
exclusivement des « erreurs et omissions » qui seraient con
tenues dans ma courte étude. Je ne songeais nullement, en 
m’occupant des \olum es du sous-prieur de Rouge-Cloître, à 
analyser l’œuvre entier du peintre gantois. Il m ’eût fallu pour 
cela disposer d’un espace plus large que celui dont l'A r t moderne 
daignait m’offrir l'hospitalité. Mais il me semblait utile de faire 
précéder le développement de l’objet exposé à vos lecteurs de 
quelques considérations générales sur l’art d ’Hugues Van der 
Goes. Les « omissions » dont parle M. P. Buschmann sont donc 
volontaires ; quant aux « erreurs », il m ’est agréable de les 
examiner avec mon aimable contradicteur. Toutefois, avant 
d ’aborder cet examen, je tiens à avouer que rien ne m ’amuse 
plus que les attributions auxquelles se livrent, se sont livrés de 
tous temps critiques et historiens. Combien de fois n ’a - t-o n  pas 
modifié dans l es catalogues des musées le nom des auteurs 
de nombreuses toiles? Chaque savant a son petit système de 
comparaisons; il identifie, les ouvrages selon son point de vue 
personnel, qui lui semble toujours le meilleur. Pour moi, un tra
vail d’art est pareil à un individu : il ne possède de personnalité 
que s’il est muni de papiers en règle, s’il a un état civil légal. 
A la rigueur, j ’admettrais l'attribution positive d ’un ouvrage grâce 
à son analogie évidente de dessin, de facture, de coloris, de 
caractère d’ensemble avec une œuvre indiscutablement authen
tique. Il n’est qu'une seule œuvre de Van der Goes qui puisse 
servir l’esthéticien dans cette étude comparative : L ’Adoration 
des bergers, autrefois à l’hôpital Santa-Maria-Nuova, à Florence, 
depuis peu transportée au Musée des Offices.

SI. P. Buschmann déclare, à la fin de sa lettre, qu’« aucune 
des œuvres de Van der Goes mentionnée dans mon article n ’est 
authentique ». Comment a-t-il lu ma prose? C’est précisément 
par quelques lignes consacrées à ce triptyque que commence 
mon article. Mon contradicteur contesterait-il que ce tableau soit 
dû au pinceau du célèbre primitif? C’est cependant l’unique mor
ceau qui ait, lui, un clair acte de naissance. L’accord, là-dessus, est 
parfait. « La seule de ses œuvres dont l'authenticité soit établie 
est un retable d’autel exécuté pour Thomas Portinari, l’agent des 
Médicis. à Bruges, et qui fut donné par lui à l ’hôpital Sainte- 
Marie-Nouvelle. à Florence », dit (1). H. J ames Wea le (L ’A r t  
dans les Pays-Bas, préface au Catalogue de l ’Exposition des Pri
mitifs flamands et d ’art ancien, à Bruges, en 1902, p. xx).

Trente ans avant, Alph o n se W a u ter s avait été aussi affirmatif 
(Hugues Van der Goes, sa vie et ses œuvres, Bruxelles. F. Hayez, 
septembre 1872). Enfin, pour ne pas recourir à d ’autres références 
non moins catégoriques, A.-J. W au ter s écrivait en 1883 : « La 
seule œuvre qui soit authentiquement connue, grâce à l'historien 
florentin Vasari, est le célèbre triptyque de l’Adoration des 
bergers, commande à son auteur par Thomas Portinari » (Echo 
du Parlement, n°du 15 novembre).

Après avoir démontré à M. P.- Buschmann son erreur, —  pour 
ne pas imiter son exemple nous nous abstiendrons de mettre ce 
dernier mot entre guillemets, — prenons point par point les 
observations formulées dans sa missive. Parlons tout d’abord de 
la Vierge des Offices. « La galerie dite des Offize, de Florence.» écrit 
Alpho nse W au ter s (ouvrage cité, p. 33), « possède une Vierge de 
Van der Goes... » Le regre té archiviste en chef de la ville de 
Bruxelles décrit ensuite ce tableau en utilisant l’appréciation de 
Cr o w e et Cavalca ssell e Geo rges La fen est r e et E. R ic h t e n 
b e r g e r , dans leur livre L a Peinture en Europe : Florence, 
maint iennent cette attribution au n° 698 de leur catalogue. Ils 
reproduisent également ces lignes de Cr o w e et Ca va lcasselle : 
« Quoique un peu dur dans ses contours, ce tableau présente 
dans certaines parties les meilleures qualités de Van der Goes » 
Néanmoins, les critiques français font une réserve : « Malgré cette 
autorité, l ’attribution nous semble douteuse. » M. P. Buschmann 
possède-t-il un document original, un texte d’archive quelconque 
qui lui permette d’affirmer que « en réalité il s’agit d ’une œuvre 
de jeunesse de Henri B! s, qui n ’offre aucuns analogie avec le 
style de Van der Goes? » En attendant qu’il me les fournisse, je 
continue à partager l’avis des éminents écrivains que je cite, 
bien que personnellement je ne sois nullement convaincu de 
l’authenticité de la Vierge en question, en vertu de la prudente 
et sage incrédulité que je me permets d ’opposer à toute démons
tration non péremptoire

La Vierge et l’enfant Jésus, du Musée de Munich, que 
M P. Buschmann ignore, porte le n° 119 du « Catalogue de 
tableaux de la Pinacothèque royale de Munich », préfacé par 
« Georges de De ll is , directeur en chef des galeries royales » 
(1839, deuxième partie). Il est ainsi décrit : « Sainte Marie tenant 
l’enfant Jésus est assise sous un portique construit de pierres 
percées ». Dans l’édition de 1845 du même catalogue, la men
tion est identique. Vais cet ouvrage disparaît dans la suite, sans 
que cependant j ’y sois pour quelque chose... En effet, l 'Illustrier
ter Katalog der A lten Pinakothek, avec l’introduction du docteur 
von R e b e r , ne signale plus cet ouvrage, tout comme il passe sous 
silence un autre panneau de Van der Goes, catalogué de la façon 
suivante en 1839 et 1845 : « 66 Sainte Marie, pleurant son fils 
chéri, est entourée des trois saintes femmes » J’avoue ma confu
sion. Au lieu de me confier à ma mémoire en écrivant mon article 
j ’eusse dû m ’assurer au préalable de l’exactitude de mes rensei
gnements. Mais qui peut supposer que des tableaux de maîtres 
illustres s’évanouissent aussi aisément?

Les catalogues de 1839 et 1845 (deuxième partie) donnent deux 
autres morceaux de Van der Goes : 43. L'Annonciation de la 
sainte Vierge; 105. Jean dans le désert indigue l’agneau, petite 
figure entière signée Hugo V. D. Goes 1472. » Le docteur von 
R eb er (pp. 23 et 24), garde cette première œuvre : Die Verkun
digung (n° 114) à Van der Goes. Cependant, M . P. Buschm mn 
assure que « cette attribution n ’est plus maintenue aujourd’hui ». 
Que la paternité de ce panneau soit offerte à un autre artiste, je 
n ’y vois pas d ’inconvénient Ceci démontre une fois de plus que la 
manie des attributions continue à sévir. La même mésaventure 
arrive au second de ces deux derniers tableaux de Munich ; ici je 
donne acte à M. P. Buschmann que j ’ai fait erreur, me fiant de 
nouveau à une source ancienne. C’est en 1866 que Ma r g g r a ff, 
dans son catalogue, relire cette œuvre à Van der Goes pour la don
ner à Memlinc. Le docteur von R eber approuve son compatriote en 
1889. Sous le n° 115, il imprime, à propos de Johannes der Täu
fer : « Die Bezeichnung mit goldenen Buchstaben : H . V. D . Goes 
ist eine spätere F alschung. » Mais suffit-il de savoir cette signature 
apocryphe pour donner le tableau à Memlinc? Les morts sont si 
accommodants! Alpho nse W a uters continuait à déclarer cependant 
en 1872 que : « Le Musée de Munich, si riche en reproductions
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des mailres des Pays-Bas, ne possède qu’une œuvre authentique 
de Van der Goes : Saint Jean-Baptiste dans le désert. »

Mais arrivons à l’Adoration des bergers du Musée de Bruxelles. 
Je ne l’ai pas ajoutée à ma liste comme étant un tableau de Van der 
Goes, ainsi qu’essaie de le faire croire M. P. Buschmann « Long
temps, ai-je dit, on vit dans le triptyque une œuvre capitale de 
l’heureux rival de Thierry Bouts. » Quel est cet o n t — Alpho nse 
W a u ter s lui-même, qui s’exprimait ainsi en 1872 : « Le Musée de 
Bruxelles a récemment fait l'acquisition d ’un triptyque qui peut 
être hardim ent attribué à Van der Goes. C’est une Adoration des 
bergers, avec les volets représentant, à l’intérieur, VAnnonciation 
et la Circoncision; à l ’extérieur, sainte Catherine et sainte Barbe 
peintes en grisaille » (p. 27) il. P. Buschmann ne partage pas 
l ’opinion du savant et soucieux auteur de l 'Histoire des environs 
de Bruxelles. Je ne songe pas à lui en faire un grief. Peut-être 
son opinion lui était-elle inconnue. En ce cas je suis enchanté de 
la lui apprendre. Pour m ontrer à mon contradicteur que je ne suis 
pas tout à fait ignorant, je lui dirai que je sais l’existence d’autres 
œuvres attribuées à Hugues Van der Goes. A Florence: Aux Offices, 
n° 749, deux portraits, attribués par certains à Petrus Christus, 
et provenant de l’hôpital Saime-Marie-la-Nouvelle ; au palais Cor
sini, n° 87, la Vierge et l'Enfant Jésus; à Berlin, un vaste trip
tyque, acquis l’an dernier...

Hals cette dissertation est déjà trop longue. Je ne m’y suis pas 
livré « dans l’intérêt de la vérité historique », comme dit avec un 
grand geste M. P Buschmann, mais pour essayer de démontrer 
que le jeu innocent des attributions faciles n ’a jamais eu rien de 
sérieux et n’a jamais produit rien de probant. Non seulement —  et 
j ’abonde dans le sens de mon contradicteur —  aucune des œuvres 
que j ’ai citées, à part le triptyque de Florence, n’est authentique, 
mais encore toutes celles qui, selon M. P. Buschmann, sont vrai
ment de Van der Goes. Les œuvres attribuées sont comme les 
enfants naturels de l’art. Peut les reconnaître celui qui en a le 
désir; peut lui trouver un père celui qui n ’aime pas les êtres 
sans nom ... Selon nous, du moment qu ’une chose est belle, nous 
l ’admirons, sans tenter de vouloir percer une origine trop 
obscure.

Pour finir, je  vais vous conter, si vous m ’y autorisez, mon 
cher directeur, une petite anecdote qui me servira d ’argument. Il 
s ’agit également d’une œuvre du Musée de Bruxelles, cet adm ira
ble portrait de Charles le Téméraire tenant en main une flèche. En 
•1883, A.-J. W a u t e r s, dans l ’article de l'Echo du Parlement 
mentionné plus haut, après des déductions en apparence judi
cieuses et logiques, en arrivait à déclarer formellement que cette 
vivante effigie du duc de Bourgogne ne pouvait avoir été peinte 
que par Hugues Van der Goes. Ce panneau avait été attribué alter
nativement à Roger Van der Weyden, à Thierry Bouts, à Jean van 
der Meire Le distingué auteur de la Peinture flamande aurait-il 
changé d’avis ? Il est permis de le croire. Bien qu’il fasse partie de 
la commission des Musées royaux, le portrait de Charles le Témé
raire a été rendu et reste acquis à Roger de Bruxelles...

Pourtant il est des hommes éminents qui considèrent cette 
attribution elle-même comme erronée. Il y a quelques jours, au 
Musée ancien, Jean de la Hoese et moi nous regardions ce 
tableau, placé à côté d ’un portrait d’homme de Memlinc (nos 294- 
34). Nous avons étudié avec attention la facture, le dessin, le sen
timent, la couleur des deux œuvres. Le brillant portraitiste, qui 
a quelque compétence et qui a beaucoup « travaillé » les anciens, 
m ’assura qu’on pouvait sans crainte intervertir les noms, donner 
à Memlinc le splendide portrait du vaincu de Nancy qu’on croit 
être de Van der Weyden et rendre à celui-ci la froide et sèche 
physionomie voisine. Je rapporte cette opinion parce qu’elle est 
curieuse et qu’elle me donne raison de rester incrédule aux attri
butions qui ne sont point fondées sur des éléments positifs. Cette 
controverse m ’a mené loin des manuscrits du sous-prieur Gille
m ans, la seule chose qui importe en tout ceci. Nous sommes servis 
en l’occurrence par des dates précises et des circonstances qui 
laissent, en somme, peu de place au doute. Dans l’histoire de l’art 
il ne faut jamais accueillir la fantaisie.

Mais, comme le dit si élégamment M. P. Buschmann, « il est 
dans l ’intérêt de nos lecteurs » de clore cette trop longue corres
pondance. Je vous serais reconnaissant, mon cher directeur, de

vouloir publier cette lettre en réponse à celle de M. P. Buschmann.
Croyez, je vous prie, aux sentiments bien confraternels de votre 

dévoué,
Sander P ierron

Le Monument de l’Union postale 
à Berne.

Le jury du monument de l’Union postale a adopté, le 8 août 
courant, le projet présenté par M. René de Saint-Marceaux.

La maquette représente une sphère roulant dans un nuage. Au
tour d ’elle évoluent cinq femmes qui symbolisent les cinq par
ties du monde échangeant des correspondances dans une ronde 
aérienne. Le nuage s’appuye sur un rocher évasé par le bas et 
dans lequel est assise une statue représentant la ville de Berne. 
Un ruisseau jaillissant du rocher formera un petit lac autour du 
monument.

Le projet a beaucoup d’originalité et de caractère. Il promet à 
la ville de Berne un monument remarquable.

Comme on le sait, le jury était international. La Belgique y était 
représentée par le comte J. de Lalaing.

LES OPÉRAS D E  S M E T A N A

Le théâtre National de Prague vient de célébrer la mémoire de 
Smetana par la représentation du cycle complet de ses œuvres. 
Le correspondant du Bulletin de l 'A r t ancien et moderne donne 
sur les huit opéras qui composent ce cycle les détails suivants :

« Les Brandebourgeois en Bohême, œuvre de début, d ’une 
intrigue enchevêtrée, contiennent néanmoins de belles pages et 
les danses annoncent le vrai Smetana.

L a Fiancée vendue est la pièce nationale et populaire par 
excellence; on n ’imagine pas plus d ’entrain et de verve; c’est la 
seule fois que Smetana s ’est permis d’employer le comique à 
proprement parler musical : un motif de bègue d’un effet irrésis
tible. Et le livret est une trouvaille.

Dalibor incarne toute la tragique poésie des temps d ’oppres
sion ; Smetana y a trouvé des accents, des harmonies d’une émo
tion indicible.

Libuse a été écrite pour l’inauguration du théâtre National, 
en 1881, et c’est ce qu’on appelait en langage wagnérien un 
Bühnenweihfestspiel ; elle demeure réservée, selon la volonté 
du maître, aux grandes fêtes et aux solennités nationales. On l’a 
rejouée, à peine le cycle achevé, à l’occasion de la translation des 
cendres du poète Kollar de Vienne-à Prague. C’est un spectacle 
d’une belle grandeur décorative, quoique le librettiste ait trouvé 
moyen de donner toute l’importance à une querelle d ’amoureux, 
de manière à rendre épisodique Libuse elle-même et Premysl, les 
héros véritables du drame. La partition est la plus poussée et la 
plus wagnérienne de Smetana.

Dans Les Deux Veuves il s’agissait de donner un opéra comique 
léger, badin ; le musicien y a déployé une vivacité de dialogue, 
une gaîté, une distinction alerte de l’orchestre qui en font un 
heureux pendant aux meilleures pièces françaises du genre.

L e  Baiser revient aux paysanneries, et si le second acte a des 
longueurs de texte, le prem ier, tout entier sur des rythmes de 
polka, la danse nationale tchèque, peut compter parmi les pro
ductions les plus riches et les plus senties de l’auteur.

L e Secret, plein de chansons et de chœurs d’une inspiration 
absolument populaire, est plus savant, très travaillé et en garde 
quelque sécheresse.

Enfin, L e M ur du diable (Certova Sténa) devait, dans l’idée 
de Smetana, donner le spectacle d ’une joyeuse féerie, où la fée 
est remplacée par un diable malicieux sans méchanceté.

Toutes ces pièces, avec un choix d ’autres de Dvorak; Fibich, 
Kovarovic, seront reprises en cycle au mois d ’août. »
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Memento des Expositions.

Bayonne-Bia r r it z . —  Deuxième exposition de la Société des 
A m is des A r ts .  (Réservée aux membres de la Société et à leurs 
invités.) 25 août-25 septembre. Renseignements : M .H . O'Shéa, 
président, B ia rritz .

L il l e . —  L ’Union artistique du N ord. Exposition des Beaux- 
Arts et Arts décoratifs. 1er octobre-ler novembre. Envoi avant le 
1er septembre. Dépôt à Paris chez M. Poitier, 14, rue Gaillon, du 
25 août au 1er septembre.

R o u baix. —  Société artistique de Roubaix- Tourcoing. Exposi
tion des Beaux-Arts. 17 septembre-31 octobre. Dépôt à Paris 
chez Ferrei, 36, rue Vaneau, du 25 au 29 août.

Toulon. — Société des A m is des A r ts .  T ro is iè m e  e x p o s i t io n .
24 novembre 1904-15 janvier 1905. Renseignements : M . Boyer, 
président, 9, rue Dumont-d’Urville, Toulon.

Ve n is e . — Sixième exposition internationale. 22 avril-31 octo
bre 1905. Délais d’envoi : notices, 1er janvier; œuvres, 10-
25 m ars. Commission sur les ventes : 10 p. c. Gratuité de trans
port pour les artistes invités. Renseignements : M. A . Fradeletto, 
secrétaire général, Municipio di Venezia.

P E T I T E  C H R O N IQ U E

Les œuvres suivantes ont été acquises pour le Musée d’Anvers 
au Salon triennal :

Tableaux : P.-J. Dierickx, Douleur; P. Mathieu, En Flandre; 
J. Ensor, Etude de lumière; R. Baseleer, L a  Pêche aux crevet
tes; E. Pieters, Le long de la plage; F. Simons, Drève ensoleillée; 
R. Wytsman, Temps d’équinoxe ; E. Vloors, L e Chardon bleu; 
Ch. Cottet, Deuil marin.

Sculptures : J. Anthone, Le L ys  ; J. Marin, Les Danaïdes.
Nous avons déjà dit quels seraient les trois premiers spectacles 

de la saison à la Monnaie : I.es M aîtres chanteurs, Paillasse et 
W erther. Le quatrième sc composera de la Tosca, pour la ren
trée de Mme Paquot et de M. Dalmorès.

A la liste des ouvrages qui seront représentés au cours de l’hiver 
il faut ajouter, dit l 'Eventail, deux ballets nouveaux : L a  Cigale, 
un acte de M. Massenet, et Une Aventure de la Guimard, un  acte 
de M. André Messager.

Le Jongleur de 'Notre-Dame, de Massenet, passera dans la 
prem ière semaine de novembre. Les trois décors de M. Dubosq 
sont complètement terminés. C’est M. Laffitte qui chantera le rôle 
très important du Jongleur.

Alceste, de Glück, passera fin novembre. Mme Litvinne chan
tera le rôle d’Alceste, qui lui a valu récemment à Paris un succès 
retentissant.

L’Auberge du Tohu-bohu, la joyeuse opérette de Roger qui a 
remplacé au théâtre Molière les Cloches de Corneville, sera jouée 
aujourd’hui et demain à 2 heures et à 8 h. 1/2.

L e Rhin, oratorio en trois parties de Peter Benoit, sur un 
poème de M. J .  De Geyter. sera exécuté à Anvers, à la Zoologie, sous 
la direction de M. Ed. Keurvels, les mercredi 17 et lundi 22 août, 
à 8 heures du soir. Répétition générale publique le 15 août, à 
1 heure.

Cette audition sera donnée sous les auspices du « Peter-Benoit 
Fonds » et constituera la deuxième fête annuelle de cette institu
tion. Les chœurs se composeront de cinq cents chanteurs, plus 
quarante choristes pour le chœur invisible et soixante voix d’en
fants. Orchestre : cent vingt-cinq musiciens.

On nous écrit du Coq-sur-Mer que le concert de bienfaisance 
organisé au Salon des Aquarellistes par le peintre Janlet, qui y 
a pris personnellement part, a réuni un auditoire très nombreux 
et très enthousiaste.

Le prélude de L o hengrin et une fantaisie sur F aust, joués par 
J’orchestre du Grand-Hôtel, le Quatrième Concerto de Vieux- 
temps, exécuté par M. Dralants, des œuvres de Saint Saëns et de 
R. Strauss chantées par M Surlemont, l’air de Louise par 
Mlle G. Bernard, le Récit du Graal et Inspiration d’amour de 
M. Arm. Seure, interprétés par M. L. Swolfs, des fragments de 
Messaline et de Carmen par Mlle Rambly, des poésies et fables 
dites par M. Chômé, une scène pittoresque d’A. de Vigny, L e Cor, 
m usique d’A. Flégier, chantée par M. Janlet, etc., ont composé 
avec les sonneries de cor de l'Escadron Marie-Henriette, un pro
gramme aussi varié qu’attrayant.

Le tirage de la tombola aura lieu le 1er septembre.
Après le Coq-sur-Mer, W estende vient d’ouvrir un Salonnet 

d’été. Il est d ’un réel intérêt, les meilleurs de nos peintres ayant 
consenti à y faire figurer quelques-unes de leurs plus belles 
toiles. On rem arque particulièrement les envois de MM. A. Baert
soen, A. Marcette, I. Verheyden, V. Gilsoul, F. Charlet, J. Gou
weloos, G. Bernier, A. Danse, G.-M. Stevens, A. Bastien, 
M. Blieck, M. Wagemans, L. Bartholomé, P. Thémon, M. Hage
mans, et les débuts heureux de M. C. Kufferath, fils du directeur 
de la Monnaie, et de llIle L. Albeniz, fille du compositeur catalan.

Nous serons les premiers à annoncer la publication prochaine 
du nouveau livre d ’Eugène Demolder : Le Fuseau d'or. Contes 
archaïques de Flandre et de Touraine. Contes de grand'm ère d’une 
grande pureté. M. Cheunus n’en a pas corsé les épreuves.

André Fontainas travaille à un livre sur la peinture française de 
ce siècle.

M. Georges Eekhoud vient de publier une préface à la cinquième 
édition de Pauline Platbrood de Léopold Courouble. Eugène 
Demolder avait donné une préface à la Fam ille Kaekebroeck, 
laquelle se voit ainsi fameusement couronnée — et elle mérite 
de l’être. Voici un  extrait de la préface de M. Eekhoud :

« Kaekebroeck et sa tribu dureront aussi longtemps que les 
Pickwick de Londres historiographies par Charles Dikens, que les 
Buchholz de Berlin célébrés par Julius Stinde, que les Janus 
Tulp et les Klaas Konvn d’Amsterdam portraicturés par Justus 
Van Maurik, que Tartarin de Tarascon de Daudet et même que ce 
trio de Parisiens éternels : P rud’homme, Gavroche et Gaudissart, 
respectivement signés Henry Monnier, Victor Hugo et Honoré de 
Balzac. »

M. Georges Eekhoud corrige les épreuves de son nouveau 
roman : L 'A u tre Vue, que publiera le Mercure de France en 
octobre.

Le monument à élever à Paris en l’honneur de César Franck, 
dans le square Sainte-Clotilde, ne sera pas inauguré avant le 
20 octobre. En effet, si l ’œuvre sculpturale de M. Lenoir est ache
vée, il reste à exécuter des travaux d’architecture. Le monument 
a grande allure : dans un énorme bloc de pierre du Poitou, pesant 
près de 20.000 kilogs, l’artiste a taillé un haut-relief représentant 
César Franck devant ses claviers, la tête penchée, les bras croisés. 
L’auteur des Béatitudes médite, cependant que plane, au-dessus 
de lui, le génie de la musique aux ailes éployées, tenant dans la 
main droite une banderole, sur laquelle sont gravés les titres des 
œuvres principales du célèbre compositeur.

Ce monument aura une hauteur de trois mètres quarante.
Le monument Richard Wagner à Leipzig vient d’être commandé 

au sculpteur Max Klinger, dont la statue de Beethoven a soulevé 
des discussions aussi intéressantes que passionnées. L’exécution 
demandera environ deux années et l’œuvre sera érigée devant 
l ’ancien théâtre.

On songe à faire revivre la mémoire de Sainte-Beuve. Il est 
question d’apposer une plaque commémorative sur sa maison 
natale, à Boulogne-sur-Mer, à publier un Livre d ’or consacré à sa 
vie et à son œuvre, etc. Après tout, pourquoi pas?

De Bayreuth :
On affirme que les prochains « Festspiele » auront lieu, non pas 

dans deux ans, mais l ’année prochaine, et qu’on a l’intention de
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les continuer tous les ans, sans interruption, jusqu’en 1913, où 
les œuvres de Wagner tomberont dans le domaine public à moins 
que, d'ici là, le Reichstag n ’accorde à la « W ahnfried » la prolon
gation des droits d’auteur qu ’elle a déjà demandée en vain pour 
Parsifal. En 1913 trente ans se seront écoulés, en effet, depuis 
la m ort de Richard W agner.

Mais, même dans le cas où aucune prolongation de droits d ’au
teur ne serait accordée, Bayreuth continuerait à donner ses repré
sentations. Bien plus, il est question d’adresser un  appel à tous 
les admirateurs du Maître afin de réunir les fonds nécessaires pour 
la construction, à Bayreuth, d’un théâtre national plus vaste et 
plus résistant que le Feslspielliaus actuel, dont l’ouverture coïn
ciderait avec le trentième anniversaire de la m ort de Wagner.

Un article de M. Maurice Denis sur la soi-disant « gaucherie » 
des Primitifs, publié dans les A r ts  de la Vie (livraison de juillet) 
éclaire d ’une série d’observations intéressantes la conception esthé
tique des précurseurs de l’art d’aujourd’hui. Cette même livraison 
contient une pittoresque et chatoyante étude d’Eugène Demolder 
sur la F eria  de Séville, mot dont il fut beaucoup question 
depuis l’Exposition de 1900 et dont on ignore généralement 
le sens exact. Enfin, le B luff des tableaux, par André Mellerio, 
l 'Esthétique des gares, par André Fontainas, etc.

Une vente importante de tableaux anciens, celle de la collec
tion Dahmen, aura lieu en octobre à Aix-la-Chapelle. Cette collec-

V I L L É G I A T U R E  incomparablement recommandable 
dans le coin le plus joli, le plus sain, le plus pictural de Belgique :

H O U F F A L IZ E , H ô te l d es  P o s te s  e t  du  L u x em b o u rg .
Installation pittoresque eb confortable, joli jardin, lawn-tennis, grandes salles de réunion, cuisine des plus soignées.Houffalize peut répondre aux exigences artistiques et mondaines. 

Le printemps et l’automne y réunissent des peintres de talent attirés par le charme des mystérieuses vallées, émus par la majesté des grands horizons aux belles teintes sévères
A l'époque des vacances on y rencontre une société choisie qui contribue à rendre agréable la vie à la campagne.

Pension pour séjour de plus de huit jours depuis 6 francs 
et fr. 6-50 par jour.

Arrangements mensuels en dehors de la saison.

tion est particulièrement riche en maîtres néerlandais. Parmi les 
œuvres les plus réputées qu’elle contient figure une Assomption 
dont le style et la composition offrent une frappante analogie avec 
une des gravures sur bois exécutées par Albert Dürer pour la Vie de M arie.

Quelques prix atteints par des livres et manuscrits en vente 
publique à Londres chez MM. Sotheby, Wilkinson et Hodge :

Une édition en neuf volumes des œuvres de Shakespeare (1747) 
réimprimée d’après l ’édition d ’Oxford de 1744 : 3,275 fr.; Les 
Simulachres et historiées faces de la M ort, par Hans Holbein, 
fr. 2,112-50; Hudibras de Butler ( 1re éd ., 1663-64-78), 2 ,000fr.; un 
exemplaire en mauvais état du premier folio des œuvres de Sha
kespeare, 10,500 fr.; un exemplaire du quatrième folio, 1,625 fr.; 
Vanity F a ir  (1847-48), par Thackeray, 1,875 fr. ; une série de 

lettres autographes de Browning, 3,750 fr.
M. Frank Weistenkampf, conservateur du département des 

estampes de la bibliothèque de New-York, vient d ’organiser en 
cette ville une très intéressante exposition de gravures anglaises à 
la manière noire. Le catalogue qu’il a publié à cette occasion va 
de 1680 à 1815, et comprend tous les maîtres du genre, surtout 
ceux du XVIIIe siècle : les visiteurs de l’exposition pourront donc 
étudier l’histoire entière de la manière noire sur des spécimens 
choisis dans l’œuvre de (1). Bernard, (1).-(1). Barnev, J. Dean, 
(1). Dickinson, E. Fischer, N. Greene, C.-H. Hodges, J. Jones, 
J Mc. Ardell, (1). Say, J.-R. Smith, J. et (1). Ward, J. Watson, 
J. Young, etc., etc.

Fabrique de cadres pour tableaux.

C h .  x h r o ü e t
1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d’après dessin pour tableaux; 
aquarelles, pastels, etc.
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Emile Zola critique d ’art.
I. — S a  C onception  de l ’œ u v r e  d ’ar t.

Les lecteurs d'Emile Zola négligent trop ses œuvres 
de critique. Il n’est pas tout entier dans les Rougon- 
M a cqu art, les T ro is  V illes et les É va n g iles . Certes, 
la création a plus de part et l’artiste s’atteste plus grand 
dans ce drame émouvant d’une famille marquée par. la 
névrose héréditaire,, déformée par les métiers, réagis
sant contre le milieu politique et social, dans les larges 
et divers paysages Où sont décrits Paris, la province et 
la campagne françaises, dans les fresques apocalypti
ques de F écondité , T ra v a il  et V érité  ; mais que d’idées

neuves, nouées en quelle dialectique passionnée, tou
chant l’histoire et les destinées des lettres et des arts, 
dans ces articles polémiques écrits du style le plus 
bref, le plus prompt, le plus incisif, le plus abondant;en 
formules- inoubliables, le plus jeune et confiant,- dont 
on ait, peut-être, ces cinquante dernières années-, illus
tré la vérité ! ' ' : , ï

Certes, — je me rappelle l’objection du sagace et 
érudit Albert Mockel, — cette critique a un caractère 
personnel C’est, inconsciemment d’abord, — avant que 
Zola ait, dans le Rom an ex p ér im en ta l, manifeste, 
d’école, formulé son n a tu ra lism e , — de propos déli
béré ensuite, un plaidoyer p r o  dom o, refait à toute 
occasion offerte par le livre ou le tableau ; mais la rai
son est elle suffisante pour que nous récusions l e criti
que? Je crois que toute critique est personnelle. La plus 
détachée, la plus théorématique dans la forme, n’est, ne 
peut être que l’expression de préférences, personnelles. 
Je dirai plus : c’est par là qu’elle est humaine, qu’elle a 
chance d'être originale, qu’elle plaît et peut durer. Mais 
les uns expriment leur humeur en des confidences et des 
apologies, les autres en des géométries spécieuses.

Il faut donc reconnaître que les œuvres critiques 
d’Émile Zola sont comme les travaux d’approche ou de 
défense du n a tu ra lism e . Le naturalisme est la règle 
à laquelle il mesure les ouvrages de l’esprit. Mais, ce 
qui nous les fait le mieux comprendre, c’est la vue qu’on 
en a de certains points. Nous n’en pouvons, découvrir 
tels caractères que sous des angles déterminés.  Et, ce 
sont les critiques personnels, suspectés: à , tort, qui nous 
marquent ces lieux de perspective.. . .
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Quelle autre critique peut égaler la création d’art? 
Quelle autre développe des idées nouvelles, des aperçus 
féconds? Celle-là, du moins, n’est pas parasite. Elle a sa 
vie propre. Sans compter qu’elle est l’exégèse nécessaire, 
l’indispensable glose des poétiques et des esthétiques. 
Comme je demanderais à Laforgue et à Kahn, — à 
Mockel aussi, -  la définition du v e r s  l i b r e , ainsi, vou
lant comprendre le naturalisme, à qui m’adresserais-je 
mieux qu’à Zola?

Les « critiques », — tels Brunetière et Doumic, — 
ont trouvé habile et commode de refuser à Zola l’esprit 
critique, l’aptitude à exprimer des idées abstraites. Mais 
c’était ruse de guerre. Nous détournant « d’y aller voir », 
ils paraient le reproche de p l a g i a t .  Je sais plus d’un 
pédantesque article de la R e v u e  d e s  D e u x - M o n d e s  qui 
fut copié (j’ai bien écrit : copié) dans les R o m a n c i e r s  
n a t u r a l i s t e s .  Il faudra qu’un jour je produise mes 
preuves : le rapprochement sera divertissant.

L’œuvre critique de Zola n’est pas seulement intéres
sante par l’abondance et l’efficacité des idées, la dialec
tique pressante qui les met en valeur, — elle témoigne 
aussi d’une étonnante sagacité. En 1866, Zola fit scan
dale en déclarant que Manet était un grand artiste et 
qu’il entrerait un jour au Louvre. On rit beaucoup de 
lui. Nous, aujourd’hui, nous rions des rieurs.

L’activité critique du romancier s’est partagée entre 
la littérature et l’art. Le champ est trop vaste pour que 
je n’y borne point ma moisson d’idées. Je ne veux con
sidérer que le critique d’art. C’est déjà un grand sujet.

Les articles les plus importants sont dans le recueil 
de M e s  H a i n e s ,  publié en 1866 (la date est à considé
rer). Certains avaient été écrits, dès 1865, pour le S a 
lu t  p u b l i c  de Lyon. En 1866, Zola entre à l 'É v é n e 
m e n t .  Il y débute par un article intitulé L e s  L i v r e s  
d ’a u j o u r d ’h u i  e t  d e  d e m a i n ,  dont tel est l’effet que 
le directeur, Villemessant, confie au jeune publiciste la 
critique du Salon. Dès avant l’ouverture, Zola s’en prend 
au jury, en dénonce l’ignorance, la routine, les partis 
pris. Son troisième article est un franc éloge de Manet, 
dont les envois ont été refusés. Habile diversion, qui met 
le désarroi dans le troupeau de Panurge. Parlant en
suite des “ réalistes », il blâme Courbet, Millet et Rous
seau des concessions qu’ils ont faites au « bon goût »; il 
loue Monet, qui, cette année-là, exposait sa C a m ille - ,  
donne de rudes coups de patte à Vollon, R ibotet Roybet; 
et, dans ses A d i e u x  a u  p u b l i c ,  presse Corot et Dau- 
bigny de se ressaisir, et salue en Pissarro, admis à 
grand’peine,l’un des plus sincères et vigoureux peintres 
de la génération.

— Les " Adieux " ? — Hé oui! Car Villemessant, 
effrayé par la clameur des sots, lui a retiré le Salon. 
Mais Zola réédite ses articles en une brochure, M o n  
S a lo n ,  qu’il dédie (cette dédicace est une nouvelle pro
fession de foi) à son ami Cézanne. Puis il écrit sur M a -

n e t  un opuscule, qui reste, même après l’ouvrage de 
Duret, le jugement le plus complet qu’on ait porté sur 
le peintre de Y O l y m p i a .

Dans ces pages, où je ne sais s’il faut plus admirer le 
courage ou la perspicacité, je considérerai d’abord la con
ception générale de l’art, me réservant d’étudier, dans 
un prochain article, comment Zola comprit Manet et 
Cézanne, après eux Monet et les i m p r e s s i o n n i s t e s ,  et 
même (dans certaines pages de l 'Œ u v r e ) la technique 
des n é o - i m p r e s s i o n n i s t e s ,  Seurat et ses disciples.

Un article sur P r o u d h o n  e t  C o u r b e t  contient une 
discussion serrée du P r i n c i p e  d e  l ’a r t  e t  d e  s a  d e s t i 
n a t io n  s o c ia l e .  Selon Proudhon l’a rt est « une repré
sentation idéaliste de la  nature et de nous-mêmes, en 
vue du perfectionnement physique et moral de notre 
espèce ». L’a rt est une fonction de la cité. L’artiste n ’est 
rien par lui-même ; il doit s’interdire l’expression du sen
timent individuel, viser à faire une œuvre imperson
nelle, expression adéquate et anonyme de la commu
nauté. L’idéal de Proudhon c’est donc le temple grec ou 
la cathédrale gothique. Zola lui oppose sa définition : 
« U n e  œ u v r e  d ’a r t  e s t  u n  c o in  d e  l a  c r é a t i o n  v u  à  
t r a v e r s  u n  t e m p é r a m e n t . » Être soi, être nouveau, 
enfanter une idée, que n ’ait pas encore conçue une au
tre intelligence, éclairer nos ténèbres d’un rayon de 
la beauté, qui n’ait pas encore lui, tel est le rôle de l’a r
tiste. Zola n’a donc de prédilection ni pour l’a rt égyp
tien ou grec, ni pour l’architecture gothique.

“ J ’aime la libre manifestation des pensées indivi
duelles, — ce que Proudhon appelle l’anarchie, — j ’aime 
la Renaissance et notre époque, ces luttes entre artistes, 
ces hommes, qui nous viennent dire un mot encore 
inconnu hier. Si l’œuvre n’est pas du sang et des nerfs, 
si elle n’est pas l’expression entière et poignante d’une 
créature, je refuse l’œuvre, fût-elle la Vénus de Milo. 
En un mot, je suis diamétralement opposé à Proudhon : 
il veut que l’art soit le produit de la nation; j ’exige 
qu’il soit le produit de l’individu. »

Pourtant, dans T r a v a i l ,  quand, la ruine de la cadu
que institution religieuse achevée par la critique des 
T r o i s  V i l le s , il fonde la cité, ou, pour mieux dire, 
quand, dans une grandiose vision d’illuminé, il aperçoit 
et par une image simplifiée et à dessein symbolique, il 
montre la république future, il revient à la conception 
proudhonienne de l’art impersonnel. Le potier Lange 
représente dans ses figurines d’argile, les “ sujets les plus 
simples du monde, les occupations de tous les jours, les 
menus actes et les joies fugitives de chaque heure, des 
enfants pleurant ou riant, des jeunes filles faisant le 
ménage, des ouvriers au travail, la vie en sa conti
nuelle et merveilleuse floraison ». Il explique aux 
enfants émerveillés sa théorie : l’a rt doit être fraternel :

« La croyance à la supériorité de l’a rt aristocratique 
était imbécile, l’art le plus vaste, le plus émouvant, le



p lu s  h u m a in , n ’é ta i t - il p a s  d a n s  le  p lu s  do v ie  p o s s ib le ?  
L o r sq u e  l ’œ u v r e  s e r a it  fa i te  p o u r  t o u s ,  e l le  p r e n d r a it  
u n e  é m o t io n , u n e  g r a n d e u r  in c o m p a r a b le s , l ’im m e n s ité  
m ê m e  d e s  ê t r e s  e t  d e s  c h o s e s . D ’a i l le u r s ,  e l le  v e n a it  de  
t o u s ,  e l l e  s o r t a it  d e s  e n tr a i l le s  d e  l ’h u m a n ité , c a r  l ’œ u 
v r e  im m o r t e l le ,  d é fia n t  le s  s iè c le s ,  n a is s a it  d e  la  fo u le ,  
r é s u m a it  u n e  é p o q u e  e t  u n e  c iv i l is a t io n . E t  c ’é ta it  to u 
j o u r s  d u  p e u p le  q u e  l ’a r t  f leu rissa it, p o u r  l ’e m b e llir  lu i-  
m ê m e , lu i  d o n n e r  le  p a r fu m  e t  l ’é c la t ,  a u s s i n é c e s s a ir e s  
à  s o n  e x is te n c e  q u e  le  p a in  d e c h a q u e  jo u r . »

C o n tr a d ic t io n s  n a t u r e l le s  e t  lé g i t im e s  d ’u n  e s p r it  qui 
n e  s e  f ix e  p a s , m a is  to u jo u r s  s ’é la r g it  p o u r  c o m p r e n d r e  
p lu s  d ’h u m a n ité .

P r o u d h o n  p r e n a it  le s  to i le s  d e C o u rb et c o m m e  a r g u 
m e n t s ,  fa is a it  d u  p e in tr e  u n  sa t ir iq u e  e t  u n  m o r a lis t e .  
Z o la  n e  v e u t  c o n s id é r e r  e n  lu i  q u ’u n  a r t is t e , é p r is  de  
v ie ,  d e  v é r i t é .  I l  n ’e x p r im e  r ie n  d e  p lu s  q u e  c e  q u ’il  
v o i t ,  c o m m e  i l  l e  v o it .  S o n  œ u v r e  n ’e s t  r ie n  d e p lu s  q u e  
la  n a tu r e , r e p r é s e n té e  s e lo n  le s  m o d e s  d e sa  s e n s ib il it é .  
Z o la  fo r m u le  s o n  ju g e m e n t  a v e c  q u e lq u e  r u d e s se ;  m a is  
i l  e s t  b o n  de le  r e te n ir  :

« M o n  C o u rb e t à  m o i e s t  s im p le m e n t  u n e  p e r s o n n a 
l i t é .  L e  p e in tr e  a  c o m m e n c é  p a r  im ite r  le s  F la m a n d s  e t  
c e r t a in s  m a îtr e s  d e  l a  R e n a is s a n c e .  M a is  s a  n a tu r e  se  
r é v o l t a i t  e t  i l  s e  s e n ta i t  e n tr a în é  p a r  to u te  sa  c h a ir  —  
p a r  t o u t e  sa  c h a ir , e n te n d e z -v o u s  ? —  v e r s  le  m o n d e  
m a té r ie l  qu i l ’e n to u r a it ,  le s  fe m m e s  g r a s s e s  e t  le s  
h o m m e s  p u is s a n ts , le s  c a m p a g n e s  p la n tu r e u s e s  e t  la r 
g e m e n t  fé c o n d e s . T r a p u  e t  v ig o u r e u x , il  a v a it  l ’â p r e  
d é s ir  d e  s e r r e r  e n tr e  s e s  b r a s  la  n a tu r e  v r a ie ;  i l  v o u la i t  
p e in d r e  e n  p le in e  v ia n d e  e t  e n  p le in  te r r e a u . »

U n  a r t ic le  p e u t -ê tr e  p lu s  in té r e s s a n t  e n c o r e  e s t  c e lu i  
q u e  Z o la  é c r iv i t  su r  H. Taine artiste. T a in e  v e n a it  de  
p u b lie r  sa  Philosophie de l’Art. I l  s e  c o n te n ta it  e n c o r e  
d ’e x p liq u e r  le s  œ u v r e s  d ’a r t  p a r  le s  in f lu e n c e s  d e  r a c e ,  
d e  m il ie u , d e  m o m e n t , su b ie s  p a r  le s  a r t is t e s . I l n ’a v a it  
p a s  s e n t i  le  b e so in  d e  ju g e r , d e  c la s s e r , c o m m e  il  le  
d e v a it  fa ir e  d a n s  s e s  le ç o n s  su r  l'Idéal dans l’A rt.  Il 
n e  s e  p r é o c c u p a it  p a s  e n c o r e  du d e g r é  d ’im p o r ta n c e ,  
n i du d e g r é  d e  b ie n fa isa n c e  d e s  c a r a c tè r e s  e x p r im é s  : 
s e s  d e u x  c r itè r e s .

Z o la  fa i t  d e  lu i u n  p o r tr a it  t r è s  e x a c t .  A  le  l ir e ,  
r e m a r q u e -t - i l ,  o n  se  l ’im a g in e  “ c a r r é  d e s  é p a u le s , v ê tu  
d ’é to ffe s  la r g e s  e t  sp le n d id e s , tr a în a n t  q u e lq u e  p eu  
l ’é p é e , v iv a n t  e n  p le in e  R e n a is s a n c e . Il a  l ’a m o u r  d e  la  
p u is s a n c e , d e  l ’é c la t  ; i l  s e m b le  à  l ’a is e  d a n s  le s  r ip a il le s ,  
p a r m i le s  v ia n d e s  e t  le s  v in s , a u  m il ie u  d e s  r é c e p t io n s  
d e  c o u r , e n  c o m p a g n ie  d e r ic h e s  s e ig n e u r s  e t  d e b e lle s  
d a m e s , é t a la n t  le u r s  d e n te l le s  e t  le u r s  v e lo u r s . I l  se  
v a u tr e  a v e c  j o ie  d a n s le s  e m p o r te m e n ts  d e la  c h a ir ,  
d a n s  to u te s  le s  fo r c e s  b r u ta le s  d e  l ’h o m m e , d a n s  la  
s o ie  c o m m e  d a n s  le s  g u e n i l le s ,  d a n s  to u t  c e  q u i e s t  
e x tr ê m e . C’e s t  l e  c o m p a g n o n  d e  R u b en s  e t  d e M ic h e l-  
A n g e , u n  d e s  lu r o n s  d e la  Kermesse, u n e  d e c e s  c r é a -

tu r e s  p u is s a n te s  e t  e m p o r té e s , to r d a n t  le u r s  m e m b re s  
d e  m a r b r e  su r  le  to m b e a u  d e s  M éd ic is . ” A u fo n d , 
il y  a  d e la  “ f iè v r e  » . T a in e  e s t  un  n e r v e u x  co m m e  
n o u s . L a  R e n a is s a n c e  i ta l ie n n e , la  f lo r a iso n  f la m a n d e  
s o n t  p o u r  lu i  d e s  « r e g r e ts  » . C’e s t  u n  la s  e t  qui 
so u ffr e . C’e s t  a u s s i  u n  g é o m è tr e  p r é c is , un  d ia le c t ic ie n  
se r r é , u n  a r c h ite c te  h a r d i. L e  ju g e m e n t  su r  “ l ’é c r i
tu r e  n ’e s t  p a s  m o in s  ju s te . I n é g a l  e t  h e u r té , so b r e  e t  
o u tr é , to u r  à  to u r  a m p le  e t  c o lo r é ,  s e c  e t  a b s tr a it , c ’e s t  
t o u t  e n se m b le  le  s t y le  d ’un  s a v a n t  e t  d ’un p o è te ;  p a r  
in s ta n t s  le  p h ilo s o p h e  s 'e ffa ce  d e v a n t  le  p e in tre .

Z o la  a p p r o u v e  T a in e  d e  s e  b o r n e r  à  e x p liq u e r . L e  
s a v a n t ,  e n  e ffe t , n ’a im e  n i  n e  h a it .  I l  c o n s ta te . C o m m e  
p r o fe s s e u r , T a in e  e s t  u n  r é v o lu t io n n a ir e  : d é m o n tr a n t  
c o m m e n t  le s  a r t is t e s  s e  s o n t  p r o d u its , i l  e n g a g e  im p li
c ite m e n t  s e s  é lè v e s  à  r o m p r e  le s  t r a d it io n s  a c a d é m i
q u e s , à  s e  la is s e r  p é n é tr e r  a u x  in f lu e n c e s , à  d é v e lo p p e r  
le u r  p e r s o n n a lit é , c ’e s t -à -d ir e  à  la is s e r  a g ir  en  e u x  le s  
lo i s  qu i la  d é te r m in e n t . C’e s t ,  d it  Z o la , « le  s e u l e n s e i
g n e m e n t  r a is o n n a b le  » .

M a is  il  f a i t  c e t te  c r it iq u e  d é c is iv e  d e la  m é th o d e . I l  
se m b le  q u e t o u s ,  en  p o s s e s s io n  d e la  fo r m u le , p u is se n t  
l ’a p p liq u e r . E n  r é a l it é , T a in e  s e u l s a it  e n  fa ir e  m o u v o ir  
l e s  r e s s o r t s ,  n o m b r e u x  e t  d é lic a ts . C’e s t  q u ’il y  a  “ j e  
n e  s a is  q u o i d e  r a id e  e t  d e  te n d u  d a n s  le  s y s tè m e , de  
g é n é r a l is é  e t  d’in o r g a n iq u e , q u i m e  m e t  e n  m é fia n ce  
e t  m e  d it q u e  c ’e s t  là  le  r ê v e  d ’u n  e sp r it  e x a c t  e t  n o n  
la  v é r ité  a b s o l u e ” . T a in e  e s t  c u r ie u x  c o m m e  a r t is te .  
S o n  s y s tè m e  e s t  in té r e s s a n t  c o m m e  e x p r e s s io n  d e sa  
p e r s o n n a lit é . M a is , n e  p o u v a n t  s e r v ir  q u ’à  lu i, i l  e s t  
in e ff ic a c e . V o u s  le  d é fin isse z  u n  p h ilo s o p h e ;  a u  v r a i,  
c ’e s t  u n  a r t is te .

S e lo n  T a in e , l ’œ u v r e  d ’a r t  m a n ife s te  u n  c a r a c tè r e  
e s s e n t ie l  e t  s a i l la n t .  M a is  c ’e s t  l ’a r t is te  q u i le  c h o is it .  
S o n  id é a l n ’e s t  d o n c  q u e  s o n  te m p é r a m e n t. C’e s t ,  e n  
d e r n iè r e  a n a ly s e , d a n s la  p e r s o n n a lité  d e  l ’a r t is t e  qu e  
r é s id e  l ’in té r ê t  d e  l ’œ u v r e .

T o u te  la  c r it iq u e  d e  Z o la  se  ré d u it  d o n c  à c e t te  r è g le  : 
c ’e s t  p a r  la  n o u v e a u té  d e s o n  œ u v r e , p a r  l ’o r ig in a lité  
d e s o n  c a r a c tè r e  p r o p r e  q u e  l ’a r t is te  n o u s  in té r e s se .  
A u ss i é t a i t - i l  p r é v e n u  e n  fa v e u r  du  g ra n d  p e in tr e , qu i, 
d a n s  le  Déjeuner sur l'herbe e t  l ' Olympia  e x p r im a it  
u n e  p e r s o n n a lité  n o u v e l le ,  d é v e lo p p a it  u n  m o d e  n o u 
v e a u  d e  la  s e n s ib il ité  a r t is t iq u e , u s a it  d ’u n e  te c h n iq u e  
n o u v e l le .  I l  a c c u e il le r a  a v e c  la  m ê m e  fa v e u r  c e u x  q u i, 
a u to r is é s  p a r  le s  c a lc u ls  e t  le s  e x p é r ie n c e s  d e l ’o p tiq u e , 
d iv is e r o n t  le  t o n  p o u r  fa ir e  v ib r e r  la  lu m iè r e  su r  la  
t o i le  e t  su b s t itu e r o n t  a u x  p o n c if s  t r a d it io n n e ls  la  n o ta 
t io n  p r é c is e  d e s  v a le u r s . S o n  e s th é t iq u e  m ê m e , d o n t  la  
s im p lic ité  fa it  la  f o r c e ,  le  d isp o sa it  d o n c  à  co m p r en d re , 
a im e r , d é fe n d r e , im p o se r  en fin  c e t t e  é c o le  d e l ' impres
sionnisme, a u s s i g r a n d e  p a r  l ’in flu e n c e  q u ’e l le  e x e r ç a  
q u e p a r  le s  œ u v r e s  d o n t  e l le  e n r ic h it  l'e sp r it  h u m a in .

M é d é r ic  D u fo u r
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L E  S A L O N  D ’A N V E R SI
L es  P e in tr e s  d 'A n v ers . — R e to u r  à  la  n atu re.

L e  N u . — L e P o r tr a it .
Le Salon d ’Anvers est la faillite de la Peinture d ’histoire et le 

krach de la Peinture religieuse. Je n’ajouterai pas à l'énoncé de 
ces deux catastrophes la banqueroute de l’art symbolique et allé
gorique : celui-ci est mort, et l ’exposition anversoise l’a enterré.

Oui, vraiment, dans une ville où les traditions de la « Grande 
Peinture » semblaient immuables, où l’on enseigne encore chaque 
jour que hors l’Académie et Julien De Vriendt il n ’y a point de 
salut, un vent de fronde a passé, balayant comme des feuilles 
mortes les canons d ’école, les doctrines professorales et les recettes 
d ’atelier. Au lieu de s’incruster dans les musées, les peintres 
contemplent la nature. Au lieu d ’affubler leurs modèles d’accou
trements em pruntés au décrochez-moi-ça des théâtres, ils les 
représentent comme ils s’offrent à eux, dans la vérité de leurs 
vêtements, de leurs gestes, de leur physionomie, de leurs atti
tudes. Lorsqu'ils peignent l’Escaut, ils n ’y font point voguer des 
caravelles ou des tartanes, fis ouvrent leurs fenêtres, fis laissent 
circuler autour de leur chevalet l’air et la lumière. C’est une évo
lution. sinon une révolution, imprévue et joyeuse.

Le XVIe siècle ne sévit plus que dans deux innocentes composi
tions signées C. Cap et Th. Cleynhens; le XVIIe. dans une toile 
plus agressive de F. Cogen e! dans un Rubens de J. Correns. Sur 
cinq cent soixante-quatorze peintures cataloguées, il n’y a qu’un 
seul Dante, et, circonstance atténuante, il est de M. Van den Bus
sche! Quant à la Lygie  de M Van der Ouderaa, c’est l’illustration 
d ’un trop célèbre roman d’aujourd’hui... Le sujet n ’est historique 
qu’à travers la littérature moderne. C’est tout. Ne cherchez pas 
d ’autres débris de la « Grande Peinture », qui semblait être 
jusqu’ici le palladium de la métropole : vous n’en trouverez pas. 
La déroute est complète.

L’art religieux n’a, de même, parmi les tableaux d’artistes 
belges, que quelques représentants clairsemés : une Sainte Cécile 
de J. Anthony, une Prem ière station du Chemin de la croix 
d ’E Wante, un Golgotha de J. Posenaer, et le Christ de J. Leem
poels. Mais est-ce bien là de l’art religieux? M. Vloors a risqué 
— et il est le seul — un sujet mythologique : N aïade  et faune. 
L’œuvre a donné lieu ;i ce dialogue, surpris lundi dernier, jour de 
l’Assomption : E l l e .  « Que représente ce tableau? » —: Lui. 
« Tu le vois bien, une femme qui se noie. » (Après avoir consulté 
le catalogue) : « Parfaitement : Noyade. »

Quant à l’allégorie, elle s’est réfugiée dans le Pardon (Adam et 
Êve) d’Emile Motte, qui a ressuscité en son honneur les ronces 
et les chardons qui envahirent la peinture vers 4886; dans un 
panneau gothique de Th. Lybaert intitulé La Fragilité de la Vie 
(jeune femme, squelette sournois, semences de pissenlits, toute la 
lyre), dans un vague triptyque d’E. Faut et dans Y Heure fugitive 
de Mlle Calais. Peut-être aussi y a-t-il une intention symbolique 
dans Les Sœurs de l'Illusion de M. Leempoels, dans la Fécondité 
et le Retour de la Vendange, de M. Levêque, macédoines de 
chairs et de fruits qui font regretter la dépense, en vue d ’un 
résultat déplorable, des richesses d’un incontestable talent. Je ne 
cite que pour mémoire L'Alcoolisme de L. Foller et La D é

chéance de J.-F . De Boever, qui ressortent de  la morale plutôt 
que de l’art.

Sous l’impulsion d ’un groupe de peintres qui ont frayé les 
voies : Th. Verstraete (Matinée d'août, le Labour), F. Simons 
(Drève en été, Drève en automne), L. Abry ( Jeu de la Rose, la 
Conférence finale), F. Hens (l'Epave, Sur l'E scaut|, Ch. Mertens 
(le  Forain, Une ufuture» du Duivdand), G. Morren (Marchand 
de ballons, l'Etang, deux toiles lumineuses et chatoyantes), l ’Ecole 
d’Anvers, vouée naguère aux bitumes et aux terres mortes, s’est 
orientée vers des visions colorées, et l ’impression vivifiante de la 
nature jaillit des œuvres de toute une pléiade de peintres nou
veaux, trop nom breux pour que nous les puissions citer tous. On 
remarque particulièrement les envois de R. Baseleer, dont une 
acquisition pour le Musée vient dé consacrer la maîtrise nais
sante, E. Van Mieghem, — un maître de demain, —  A. De Laet,  
artiste personnel et volontaire, H. De Smeth, A. De Clercq,
E. Wiethase, I. Opsomer, H. Rul, J. De Graef, R. Fehdmer,
J. Renis. L. Haeck, E. Naets, A. Musters, J. Doré, F. Gogo,
V. Hageman, A. Fock, P. Gorge, A.-G. Van Beurden, (1). Vaes, 
dont les Chanteurs de rue sous la Domination espagnole sont 
devenus, on ne sait par quel mystère, le Chant du cygne des 
gueux flamands. Mlle Marcotte, qui excelle à exprim er la fraîcheur 
des azalées, etc. Dans des voies diverses, épris de clarté ou séduits 
par le caractère et la ligne, ils marchent affranchis des conventions 
académiques et réalisent —  ou promettent —  un art original. 
D’autres, E. Farasyn, P.-J. Dierckx. H. Luyten, E. Vloors, P. Ver
haert, plus rebelles à l’émancipation du style et de la palette, 
n'ont pu toutefois s’y soustraire entièrement. Tout au moins ont- 
ils délaissé l’anecdote et l’épisode pour se tourner vers la vie et 
la nature.

L’abandon du « genre historique » a eu pour résultat une 
renaissance de l’étude du nu. Loin de travestir leurs modèles, les 
peintres les déshabillent, fis s’efforcent de trouver dans la 
beauté du corps humain l’intérêt qu’ils cherchaient autrefois dans 
la composition de scènes archaïques. Et c’est tant mieux !

L. Houyoux dans ses Baigneuses, A. Levêque dans ses deux 
compositions citées, R. Bosiers dans son Modèle au rrpos, Mme Ra
doux dans la Femme qui se mire, Ph. Swyncop dans le Bouquet 
d'œillets, Edmond Van Offel dans son Adolescence, Privat-Live- 
mont, R. Van den Brugge, L. Dratz, R. Ernest et beaucoup d’autres 
ont tenté —  avec, plus ou moins de bonheur —  d’écrire sur des 
rythmes neufs l ’éternel poème de la grâce, de l ’harmonie et de 
la séduction du corps féminin. Le nu n ’est-il pas une des 
gloires des grandes époques d ’art? Le seul fait d’en réinstaurer 
l ’étude attentive est d ’heureux augure.

Le portrait, dont certaines raisons économiques perpétuent la 
pratique (si le portrait est un art, il constitue souvent une indus
trie lucrative) a, naturellem ent, de nombreux spécimens au 
Salon d’Anvers. Depuis le Pape P ie  X  de M. J. Janssens jusqu’à 
l ’inévitable officier de garde civique de M. Herbo, toutes les caté
gories de sujets « portraiturables » sont passés en revue. M. Im
bart de la Tour sourit à la partition de Fervaal, luxueusement 
reliée en rouge, et c ’est signé Médard Tytgat. M. Gustave Biot 
rêve à son burin dans une toile d ’Herman Richir. Verheyden a 
pris pour modèle sa propre fille, F Van Acker le grand cordon, 
les crachats et l’uniforme du regretté comte Ch. d ’Ursel. gouver
neur de la Flandre occidentale. Jean Laudy fait poser indifférem
ment ecclésiastiques et civils. Charles Watelet préfère les 
femmes. Wagemans campe, en pied, l’effigie de son frère en cos
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tume de cheval, et la toile, un peu lâchée, a de l’allure, sans 
atteindre au caractère du Vieux Rador ni même du Violoniste. 
M. Blieck (qui corrige la carte de la France en enlevant Equihen 
au Pas-de-Calais pour le donner à la Manche) rivalise avec les pro
fessionnels dans son P ortra it de, M me H . et de sa fille. Images 
officielles, souvenirs d ’aniversaircs et de jubilés, iconographie des 
femmes du monde et du demi-monde, les portraits pleuvent, signés 
J. De Vriendt, J. Van Beers. J .  Gouweloos, N, V a n  den Eeden,
F. Gailliard, M. Lefebvre. F. Toussaint, Ed. De Jans, F. Lemmers, 
J .  Cran, G. Guequier, H. Glansdorff, J. Anthony, V. Cantineau,
E. Van den Panhuysen, F. Van Holder, A. W allaert, A. Duriau, 
Ed. Van Esbroeck, M'"e Radoux, etc. De ce flot de médiocrités, 
écartons dans nos souvenirs l ’Adolescence de H. Pinot, discrète 
effigie de jeune fille reflétée par une glace, la mordante toile 
d ’Oleffe : Sous la feuillée, l’une et l’autre déjà vues et appréciées, 
l'auto-portrait de Mme J. Potvin. une artiste de sérieux avenir 
enlevée prématurément à l’art, deux portraits d’H. Ottmann, d’un 
coloris harmonieux et distingué, et une Jeune fille d'A. Navez qui, 
dans une gamme monochrome, a du style.

Octave Maus

Les Œuvres d’Hugues Van der Goes(1).

M. P. Buschmann nous adresse, en réponse à la lettre de 
M. Sander Pierron, une longue missive, —  si longue que pour ne 
pas donner à cette polémique un développement qu’elle ne com
porte pas, nous croyons devoir la résum er brièvement. En voici 
les points essentiels :

1° Sans désapprouver l’article de notre correspondant, dont il 
apprécie les tendances, M. Buschmann s’est borné à critiquer 
l’énumération des œuvres de Van der Goes dont l’authenticité 
n ’est par prouvée par des documents historiques, en laissant hors 
de toute discussion le célèbre triptyque des Offices.

2° La science des attributions a fait depuis vingt-cinq ans des 
progrès si rapides (depuis dix ans pour les Primitifs flamands) 
que l’identification des tableaux peut se faire avec autant de cer
titude par les moyens dont elle dispose (étude du style, du carac
tère, groupement, comparaison, etc.) que par la révélation des 
archives. Font autorité, notamment, MM. C arl Justi, L. Scheibler, 
H. von Tschudi, (1). von Seidlitz, Ed. Firmenich Richardz, (1). 
Bode, H. Hymans, M.-.I. Friedländer et autres qui se sont, de 
près ou île loin, occupés de Van der Goes.

3° M. Sander Pierron aurait dû recourir à l’opinion de ces 
spécialistes au lieu de baser son argumentation sur des ouvrages 
anciens dont les conclusions ne peuvent plus être acceptées que 
sous le contrôle d une critique sévère

Nous donnons acte bien volontiers au directeur de l’A r t  fla
mand et hollandais de la confiance que lui inspirent les distribu
teurs d'attributions. Mais nous avouons partager à leur égard le 
scepticisme de M. Sander Pierron. Sans remonter bien loin, nous 
nous souvenons avoir vu à Bruges une Pieta attribuée, au début 
de l ’Exposition des Primitifs, à Antonello de Messine. Un mois 
après, on changea l ’étiquette et le tableau fut « restitué » à Roger 
Van der Weyden. Sa présence parmi les maîtres flamands était 
ainsi justifiée. Mais le même panneau reparut, cette année, à 
l’Exposition des Primitifs français. Et cette fois on l’attribua... au 
Maître de Moulins I

(1) Voir nos deux derniers numéros.

Cette plaisanterie est trop fréquente pour ne pas justifier la 
phrase de M. Pierron : « Rien ne m’amuse plus que les attribu
tions auxquelles se livrent, se sont livrés de tous temps critiques 
et historiens. » Ce qui ne l’a pas empêché de citer, à titre docu
mentaire, l’opinion. de la plupart des historiographes de Van der 
Goes, —  non seulement les anciens, comme le prétend M. Busch
mann, mais ceux d’aujourd’hui, et notamment MM. James Weale 
et A.-J. Wauters, l’un et l’autre réputés pour leur compétence. A 
moins de transform er son article en volume, il ne pouvait vrai
ment pas faire davantage.

Et maintenant, clôturons l ’incident sur lequel tout ce qui pou
vait intéresser nos lecteurs a été dit (1).

O . M.

L E  S T Y L E

A méditer, cette penséé de Remy de Gourmont : « Un écrivain 
ne doit songer, quand il écrit, ni à ses maîtres ni même à son 
style. S’il voit, s’il sent, il dira quelque chose; cela sera inté
ressant ou non, beau ou médiocre, chance à courir. Mais travailler 
à duper les ignorants ou les imbéciles en transposant avec 
adresse quelque morceau célèbre ! Le vil métier et la sotte 
attitude! Le style, c’est de sentir, de voir, de penser, et rien de 
plus. »

L A  M U S I Q U E  A  O S T E N D E

(Correspondance particulière de / 'A r t m od erne.)

Trop de musique! Il s’en dégage dans tous les coins, jour et 
nuit ! Et il est question d ’instituer des concerts sur la plage à 
l’heure du bain. M. Marquet, le nouveau directeur général de tous 
les menus plaisirs et great attractions est un oseur, un innova
teur, en train d’éblouir le monde. En tout il va largement, sans 
mesure, peut-être aussi parfois sans goût. L’an prochain, il fera 
mieux encore : il établira des loges somptueuses tout autour de 
la rotonde du Kursaal, il couvrira le parquet d’épais tapis de 
Smyrne et, dans un décor féerique, il organisera un concours de 
beauté et de parure avec 300,000 francs de p rix ; un champion
nat spécial d’élégance sera réservé aux femmes pas jolies.

Il faut reconnaître qu’à coups de banknotes il sait accomplir des 
prodiges : jamais une telle pléiade de virtuoses n ’a défilé dans 
une ville d ’eau. Je cite quelques noms : Eugène Ysaye, Fritz 
Kreissler, Jean Gérardy, Edouard Risler, Mark Hamburg, Ferrucio 
Busoni; les chanteurs Delmas, Clément, Demest; les cantatrices 
Jeanne Flament, "Marié de l’Isle, Catherinê Baux, Anna Gillard, 
Lalla Miranda au chant d’oiseau, Emmy Destinn à la voix m ira
culeuse. Plusieurs illustrations se sont fait entendre pour la pre
mière fois en Belgique, notamment le pianiste polonais Léopold 
Godowsky, le petit violoniste hongrois Franz von Vecsey dont la 
technique, l’énergie rythmique et le volume de son sont étonnants; 
le ténor milanais Tamagno dont la voix merveilleuse, à peine che
vrotante ou nasillarde à cinquante-six ans, a rempli les immen
sités de la rotonde. Et l’on attend le fameux Jan Kubelik!

En dépit de ces numéros exceptionnels des programmes, les 
auditions du Kursaal n ’ont point un caractère artistique C’est que

(1) L’étude de notre correspondant a reçu de toutes parts un sympa
thique accueil. Le Petit Bleu, l’Indépendance, la Flandre libérale 
en ont signalé le très spécial intérêt.
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les exécutions symphoniques sont par trop médiocres. L’orches
tre est richement composé, mais le bâton cloche. Sous quelle 
influence occulte les journaux louent-ils ces interprétations con
fuses et veules, sans mise en relief des motifs essentiels? Parfois 
les tempi sont effarants : j'ai entendu les M eistersinger joués en 
pas redoublé!

Le public est admirable. L’autre soir il a applaudi avec délire 
un  morceau d ’orchestre et l ’a bissé. C’était... devinez! C’était 
l’intermezzo de Cavalleria. Il est vrai que cette musique-là, le 
maestro Rinskopf l’interprète tout à fait bien.

J. F.

Chronique judiciaire des Arts.

U n e a c tr ic e  de d ix  a n s .
A dix ans, être actrice... et intenter un procès de théâtre, voilà 

qui n ’est pas ordinaire. C’est le cas de Mlle Suzanne Jezierska. 
qui réclamait dernièrem ent à Mme Sarah Bernhardt douze cents 
francs de dommages-intérèts et exposait en ces term es, par l’in
termédiaire de son père, ses griefs aux juges du tribunal de 
la Seine :

« Après avoir joué sur diverses scènes parisiennes, notamment 
au Théâtre-Français, j ’ai été engagée par Mme Sarah Bernhardt 
pour créer le rôle de Mme Royale dans Varennes, de MM. Lave- 
dan et Lenôtre. Mes appointements étaient fixés à 5  francs par 
représentation. Au bout de dix répétitions de Varennes, je  me 
suis vu retirer ce rôle et attribuer un simple rôle de figuration, 
sous prétexte que j ’étais trop petite pour rem plir le personnage 
de Mme Royale. Ce retrait de rôle m ’occasionne un préjudice fort 
im portant car, pour rem plir mon engagement au théâtre Sarah- 
Bernhardt, j ’ai refusé les propositions les plus avantageuses des 
directeurs de la Renaissance et de l ’Ambigu. »

Après plaidoiries, le tribunal a rendu un jugement allouant à 
Mlle Jezierska 250 francs de dommages-intérêts.

La seconde partie  de l'étude de M . M é d é r ic  
D u f o u r  sur Emile Zola critique d ’a r t  para îtra  le 
18 septembre prochain.

P E T I T E  C H R O N I Q U E

L’Etat vient d’acquérir au Salon d ’Anvers, pour le Musée de 
Bruxelles, un  portrait d e  M. J. De Vriendt, la Serre d ’azalées de 
Mlle M.-A. Marcotte et un  groupe en m arbre de M. E. Rombeaux 
intitulé Filles de Satan.

On sait que le gouvernem ent a acquis le buste de Constantin 
Meunier par le sculpteur Rousseau. Ce buste, en m arbre blanc, 
vient d’être term iné : il sera soumis dans sa plus prochaine réu 
n ion  à la commission des musées avant d ’entrer définitivement 
dans les collections de l’Etat.

Le gouvernem ent a acheté également une grisaille de C. Mon
tald ainsi qu’une figurine en bronze du même artiste.

Chargé de peindre pour le nouvel hôtel de ville de Saint-Gilles 
le plafond de la salle des mariages, M. Fernand Khnopff a ingé
nieusem ent tiré parti des quinze caissons irréguliers qui le divi
sent pour y grouper quelques scènes et motifs décoratifs appro
priés à la destination de la salle. Les deux panneaux principaux 
seront occupés par des compositions évoquant respectivement ces 
deux idées : L a  grâce de la femme attire le bonheur, L a  force de

l'homme écarte le malheur. Au centre, de gracieuses effigies de 
femmes personnifieront le Jour et la N u it, unies par le cercle du 
zodiaque. Elles seront entourées, dans des compartiments symé
triques, d ’autres figures féminines incarnant les quatre éléments. 
Un même ciel reliera tous les sujets, animé du mouvement des 
nuées, d’un vol de colombes, etc. Ce projet, adopté par la m uni
cipalité, sera mis incessam ment à exécution.

La sixième exposition annuelle du Cercle Vrije K unst aura lieu 
au Musée moderne du 1er au 25 septem bre prochain.

Le Salon international des Arts et Métiers qui s’ouvrira le 
1er octobre au parc du Cinquantenaire comprendra une section 
d ’art religieux. Les détenteurs — artistes ou non —  d ’objets 
d 'a rt, tableaux, sculptures, etc., ayant un  caractère religieux 
sont admis à les exposer gratuitement. L’exposition durera ju s
qu ’au 23 octobre. Pour renseignem ents, s'adresser à M. Victor 
Jaubert, 80, rue Saint-Lazare. Bruxelles.

Une heureuse nouvelle : M. Ernest Van Dyck fera partie de la 
troupe de la Monnaie, la saison prochaine. Outre le célèbre ténor, 
nous réentendrons cet hiver MM. Clément, Dalmorès, Forgeur, et 
cette exceptionnelle pléiade de chanteurs sera complétée par 
MM. Salignac, du Metropolitan Opéra de New-York et du théâtre 
de Covent-Carden, Laffitte et Muratore, de l’Opéra-Comique. Au 
total, sept ténors.

MM. Edm. Cattier et Albert Dupuis ont changé le titre de leur 
pièce. La D ucasse. Celle-ci portera le nom du personnage princi
pal, M arlille. L’action de M artille, nous apprend l'Eventail, se 
passe dans l ’Ardenne, au pays de la Semois, sans toutefois qu’elle 
soit située dans une localité déterm inée. C’est un dram e villa
geois, concis et très rapide, qui se déroule à l’occasion de la fête 
traditionnelle des pays wallons, la Ducasse, d’où le titre donné 
primitivement à la pièce. Mais la ducasse ou kermesse ne joue 
aucun rôle dans celle-ci; elle est un  simple cadre, un fond de 
tableau, ni plus ni m oins; le drame en lui-même est une étude 
très colorée, rapide et intense de la psychologie passionnelle et 
des m œ urs des robustes paysans ardennais.

Eugène Ysaye, l'ém inent violoniste belge, a signé mercredi 
dernier un engagement pour l ’Amérique. Il débutera le 17 no
vembre à Philadelphie, jouera le 8 décembre à New-York avec le 
célèbre orchestre symphonique de Boston, et terminera sa tournée 
à la fin d’avril.

Il est question de représenter au Cercle artistique, au cours de 
la saison prochaine, sous la direction de M. Charles Bordes, avec 
le concours des solistes de la Scola cantonna et des sœurs 
Mante, le joli ballet-pantomime de Rameau, L a  Guirlande, qui 
remporta sur les théâtres de Verdure de la Scola et du Cercle 
Saint-James un si vif succès.

M. F. Khnopff, pressenti sur la possibilité d ’approprier à cet 
effet l’estrade du Cercle, a fait un  projet qui transform erait, pour 
cette artistique soirée, la salle et ses dépendances en théâtre de 
Verdure.

L’assemblée générale de la Commission royale des Monuments 
est fixée au 10 octobre, à 10 heures du matin, au palais des Aca
démies.

Les questions les plus intéressantes mises à l’orde du jour 
sont :

1° A quelles conditions essentielles doivent satisfaire les par
ties d ’un vitrail artistique?

2° Qu’enseignent les découvertes murales faites dans les m onu
ments de la Belgique ?

3° Examen des moyens les plus propres d ’assurer la conserva
tion et la restauration des anciennes constructions privées offrant 
un intérêt archéologique, historique et artistique.

A méditer par les architectes :
« Une architecture rationnelle se compose une beauté de son 

appropriation à l ’usage auquel elle doit servir; elle se constitue
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des exigences de sa commodité, de tout ce qui lui apporte de la 
lumière, de l’air, de l’espace et, de façon générale, de l’hygiène. 
Tout placage d ’ornem entation factice pèse et encombre. » — A n
d r é  F o n ta in a s ,  Esthétique des gares (Les A r ts  et la Vie, ju il
let 1904).

Dans une chronique de L a  Métropole, Ethérel évoque ce cu
rieux souvenir :

Le peintre Henry de Groux, l’auteur véhément du Christ aux 
outrages, et dont ces jours-ci les journaux nous narraient les 
mésaventures en Italie, reçut une commande à exécuter dans une 
petite chapelle de Montrouge. Il devait représenter L a  Fuite en 
Egypte. De Groux, on le sait, se soucie fort peu du détail archéo
logique ou des conventions. Il ne mit pas d ’auréoles à ses saints, 
et n ’a jamais songé s’il avait donné à son Christ aux outrages 
un costume authentique.

La Fuite en Egypte, pour lui, c 'est le spectacle de trois êtres, 
d’une famille, l’homme, la femme, l’enfant, qui fuirent l’hostilité 
du monde entier. Ils sont faibles, ils sont terrifiés, le Ciel leur est 
inclément, ils sentent à  leur poursuite toute la mechanceté hu
maine. Ce drame humano-divin s’est passé en Egypte. De Groux 
n ’a pas le moins du monde songé à l’Egypte. Breughel l ’aurait 
situé en Flandre. De Groux la situa dans un pays imprécis Mais 
un  excellent sacristain s’étonnait; tout en faisant sa besogne 
quotidienne, il avait surveillé le peintre sans oser lui suggérer 
certaines observations. De Groux dut s’absenter pour quelque

V I L L É G I A T U R E  incomparablement recommandable 
dans le coin le plus jn li, le p lu s sain, le p lus p ictura l de Belgique :

H O U F F A L IZ E , H ô te l d es  P o s te s  e t  du  L u x em b o u rg .
Installation pittoresque et confortable, joli jardin, iawn-tennis, 

grandes salles de réunion, cuisine des plus soignées.
Houffalize peut répondre aux exigences artistiques et mondaines. 

Le printemps et l’automne y réunissent des peintres de talent attirés 
par le charme des mystérieuses vallées, émus par la majesté des 
grands horizons aux belles teintes sévères

A l’époque des vacances on y rencontre une société choisie qui con
tribue à rendre agréable la vie à la campagne.

Pension pour séjour de p lus de huit jo u rs depuis 6 francs et f r .  6-50 p a r  jo u r .
Arrangem ents  m en sue ls  en dehors de la  sa ison .

tem ps; quand il revint, il fut épouvanté; le sacristain, désireux 
de perfectionner une œuvre à laquelle il s’intéressait, y avait 
ajouté quelques perfectionnements, il avait peint dans le fond 
divers accessoires utiles, à son sens, et même indispensables, et 
sans lesquelles la F uite en Egypte ne serait pas la fuite en 
Egypte. Il avait peint les pyram ides, un palmier et deux cha
meaux, le tout se tenant modestement à l’arrière-plan. Chose 
bizarre, le peintre de Groux ne fut pas content...

F a b r i q u e  de  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
Ch. x h r o ü e t

1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s
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S O M M A I R E
Le Meilleur Théâtre français au XIXe siècle (C l a u d e  F a r r è r e ). —  

Le Salon d’Anvers. I l . Les Peintres bruxellois et gantois. Le 
Paysage. L es Sections étrangères. La Sculpture (O c t a v e  M a u s ) . —  
Chronique littéraire (G e o r g e s  R e n c y ). — Trois Articles historiques 
par des Belges. P a u l Spaak, A rnold Goffin, Eugène Baie  ( E u g è n e  
D e m o l d e r ) . — Les Œ uvres de Hugues Van der Goes. — La Musique 
à Ostende (J. F  ). — Petite Chronique.

Le Meilleur Théâtre français au XIXe siècle.
M. Serge Basset, du F ig a ro , vient d’avoir une idée 

originale et malicieuse : il interroge les auteurs drama
tiques vivants sur leurs confrères morts. Quel est, selon 
MM. Donnay, Bergerat, Rostand, Curel, Hervieu, Ancey 
et autres praticiens de la rampe, le premier et le plus 
illustre de leurs devanciers? Par elle-même, la ques
tion ne manque pas d’intérêt. Mais elle en acquiert 
davantage en raison de la particulière compétence des 
professionnels mis sur la sellette. A proprement parler,

M. Serge Basset, pour élire un pape, s’est donné le 
beau luxe d’assembler un conclave. Qui mettra en doute 
l’excellence de ce procédé? Le pape ainsi nommé ne 
saurait manquer d’être le plus éblouissant, le plus pour
pré des cardinaux...

Toutefois, — et puisque me voici dans les comparai
sons cléricales, — je demande la permission de citer un 
proverbe biblique : Nul n’est prophète dans son pays. Le 
pays des auteurs dramatiques, c’est la scène. Il se pour
rait bien, en conséquence, qu’en matière scénique, les 
auteurs dramatiques fussent de mauvais prophètes, et 
que leurs prophéties ou jugements valussent à peu près 
les quatre fers d’un chien.

Or, je crois vraiment qu’il en est ainsi : j ’ai lu les 
premières réponses parvenues au questionnaire de 
M. Serge Basset. Et ces réponses sont véritablement à 
faire rire. Seuls, quelques personnages très étrangers au 
métier dramatique, — et je mets au premier rang 
M. Henri Rochefort, — sont demeurés dans le bon sens. 
Quant aux dramaturges les plus talentueux, leurs opi
nions, à l’encontre de leurs drames, appartiennent clai
rement au genre comique. Qu’on en juge :

Le meilleur théâtre du XIXe siècle? Celui de Victor 
Hugo. — Celui de Scribe. — Celui de Meilhac. — Celui 
de Dumas. — Celui de D’Ennery. — Messieurs, faites 
votre choix.

... Il est pourtant dur de choisir entre R u y Blas, 
qui m’a toujours donné le fou rire, et l'A m i des  
fem m es, qui m’a toujours endormi.

Au fait, à quoi cela se reconnaît-il, un vrai auteur 
dramatique?

l 'Art M oderne
R E V U E  C R I T I Q U E  H E B D O M A D A I R E
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Il y a six mois, je causais à Constantinople avec l’ac
teur italien Novelli.

« Monsieur le Commandeur, » lui demandais-je,
« quel est l’auteur français vivant que vous aimeriez le 
mieux interpréter ? »

Il n’hésita pas une seconde :
— Pierre Loti.
Je m’étonnai un peu :
— Loti ? mais il n’a rien écrit pour le théâtre ?
— Il pourrait écrire.
— Mais son tempérament n ’est pas du tout dramati

que ! Il voit fin, délicat, minutieux ! Au théâtre, il faut 
grossir, simplifier, brosser....

— Ta ta ta ! Ficelles de métier, tout ce que vous dites. 
Oui ou non, Loti a-t-il des qualités d’émotion véritable
ment uniques ?

— Oui.
— Monsieur, to u t  le  t h é â t r e  e s t  là .
Somme toute, cette opinion en vaut une autre.
L’émotion. L’émotion juste et impérieuse bien

entendu, et non pas la sensiblerie qui nous tire des 
larmes devant le pauvre petit oignon coupé en quatre 
de Monsieur Poirier. L’émotion, — la secousse d’âme, 
le tressaillement mystérieux qui nous prend aux en
trailles, nous serre la gorge et nous griffe le cœur, — 
ma foi oui, tout le bon théâtre est là. Peu importe que 
cette émotion soit tragique, sentimentale ou comique 
même : la sensation p h y s i q u e  que nos nerfs reçoivent 
d’une scène de Molière est tout à fait identique à celle 
que nous distribue R o m e o  a n d  J u l i e t  ou Œ d ip e - R o i . . .

Eh bien, voilà le critérium que nous demandions. 
Parmi les auteurs dramatiques du XIXe siècle, quel est 
celui qui a su mettre dans son théâtre non pas du 
l y r i s m e , ou de l ' e s p r i t , ou de l ' in g é n io s i t é ,  ou des 
th è s e s  p h i l o s o p h i q u e s , mais de I’é m o tio n ?  Quel est le 
vrai successeur d’Aristophane ou de Shakespeare, qui 
n ’a point fait de madrigaux, ni d’odes, ni de plaidoyers, 
mais des pièces? Précisée en ces termes, la question me 
paraît enfantine, et la réponse tombe sous le bon sens :

Un dramaturge français au XIXe siècle? Il n’y en a 
qu’un, pardieu ! Alfred de Musset.

Dame ! est-ce que vous avez envie de rire en écou
tant L o r e n z a c c i o ?  ou de railler, quand Fortunio prie 
Jacqueline? ou de dormir, quand Van Buck querelle 
Valentin? Pas moi. J ’ai entendu, coup sur coup, Sarah 
Bernhardt dans H a m l e t  et dans L o r e n z a c c i o ,  et le 
vieux chef-d’œuvre m’a permis de constater et de me
surer la qualité de mon émotion devant le chef-d’œuvre 
jeune. La comparaison n’est pas néfaste à Musset. 
Musset vaut Shakespeare.

Quant aux Scribe, Dumas, Hugo et Meilhac — dra
maturges, — n’en parlons plus, voulez-vous ?

Cl a u d e F a r r è r e

L E  SA L O N  D ’A N V E R S

II
L es  P e in tr e s  b r u x e llo is  e t  g a n to is . — L e P a y s a g e .

L es  S ec tio n s  é tr a n g è r e s . — L a  S cu lp tu re.
Mais Anvers et son avant-garde, les peintres de nu et les por

traitistes n’eussent atteint, somme toute, qu’une moyenne hono
rable si quelques artistes classés —  et malheureusement plusieurs, 
parmi les meilleurs, se sont abstenus —  n ’avaient fait retentir au 
Salon le coup de cymbale qui décide du succès. C’est Laermans, 
que ses deux toiles sonores et pathétiques, —  l ’une, le Drame 
humain, connue, l ’autre, Terre promise, inédite, — classent 
définitivement parmi les maîtres les plus personnels de ce temps. 
C’est Heymans et son M oulin en feu. C’est Baertsoen et 
son émouvant Dégel du Luxembourg, ses pittoresques Maisons 
grises sur l’eau. C’est Claus et la pyrotechnie éblouissante de son 
Automne du Musée de Venise. C’est Alfred Verhaeren et ses 
intérieurs embrasés. C’est De Launois et ses perspectives infinies 
de plaines et de collines sur lesquelles roulent en volutes des 
nuages tragiques. C’est Jacob Smits et son art violent, synthétique 
d ’un mysticisme un peu artificiel mais d’un sentiment pénétrant.

D’autres encore apportent à l ’ensemble un appoint précieux : 
J . Ensor (son Étude de lumière, datée de 1882, est d ’une extrême 
sensibilité de vision), G. Buysse, R. Janssens, J.-F . Taelemans,
G.-M. Stevens (très jolie impression de Tunis), G. Bernier, Franz 
et Émile Charlet, O. Coppens, feu Eugène Verdeyen, feu C. Van 
Leemputten, tous artistes connus et appréciés, — hors de discus
sion. Et il échet de signaler les progrès marqués de Mlles A. Ron 
ner, dont les A rum s  ont un éclat, une puissance inattendus, et 
Marguerite Putsage.

Quant aux paysagistes, ils sont innombrables. Presque tous 
peuvent être rangés dans la catégorie des sensoriels, que Remy de 
Gourmont, dans l’ingénieuse classification qu’il applique aux écri
vains mais qui em brasse l’universalité des artistes, oppose aux 
idéo émotifs. L’École belge possède la sensualité de la couleur. 
Malgré la diversité de leurs tempéraments et de leurs procédés, on 
en trouvera d’irrécusables preuves chez J. Rosseels, feu C. De 
Cock, A. Asselberghs, V. Gilsoul, P. Mathieu, Edmond Verstrae
ten, R. W ytsman, J. François, J. Merckaert, II. Roidot, L. Frank, 
Ch. Houben, M. Hagemans, A. De Greef, G. De Smet, Mmes A. De 
Weert, J. Wytsman, C. Lacroix, etc., tandis que M. Pirenne 
demeure, en ses sites ardennais, plus soucieux du caractère que 
de la couleur.

La m arine est principalement représentée par MM. A. Mar
cette et Le Mayeur de Merprès.

Parmi les nouveaux venus, H. Thomas se répète. L'Habituée 
est une réédition de la Vénus qui lui valut une si bruyante entrée 
de jeu. On y retrouve, avec la même facilité d ’exécution, les in
fluences qui pesaient sur son œuvre de début. La couleur est 
harmonieuse, certes, et délicate. Le tempérament du peintre s ’y 
avère. Mais la personnalité ne s’accuse pas encore. M. Van Zeven
b erghen est dans le même cas. De grands noms viennent aux lèvres 
quand on parle de lu i... L 'artiste est bien doué et secouera quel
que jour son hérédité.

Une mention spéciale à M. Thévenet, dont l’œil est d’une ex
traordinaire acuité. Vous verrez un jour ce garçon-là au premier 
rang. Regardez aussi avec attention le Bateau échoué de P. de
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Chestret, de Liège, et les Barques amarrées d’A. Apol, toile rem ar
quable d ’harmonie, d ’équilibre et de mise en page, encore qu’on 
y puisse regretter quelques abus du noir. Et ne négligez pas la 
curieuse Construction d'une cathédrale de C. Lambert.

Deux petites salles consacrées aux écoles étrangères, principa
lem ent à l ’École française et à l ’École allemande, complètent la 
section de peinture. La France aligne quelques-uns des succès de 
ses derniers Salons : la Bucolique d’Henri Martin, toile de dimen
sions considérables, de grande allure décorative et d ’un sentiment 
de nature passionné, la Messe en Bretagne de L. Simon, le Deuil 
en Bretagne de Ch. Cottet, d ’un caractère si poignant, le Chérubin 
de J.-E. Blanche, la Dame à l’Iiortensia de Caro Delvaille, la Sortie 
du tub de Gervex (que nous n ’aimons guère); puis encore la Mère, 
suite des Ouvriers de la terre, par A. Roll, la Leçon de géographie, 
charm ante impression d ’E. Moreau-Nélaton, des paysages stylisés 
de R. Ménard et A. Dauchez, des toiles d ’A. Berton, G. Roger,
F. Vallotton, etc. Le P ie  X  de Gabriel Ferrier fait concurrence 
à celui de Joseph Janssens. Mais que préférer, de l’art théâtral et 
boursouflé de l ’un  ou de la vision timide, de la couleur avare, 
de l ’harmonie vulgaire de l ’autre ?

Il serait tém éraire de juger l ’Allemagne artistique d’aujour
d’hui d ’après les trente toiles qu’elle nous envoie. Ce modeste 
contingent ne donne qu’une idée imparfaite des efforts d ’un pays 
dont la transformation, dans tous les domaines, est, depuis vingt- 
cinq ans, radicale. Et certes a-t-il mieux à nous offrir que l ’art 
pseudo-religieux ou simili-photographique, selon le sujet traité, 
de (1). Firle, le taureau en bois d’O. Frenzel, ou les découpures 
de tôle par quoi M. 0 . Engel entend représenter le M atin  d’un 
jour de fête. Le Repos des modèles de F. Von Uhde, en sa tona
lité boueuse, n ’est qu’une illustration agrandie, bien qu’on y 
constate un réel talent de composition. La F ille dormante de 
H. Von Bartels est d ’une joliesse un peu doucereuse. En sa vue 
de Capri, L. Neuhoff pastiche Normann. F . Skarbina se parisia- 
nise en peignant le Pont-Neuf. On regarde avec agrément les Son
neurs de cloches de Dettmann, d’un mouvement bien observé, et 
quelques paysages plaisent par leur caractère décoratif, notam
m ent le Dimanche à la M arche  de C. Kayser-Eichberg, les Bou
leaux de 0 . Ackermann et le M oulin de Sluis par F. W estendorp. 
Je citerai enfin l’am usante pochade de G. Janssen, Tous fous, 
spécimen unique d’un genre où se sont illustrés les Th. Heine, les 
von Zumbusch et autres. Quant à 0 . Halle, qui expose une toile 
de caractère, Retour du travail, son long séjour en Belgique l ’a 
fait presque des nôtres.

Les peintres hollandais paraissent avoir boudé le Salon d’An
vers. On ne rem arque guère qu’un Mesdag, Crépuscule sur la 
plage de Scheveningue, semblable à tous les crépuscules et à toutes 
les plages de l’artiste, et une jolie toile claire, rappelant Mauve, 
d ’Evert Pieters, L e Long de la plage. Un Thaulow em pourpré, 
L ’A  liée des platanes, une toile ambrée, d’une intimité délicieuse, 
L a  P lace Châteaubriand à Saint-M alo, par J.-(1). Morrice, une 
Sapinière de Ch.-(1). Eaton, une vibrante impression brugeoise 
d’A. Hazledine, des improvisations polychrom iques, originales et 
neuves de Ch.-A. Robinson (Dindons,  Kermesse) et une M ater
nité de (1). Gay qui semble l’agrandissement d ’une toile de Miss 
Cassatt complètent la section étrangère.

La sculpture, sacrifiée par l ’éclairage défectueux du local, 
n ’occupe au Salon triennal qu’une place secondaire. La plupart 
des statuaires en vue se sont abstenus ; d’autres, parmi lesquels 
Constantin Meunier et Victor Rousseau, ne sont représentés que

par des œuvres de petites dimensions, en général connues. Grâce 
à l ’appoint de la jeune école d’Anvers, qui contient quelques 
talents en germe, la commission organisatrice a pu néanmoins 
réunir une centaine de numéros, parm i lesquels quelques groupes 
importants : Les Filles de Satan d’E. Rombaux, robuste morceau 
que vient d’acquérir le Musée de Bruxelles, la Douleur maternelle 
de G. Charlier, les Sanglots de J. Baudrenghien, qui échappe de 
plus en plus à l ’influence de G. Minne, le Tourment d’amour 
d ’H. Boncquet, F rère et Sœur de P. Braecke, les Danaïdes de 
J. Marin, la M ère et l’Enfant de L. Grandmoulin, les Deux Sœurs 
de MlleJ. Serruys, etc.

Parmi les bustes, ceux de M. Monville par J. Dillens et du pein
tre Heymans par J . Lagae, tous deux admirés à Bruxelles, domi
nent tous les autres. Signalons, pour term iner ce procès-verbal 
sommaire, deux jolies figurines en bronze, L ’Éclopê et L a  Honte, 
d’une exécution à la fois large et précise, par F. De Smet, et un 
am usant petit groupe de Zélandaises frileusement enveloppées 
dans leurs mantes, par A. Puyt.

Tel est, en raccourci, ce Salon dont le succès a valu aux orga
nisateurs, et en particulier à l’actif secrétaire de la Commission, 
M. Albert Van Nieuwenhuyse, d ’unanimes félicitations. S’il ne 
renferm e guère d’œuvres à sensation, s’il ne révèle point de per
sonnalités nouvelles, la tenue générale des envois qu’il abrite, les 
tendances qu’il affirme, l ’hospitalité qu’il accorde généreusement 
aux nouveaux venus, le placement judicieux des toiles, dont au
cune ne souffre d’un voisinage m eurtrier, lui confèrent une 
physionomie spéciale, avenante et sympathique, bien différente de 
celle de ses prédécesseurs. S’y prom ener fait goûter, sinon la féli
cité, du moins un réel agrément.

Oc t a v e Ma c s

C H R O N IQ U E  L IT T É R A I R E

Décidément, le théâtre littéraire ne fait plus relâche. Il y a 
maintenant une saison d ’été aussi active, aussi féconde que la 
grande saison d’hiver. Comme on le verra plus loin, les éditeurs 
ne craignent même pas de lancer, en ce moment, des livres gra
ves, trop graves peut-être, qui réclament, par ces chaleurs épui
santes, une tension d’esprit au-dessus de nos forces et que nous 
réservons pour les lectures attentives des douces et familiales soi
rées d ’hiver.

Mais il en est d’autres qui s’accordent avec la saison et s’accom
modent à merveille de nos dispositions alanguies et voluptueuses.

Le Troupeau de Clarisse (-1) de Paul Adam est un  essai sur la 
courtisane intellectuelle. Existe-t-il une Clarisse au monde? Je 
n ’oserais l ’espérer. Clarisse est le type complet de la femme de 
plaisir : son corps est habile à toutes les voluptés, son esprit 
joue avec les spéculations les plus audacieuses. Certaines de ses 
aventures, narrées par elle-même, nous plongent dans cette vie 
fiévreuse et large, où le labeur de l’esprit va de pair avec le culte 
le plus raffiné du plaisir des sens, que M. Paul Adam excelle à 
peindre. Vous devinez que le troupeau de Clarisse, ce sont ses 
amants et ses confidents. Il s’y rencontre des figures vigoureuses 
parmi lesquelles éclate celle, presque hiératique, de la prêtresse 
elle-même. C’est là le sujet du dessin de la couverture du livre.

(1) P a r i s ,  O llendorff.
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De même, au seuil du M âle  (1) de Camille Lemonnier, que la 
maison Ollendorff vient de rééditer superbem ent, l’excellent artiste  
Geo Dupuis a planté le corps robuste de Cachaprès. Les in te rp ré 
tations de ce superbe roman, qu’il a semées, nom breuses, au 
cours des trois cents pages du livre, éclairent vraiment le texte et 
semblent même le rajeunir, en ce sens qu’à ceux qui le connais
sent presque par cœur ces dessins procurent je ne sais quelle 
jouissance nouvelle, quelle sensation d ’inédit ou de plus ampl e 
compréhension. Le M âle  est ici à jamais fixé comme le M ort le 
fut l ’an dernier, par Meunier, dans l ’admirable édition de la 
Société L e Livre et l'Estampe. Et voilà deux chefs-d’œuvre qui ont 
trouvé leur définitive illustration.

A ce propos, pourquoi ne songe-t-on pas davantage à publier 
des éditions illustrées d'Eugène Demolder ? Se figure-t-on le 
charme d’une Roule d,'émeraude ou d’un Jardinier de la Pont - 
padour commentés par des crayons compréhensifs ? Cette littéra
ture toute en visions appelle le dessin comme le vers appelle la 
musique.

***
J’aurais voulu pouvoir consacrer un long article au rom an de 

M. Gilbert de Voisins : Pour l'amour du laurier (2), que M. Pierre 
Louys fait précéder d ’une lettre-préface absolument charm ante . 
Il y explique un peu le livre, par avance, et prend soin de pré - 
venir les lecteurs qu’ils y verront l ’emploi du su rnatu re l: nym 
phes et faunes et demi-dieux. En effet, un  personnage philosophi
que, Sylvius, est en rapports suivis avec toutes sortes de person
nages mystérieux, sortis des légendes et des mythologies. Ce 
genre d’écrits, je  le déclare tout net, n ’a pas mes préférences, et, 
malgré l ’écriture élégante de l ’auteur, il me paraît qu’un tel livre 
échappe difficilement à la monotonie. Écrire quatre cents pages de 
rêveries plus ou moins métaphysiques, c’est au surplus plus facile 
que de raconter, en cent lignes, une histoire émouvante de la vie 
réelle. On connaît assez, sur ce sujet, mon sentiment. Le livre de 
M. Gilbert de Voisins eût-il toutes les qualités de style et de com 
position, plus une, je lui reprocherais encore son sujet, d ’où je 
trouve exclus tout intérêt vraiment humain.

Voici, maintenant, une touffe de poètes. M. Edouard Ducôté 
publie sous le titre charmant : L a  P ra irie  en fleurs (3) l ’édition 
définitive de ses premiers poèmes. Son talent calme et méditatif 
y apparaît dans une lumière toute nouvelle : C’est presque une 
révélation. Sa personnalité, qui semblait un  peu indécise, s’a f
firme ici tout à coup. Il manie le vers libre avec une souplesse, 
une aisance, une grâce chantante qui ne sont qu’à lui. Il prend 
rang, désormais, parmi les bons poètes de notre génération.

M. Georges Darral, le fondateur de la Collection des poètes 
français de l’étranger, poursuit vaillamment son entreprise. Après 
les ouvrages de Gilkin, Giraud, Gille, Séverin, Van Hasselt et 
Paulin Brogneaux (?), voici qu’il donne la Route enchantée (4) de 
Adolphe Hardy. Il faut louer, encourager vivement l’œuvre de 
M. Barrai. Elle est de nature à aider notre mouvement littéraire et, 
à ce titre, elle mérite nos suffrages. Mais pourquoi l ’esprit exclu - 
siviste qui l’anime? Pourquoi n ’y admettre que des poètes clas-

(1-2) Paris, Ollendorff.
(3) Mercure de France.
(4) Paris, Fischbacher.

siques ou soi-disant tels? M. Barrai peut-il sérieusem ent croire 
que le vers libre n ’existe pas? Ne sait-il pas que des poètes 
comme Verhaeren et Van Lerberghe sont admirables?

M. Barrai a tort aussi d’exalter outre mesure les poètes qu ’il 
édite. A l’en croire, M. Hardy serait un poète de prem ier ordre. 
Il faut en rabattre. Au cours des deux cents pages de la Route 
enchantée il y a certes maints poèmes charmants, de form e sûre 
et nette. Mais on y chercherait vainement un frisson nouveau, un 
cri qu’on n ’oublie pas. M. Hardy est un bon poète de second 
ordre, qui vaut surtout parce qu ’on sent en lui un  écrivain con
naissant son m étier et sachant le vrai sens des mots qu’il em
ploie. Ses vers sont harmonieux, faciles, souvent plastiques. 
Leur lecture est agréable. Il serait fâcheux que la collection Fisch- 
bacher ne les eût pas recueillis.

Par contre, il est tout à fait regrettable qu’une amitié m ala
droite ait cru devoir publier, ornées d’un portrait en héliogravure, 
les œuvres poétiques de feu Félix Bernard (1). Que fit ce sym 
pathique bourgeois durant sa vie? Je sais seulement qu’à ses 
moments perdus il écrivit de bien mauvais vers. Comme ils sont 
encore plus insignifiants que mauvais, nous n ’en dirons pas 
davantage.

Bien mauvais aussi les vers et les proses de Mme ou de Mlle Hé
lène Canivet : Le Branle (2), reflet d ’influences diverses. Je p ré 
fère les Rythmes de douceur (3) de M. Émile Dantinne. Ils ont un 
charme mélancolique et musical qui promet. L’A llée du silence (4) 
de M. André Foulon de Vaulx, un  auteur dont le nom m ’était 
parfaitement inconnu et qui a publié pourtant plus de vingt o u 
vrages en tout genre, est un  recueil de vers corrects et élégants, 
suffisamment sonores et pompeux pour mériter qu’on y recon
naisse les derniers accents du vieux Parnasse. Mais, tout de 
même, comme c’est bien fait pour inspirer de la modestie aux 
plus orgueilleux, cette ignorance où se trouve, de l ’existence d ’un 
auteur, quelqu’un qui depuis quinze ans lit, écrit, se tien t, 
comme on dit, au courant : pendant ce tem ps M. André Foulon 
de Vaulx publiait ses vingt volumes en vers et en prose ...  et 
j ’ignorais ju squ’à son nom ! Il n ’y a pas à dire, c ’est en coura
géant !

Je signale, en term inant, tout un  lot d ’ouvrages spéciaux que je 
me réserve de lire et d ’étudier quand la tem pérature s’y p rê te ra . 
C’est un  livre d ’allure savante sur les Origines de la peinture à 
l'huile (5) de M. Charles Dalbon. C’est une magnifique et auda
cieuse étude de M. Henry Provensal, intitulée L ’A r t  de demain (6), 
où l’auteur s’efforce de créer une théorie nouvelle destinée à rallier 
toutes les écoles esthétiques et à reconstituer l ’Unité et l ’Harmonie 
intégrale de l’art. Dans le Traité de l'Occident (7) M. Adrien Mi
thouard examine les caractéristiques qui nous différencient fon 
damentalement d ’autres races humaines. M. Jules Breton, dans u n  
livre intitulé simplement : L a  Peinture  (8), étudie les lois, les 
moyens, le but d 'un  art qu’il pratique avec maîtrise.

Enfin, à la Bibliothèque internationale d ’édition, M. Paul W ie-

(1) A Travers la vie. Bruxelles, Schepens.
(2) Bruxelles, Lacomblez.
(3) Liège, l’Edition artistique.
(4) Paris, Lemerre.
(5-7) Paris, chez Perrin.
(8) Paris, librairie de l’Art ancien et moderne.
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gler publie une étude succincte, très informée et très intéressante, 
sur l’Allemagne littéraire contemporaine, tandis que MM. Marcel 
Batilliat et Henri Albert consacrent respectivement à P au l A dam  
et à W illy  de substantielles monographies.

Ge o r g e s R en cy

Trois articles historiques par des Belges.

P a u l  S p a a k . — A rn o ld  G offin. — E u g èn e  B a ie .
A  la  G u im o ra is , 31 ju i l le t  1904.

Ce dimanche breton, —  tandis que sonnent là-bas, à l ’horizon, 
les cloches de Cancale et de l ’autre côté celles du vieux Saint-Malo, 
la cité des corsaires, auxquelles la m er des druides mêle sa voix 
lente, apaisée en ce matin de soleil, — j ’ai lu mes bonnes revues 
belges, qui attendaient, dociles, le découpage des feuilles : L ’Idée 
libre, D urm dal, L a  Belgique contemporaine. Avec joie j ’y ai lu 
trois articles historiques, remarquables à des titres divers, mais 
annonçant une tendance, parmi les lettres belges, à s’occuper de 
l’histoire. Les Léon Vanderkindere n’ont guère eu de continua
teurs au milieu de la renaissance touffue de la littérature belge. 
Celle-ci a été vouée à la poésie, au roman, au conte, au théâtre. Le 
Belge est patient et réfléchi, il est descriptif. Toutes qualités pour 
un  historien, cependant. Et ces qualités, je  les trouve, en l 'idée 
libre, dans la très rem arquable étude de Paul Spaak : L a  Belgique 
communale. Bien écrite, d ’un style un  peu de conférencier, clair, 
précis, peignant nettement, cette étude, en vingt grandes pages de 
revue, donne un  tableau des communes flamandes à « vol d ’oi
seau » dirais-je, comme Snayers peignait les batailles de son 
temps. On les voit naître, aux grands carrefours, au bord des fleu
ves, s’entourer de rem parts, se hérisser de beffrois et de clochers, 
se bâtir des halles et des entrepôts. Bientôt dans tout le pays, par 
Bruges, Gand, Ypres, Tournai, Bruxelles grincent les métiers. 
On s’organise puissamment. Un esprit d’association profond se 
fait sentir. Paul Spaak en indique l’origine : « Dans un pays où 
les hommes ont dû, pour vaincre la nature, conquérir sur la m er, 
les marécages, les dunes arides, ou découper dans la broussaille 
des forêts les champs qui les nourrissent, il a fallu dès l ’origine 
qu’ils joignissent leurs efforts, qu’ils associassent leurs obstina
tions. » Les communes bousculent la féodalité. « La victoire de 
Courtrai est celle de la démocratie européenne tout entière ; et les 
asservis de toutes les nations, les misérables, les exploités, l ’innom 
brable masse des petits regarde au-dessus de la Flandre rayonner 
cette gloire qui leur annonce l’heure prochaine de la délivrance. 
Partout la commune s’agite, à Liège, en Brabant, en Hainaut et, 
plus loin, en France, à Toulouse, à Bordeaux, en Suisse, en 
Italie. »

Les causes de cette force? En dehors de l ’esprit d ’association, 
c’est l’énergie d’une race saine et brutale, adonnée à la vie maté
rielle. « Le peuple tout entier », dit Spaak, « bourgeois, artisans, 
vilains, apprécie avec excès les joies matérielles de la bonne chère 
et des grands coups de vin. Leur renommée a franchi les frontières 
et quand, en 1331, Édouard III d ’Angleterre tâche d ’attirer chez lui 
les ouvriers des Flandres, il n ’imagine rien de plus tentant pour 
eux que de leur prom ettre qu’ils auront de bon bœuf et de bon 
mouton tant qu’ils pourront en m anger; leurs lits seront bons et 
leurs compagnes de lit encore meilleures. » Léon Vanderkindere, 
dans le Siècle des Artevelde, ne raconte-t-il pas qu’à la bataille de 
Bastweiler les troupes brabançonnes sont suivies de valets qui 
portent des bouteilles et des pâtés? Et n ’ajoute-t-il pas que Jean 
Yoens, à la tête des Gantois, s’arrête à Damme, un soir qu’il va 
sceller une alliance avec les communes de Flandre, et là, en com
pagnie de demoiselles, boit et mange d ’un tel appétit qu’il m eurt 
dans la nuit.

Puis c’est le travail, un  travail âpre, dur, — une industrie pro
digieuse, un  commerce inouï. La Flandre et le Brabant habillent

l’Europe des draps verts de Douai, des draps bruns d’Ypres, des 
draps rouges de Bruxelles, des brunettes et des mollés de Bruges, 
des toiles fines de Louvain, des cuirs de Malines ! Et en outre « tout 
ce que l’industrie des hommes imagine, tout ce que fait pousser 
le soleil sur toutes les terres du monde, en Ecosse, en Suèile, en 
Russie, en Allemagne et plus loin dans les sept royaumes d ’Es
pagne, en Sardaigne, à Tunis, au Maroc, en Égypte, en Tartarie 
et dans la terre du Soudan, tout arrive, à pleins navires, vers les 
ports de Flandre ».

Il y a aussi le nom bre : « Ils sont une foule qui, quand la cloche 
appelle, sort des ruelles et s’agglomère sur la grand’place. Leurs 
défaites, et parfois leurs victoires, y font de sanglantes brèches. 
Mais, d ’année en année, les fils remplacent les pères, et les Gan
tois de Roosebeeke alignent une armée aussi profonde que les 
Brugeois de Groeninghe. »

Enfin, « ils ont la foi; ils sentent leur force et croient en elle, 
c’est-à-dire croient en eux. Comme tous ceux qui aiment la vie 
parce que leur sang est ardent et que leur tem péram ent robuste 
leur permet d’en goûter les joies, ils ont le mépris de la mort qu’ils 
voient du reste faucher dans les campagnes et dans les villes à 
si grands coups de faulx que, s’ils n’en avaient point le m épris, 
ils en prendraient au moins l’habitude ».

Mais le défaut des communes flamandes, ce qui a arrêté leur 
essor, rendu vaine leur puissance, entravé leur domination au 
dehors, arrêté l’influence de leurs idées, ce fut leur égoïsme ou 
plutôt leur particularisme. Rivalités effrayantes. « Au début, les 
métiers font la guerre au patriciat. A peine ont-ils vaincu qu’ils 
se jalousent et bataillent entre eux; les foulons et les tisserands 
se massacrent. » Paul Spaak dit bien : « C’est aux m urs de la 
ville que s’arrête l’intérêt de ces hommes. » Les luttes des villes 
entre elles, des métiers entre eux. de la plèbe et de l ’échevinat, 
des cités avec les campagnes d’alentour, luttes de seul intérêt 
immédiat, de jalousie, d’envie, ont empêché les communes de se 
grouper en une nation qui eût ôté formidable! Paul Spaak ana
lyse ces tares et complète sa fresque communale, largem ent e t 
clairement brossée.

Dans Durendal Arnold Goffin publie une étude su r Venise et 
l ’A r t  vénitien. Il décrit mélancolieusement la ville des doges en 
cette langue fine et souple qu’on lui sait, en phrases déliées et 
subtiles. « Une sorte de torpeur tiède règne, qui, à la fois, enve
loppe la pensée et l’exalte; qui la livre, sans distraction, à 
l ’hallucination tissée de réalité et de rêve de cette cité, où toute 
âme susceptible de recevoir l’émotion et les suggestions du 
passé et de l’art — ou, mieux, capable d ’accueillir et d’aimer la 
souffrance —  contracte une étrange fièvre de griserie et de lan
gueur. Le songe ici vous subjugue tout en tier; rien ne le trouble, 
rien ne le contrarie, — la pulsation précipitée de la vie positive 
s’amortit en vous à respirer les émanations de léthargie et de 
nonchaloir que les canaux et le sous-sol humide évaporent dans 
l ’atmosphère de paix un peu inquiétante de la ville; à errer en ce 
captieux décor où la vétusté des palais est magnifiée par la magie 
d’une lumière chaude, lustrée, chatoyante, qui fait du faste 
avec la dégradation des ruines, la souillure des façades et les 
eaux stagnantes et putrides des lagunes. »

Après une description voilée de Venise, Goffin nous parle de 
l ’art vénitien. Il le résume certes fort délicatement, en sensitif. Il 
signale à merveille Giorgione, Le Titien, Paul Véronèse. Puis il 
écrit, résumant avec une rare précision :

« A la suite ou à côté de ces grands artistes, une multitude 
d ’autres travaillaient, moindres, dont les principaux, les Palma, 
Lorenzo Lotto, Paris Bordone, déploient l’abondance d’aptitudes 
de leur talent savoureux et flexible, surtout en ces portraits où 
s’éternise pour nous la vieille nation vénitienne, dans sa politique 
et sa sensualité, sous l’aspect de ses doges et de ses provéditeurs 
à la physionomie aiguë; et sous celui de ces jeunes patriciennes, 
prises dans la luxueuse gaine de leur robe de brocart ou de soie 
cramoisie, de laquelle jaillit, semblable à une fleur un  peu lourde, 
leur joli visage placide où, sous la blonde chevelure ondulée et 
entremêlée de joyaux, les yeux limpides et sans pensée m ettent 
une lueur enfantine. »
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Goffin, dans sa longue étude, s’attache surtout à Vittore Car
paccio. Il fait une curieuse comparaison entre la Sainte-Ursule de 
cet artiste et celle de Memling. On sait que la châsse de Sainte- 
Ursule fut placée à l’hôpital de Bruges le 24 octobre 1489 et que 
Carpaccio paracheva ses peintures pour la Scuola di S. Orsola de 
1490 h 1496.

« En bon et loyal artisan, » dit Goffin, « en fidèle franc-maître 
de la gilde de Saint-Jean et de Saint-Luc qu’il est, Memling a mis 
tout son savoir et toute son expérience à livrer un  travail irrépro
chable, tant comme matière que comme fini, de telle sorte que 
chaque scène de sa Légende est un chef-d’œuvre de composition 
et de coloris. Mais ces qualités ne nous satisferaient point ou nous 
lasseraient bientôt, et l ’œuvre nous paraîtrait insuffisante, si elle 
ne remplissait le dessein d’exaltation dans lequel elle a été conçue, 
si elle n ’était tout embrasée de la flamme spirituelle dont les 
lueurs se reflètent partout, dans l’ensemble et dans les détails, 
dans l ’expressive attitude des acteurs du drame et, surtout, dans 
la physionomie de l’héroïne de celui-ci, de sainte Ursule, avec son 
visage de candeur sérieuse et de droiture, sans beauté effective, 
mais transfiguré par l ’amour divin et la joie de sa vocation de 
sacrifice....

« Memling néglige les préliminaires de l ’histoire : il entame 
cette dernière à la première arrivée de la sainte à Cologne, à l ’ap
parition de l’ange, c’est-à-dire au moment où le caractère surna
turel de la destinée d’Ursule se décèle. Carpaccio, lui, qui avait 
du reste à couvrir des espaces plus considérables, prend la narra
tion de l’hagiographe au début et consacre les quatre premiers 
tableaux de son cycle aux allées et venues des ambassadeurs de 
Bretagne à la cour d’Angleterre et à la séparation d ’Ethérius et de 
sa fiancée d’avec leurs parents....

« Aussi est-ce la partie principale et la plus captivante de son 
œuvre, celle à laquelle les préférences naturelles et les aptitudes 
de son talent lui ont fait travailler avec une prédilection manifeste.

« Carpaccio est un  conteur —  un conteur délicieux, rempli, 
certes, de la conscience de son art et de la gravité de son sujet, 
mais emporté par son instinct de beau diseur, qui s’abandonne 
avec complaisance à la prolixité imagée ; jaloux de surprendre et 
de divertir ses auditeurs, en enjolivant un peu sa « geste » sacrée, 
en ajoutant à l’intérêt propre de sa « matière » mille détails de 
réalité et de fiction qui lui serviront de commentaire agréable et 
fleuri. »

(A  continuer.) E ugène Demolder

Les Œuvres d’Hughes Van der G o e s .

L’intéressant problème soulevé par M. Sander Pierron continue 
à faire du bruit. Voici les renseignements que nous adresse à ce 
sujet M. l ’abbé Moeller, directeur de l ’excellente et très littéraire 
revue Durendal :

Les Vies des Saints du Brabant de J . Gielemans contiennent 
trois miniatures. La première a pour légende ce texte : Haec 
figura repraesentat S . Karolum Magnum, imperatorem Rom a
norum, regem Francorum ac ducem Brabanlinoram et omnes 
sanctos et sanctas, qui prodierunt de stirpe ipsius ante et post. 
En effet, cette miniature représente Charlemagne; les franges 
extrêmes de son manteau sont tenues d’un côté par saint Albert, 
l’évêque-martyr de Liège, de l ’autre par saint Louis, évêque de Tou
louse. Sous les plis du manteau s’abritent, d’une part saint Louis, 
roi de France, saint Arnould, évêque de Metz, et saint Guillaume, 
ermite, et d ’autre part sainte Gertrude, sainte Begge, sainte 
Gudule et sainte Amelberge.

La seconde miniature représente un arbre au tronc élancé ; 
de ses fleurs émergent les images des saints suivants, clairement 
désignés par leurs noms écrits en toutes lettres : S. ‘ Oda virgo, 
S. Rumoldus, S. Gum m arus Confessor, S. W ivina abbatissa,

(1) Suite. Voir nos trois derniers numéros.

S. Luytgardis monialis, S. Theodardus episcopus et m artyr, 
S. Lambertus episcopus et m artyr. Près du tronc de l’arbre, 
qu’elle enserre du bras, se dresse sainte Hélène saisie par deux 
bourreaux. Sous la m iniature, on lit l’inscription : Haec figura 
repraesentat sanctos et sanctas in Brabantia natos seu Conversatos, 
qui non prodierunt de stirpe ducurn Brabnnliae, sed aliunde.

La troisième miniature représente une vue de Jérusalem.
Ces miniatures sont-elles de Van der Goes ? Pour résoudre cette 

question il ne suffit pas d’affirmer, comme le fait Sander Pierron, 
que de 1476 à 1482 Van der Goes et Gielemans ont vécu ensem 
ble à Rouge-Cloître. Il faut examiner soigneusement la date des 
manuscrits.

La troisième enlum inure n ’est certainement pas de Van der 
Goes. Car l 'Historiologium  qui la contient a été écrit de 1486 
à 1487, cinq ans après la m ort de Van der Goes.

Pour la date de l ’Hagiologium, qui renferm e les deux autres . 
m iniatures, on n’est pas fixé d ’une façon certaine. Tout ce qu’on 
sait, c’est qu’il a été écrit après 1476 et avant 1484. Comme d ’autre 
part cependant nous savons qu’en 4479 Gielemans était encore 
occupé au Sanctilogium  et que le Novale Sanctorum semble avoir 
été commencé en 1483, il s’ensuit que l 'Hagiologium  a été écrit 
entre 1479 et 1482, les trois dernières années de la vie d ’Hugo 
Van der Goes.

Reste à voir si l’état de santé du malheureux artiste lui permet
tait encore, à cette époque, l’enlum iner les manuscrits. Car, on le 
sait, il était atteint d ’aliénation mentale dans les derniers temps 
de sa vie.

Consulter, sur la question, l’ouvrage des Bollandistes : De codi
cibus Hagiographicis Joliannis Gielemans, canonici regularis in 
rubea valle prope Bruxelles adjeclis anecdotis. Bruxelles 1895. 
Voir surtout pp. 8-14 et 42-43.

L A  M U S I Q U E  A  O S T E N D E

Le défilé des virtuoses de marque continue. La voix de Claire 
Friché a vibré avec générosité dans les vastes espaces du Kursaal, 
m alheureusement trop souvent en intonations fausses. Le beau 
violoncelle de Marix Loevensohn a victorieusement chanté le dif
ficile Concerto de Schumann. Le même jour, Elza Szamosy, l’étoile 
de Budapest (étoile de café-concert?) a beaucoup diverti le public. 
Le violoniste-prodige de onze ans, le Transylvain Franz v on  Vec
zey (prononcez Vetchëie) jouera pour la troisième fois le 30 août 
(Concerto de Tchaïkowsky). Jan Kubelik ne viendra pas.

La question de la direction de l’orchestre s’impose. Il suffirait, 
pour dém ontrer ce qu’on pourrait faire d’une telle phalange, de 
la confier pour une seule séance à un  bon chef. Quelques concerts 
dirigés par les Richter, les Mottl, les Richard Strauss, les W ein
gartner, voire par un Chevillard ou par notre Brahy, donneraient 
à la prochaine saison un lustre artistique que n ’ont jamais eu les 
concerts d’Ostende.

La question du chef d’orchestre domine celle du recrutem ent 
des virtuoses. L’adm inistrateur hors ligne qu’est M. Marquet doit 
se poser ainsi le problème, Étant donnée la somme totale qu'il 
consacre à la musique, quel en est l’emploi répondant au plus 
grand effet utile?

J. F.

P E T I T E  C H R O N IQ U E

Le théâtre de la Monnaie vient de publier le tableau de sa 
troupe pour la prochaine saison. Nous en avons indiqué déjà les 
éléments principaux. Les chanteuses, au nombre de vingt-deux, 
sont : Mmes Litvinne et Landouzy (en représentations), Paquot- 
D’Assy, C. Baux, F. Alda, C. Thévenet, L. Foreau, J. Laffitte, 
C. Eyreams, G. Bastien, J. Maubourg, M. Muratore, Dratz-Barat, 
D. Brozia, F. Carlhant, G. Cortez, E. Simony, A. Tourjane, J. Pau
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lin, M. Van Dyck, L. Colbrant et J. Lambrechts. La liste des chan
teurs comprend : MM. Van Dyck, Clément et Thomas-Salignac 
(en représentations), Ch. Dalmorès, L. Laffitte, L. Muratore,
E. Forgeur, Lubet, Caisso, Disy, ténors; Henri Albers, Decléry,
A. Boyer, Bourbon, François, Crabbé, barytons; Vallier, P .  D’Assy, 
Belhomme, Cotreuil, Danlée, basses.

L’orchestre sera dirigé, comme précédem ment, par MM. Syl
vain Dupuis, premier chef d’orchestre, et F. Rasse. Régisseur 
général : M. Ch. De Beer.

Au théâtre Molière, aujourd’hui dimanche, à 2 et à 8 1/4 heures, 
deux représentations de M iss H elyett, qui a été reprise hier avec 
M11e Norah d’Aubret, spécialement engagée par M. Péronnet.

Le Choral mixte A  Capella, directeur M. V.-A. Bauvais. ayant 
repris ses répétitions, l’inscription des personnes des deux sexes, 
âgées d’au moins quinze ans, aux cours de solfège, chant solo, dé
clamation et chant d’ensemble, a lieu les lundis, jeudis et samedis, 
à 8 heures du soir, 57 rue du Poinçon, à l’École communale 
n° 2.

Le 25 courant A Capella prêtera son concours h l’exécution de 
la cantate A u x H éros , de W aucampt, place des Martyrs (deux 
mille exécutants) et le 16 octobre à un concert artistique au profit 
de la Mutualité de la Presse belge.

Les classes du commerce et de la colonisation de l’Exposition de 
Liège se sont fusionnées et, sous la présidence de M. Corty, p ré 
sident de la Chambre de commerce d’Anvers, ont examiné dans

F a b r i q u e  de  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
Ch. x h ^ o ü e t

192, rue Royale, Bruxelles

Cadres de tous styles et d ’après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
P R I X  M O D É R É S

quel sens devrait être aménagée l ’exposition. Il a été décidé no
tamment que l ’on mettrait en valeur, par des tableaux et des 
cartes, l’importance de l’exportation des produits belges vers les 
pays lointains et quels progrès ont été réalisés dans le domaine 
de l'expansion commerciale.

La question de l ’enseignement commercial fera l’objet d ’un 
examen particulier.

Le Salon d ’automne qui s’ouvrira à Paris (grand palais des 
Champs-Elysées) le 15 octobre prochain promet d ’offrir un ensem
ble d’œuvres fort intéressant. On y verra notamment une im por
tante série de tableaux de Renoir, choisis aux diverses époques 
de sa vie, une suite de peintures et de dessins d’Odilon Redon, 
une exposition collective des bronzes du prince Troubetzkoy.

Le comité, présidé par M. Frantz Jourdain, prépare en outre 
deux expositions rétrospectives consacrées l ’une à Puvis de Cha
vannes, l’autre à H. de Toulouse-Lautrec.

Les sommes recueillies jusqu’à ce jour par la revue Les A r ts  et 
la vie pour ériger à Paris le Penseur de Rodin s’élèvent à 
fr. 9,316-75.

Que tous les peintres, sculpteurs et graveurs lisent dans le 
numéro d’août du M ercure de France un article de José Théry, 
avocat à la Cour d’appel de Paris, intitulé : L e Droit de l’artiste 
dans les ventes de ses œuvres. Un office de garantie des œuvres 
artistiques.

V IL L É G IA T U R E  incomparablement recommandable 
dans le coin le plus jo li , le p lus sain, le p lus p ic tu ra l de Belgique :

H O U F FA L IZ E , H ô te l d es P o s te s  e t  du  L u xem b o u rg .
Installation pittoresque et confortable, joli jardin, lawn-tennis, grandes salles de réunion, cuisine dos plus soignées.
Houffalize peut répondre aux exigences artistiques et mondaines. Le printemps et l’automne y réunissent des peintres de talent attirés 

par le charme des mystérieuses vallées, émus par la majesté des grands horizons aux belles teintes sévèresA l’époque des vacances on y rencontre une société choisie qui con
tribue à rendre agréable la vie à la campagne.

Pension pour séjour de p lus de huit jou rs depuis 6 francs et fr . 6-50 p a r  jo u r .
Arrangements mensuels en dehors de la saison.
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A L B E R T  BAERTSOEN

Svelte et affiné, le visage estompé de rêverie, les yeux 
à la fois délicats et aigus, dépourvus de ce qui compose 
la physionomie traditionnelle des peintres flamands, 
Baertsoen est pourtout l’une des forces les plus expres
sives de sa race. Ce maître du paysage moderne est un 
isolé dans son milieu. Les Gantois — même les plus 
intellectuels — se doutent-ils de la rare et précieuse 
individualité de ce peintre? Je ne le crois pas. Est-ce à 
dire que Baertsoen prenne à l’égard de son entourage

l’attitude aigrie des incompris? Nullement. Il se mêle à 
la vie bourgeoise de Gand, on le voit au concert, au 
théâtre ; il ne laisse point soupçonner son labeur obs
tiné, et l’apercevant à leurs fêtes, ses concitoyens nota
bles se confirment dans l’opinion que Baertsoen est un 
aimable amateur. Un filateur cossu lui disait un jour en 
manière de compliment : « Oh ! quand on n’a rien à 
faire, la peinture est une si belle distraction. »

Connu, aimé dans les milieux artistiques du monde 
entier, Baertsoen supporte allègrement ce dédain 
comique des bons Gantois. Nomme-t-on un jury, une 
commission artistique, jamais on ne songe à lui. D’au
tres s’insurgeraient, crieraient au mufflisme bourgeois. 
Baertsoen ne demande pas qu’on l’admire ; il peint pour 
sa joie égoïste. On dirait qu’il éprouve comme une 
volupté supérieure, sa tâche quotidienne accomplie, à 
se mouvoir parmi les cordialités et le bongarçonnisme 
reposants des relations provinciales. C’est là un trait 
de sagesse et de haute volonté.

J’ai énuméré, ici-même, à propos du sculpteur George 
Minne (1), les exceptionnels artistes de la dernière 
génération gantoise : outre Baertsoen et Minne, les 
Claus, les Horta, les Maeterlinck, les Van Rysselber
ghe, les J. Delvin. Ils vivent dispersés. Ils se sont 
formés seuls et ont subi la dure loi moderne de l’in
dividualisme. Et presque tous ont été ou restent con
testés par leur milieu. C’est même entre eux le trait 
de ressemblance le plus apparent. Van Rysselberghe, 
Claus exaltent la nature en ses aspects de soleil et de

(1) Voir l’A r t moderne du 16 novembre 1902s
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joie; H orta proclame la hardiesse moderne en ses sou
ples architectures de fer ; Maeterlinck, dans ses premiers 
drames si ingénument vivants, éclaire les destinées 
à travers la trame fatale des contingences. Baert
soen, lui, décrit et pénètre l’âme des petites gens qui 
flotte dans des décors très vieux, très effacés, où s’accu
mulent les tristesses sans éclat, les désirs sans grandeur, 
les dévouements sans gloire, les tragédies en prose de 
la plèbe éternelle.

Il se promène dans les vieilles cours, les rues pauvres, 
les petites places de faubourgs, devant des façades nues 
et tristes, sur des quais déserts et sombres comme la 
misère du peuple. Son art toutefois n’a point de préten
tions sociales. Il exprime la poésie des sites très hum
bles ; il dégage de leur mélancolie la douceur et la rési
gnation qui ennoblissent la souffrance populaire -, il est 
fait de persuasion, de rêverie calme et grave. Par-des
sus la créature — le personnage intervient rarement 
dans les tableaux de Baertsoen — il s’adresse à la 
demeure, au cadre où se déroulèrent plusieurs vies qui 
toutes marquèrent leurs traces. Les façades lasses, les 
chalands engourdis sous la neige, les quais accablés 
d’ennui, les petites places en cercle où les pignons pué
rils ont interrompu leur ronde séculaire, deviennent 
ainsi les protagonistes d’un drame éloquent et profond. 
Par le décor, l’œuvre se localise dans les vieilles Flan
dres; par l’émotion, par l’éternité symbolique du senti
ment, elle se hausse au lyrisme le plus pur, à la poésie 
la plus essentielle.

Baertsoen ne songera pas à peindre un béguinage pour 
la grâce archaïque de ses demeures et le charme pitto
resque de ses pelouses ; il fixera simplement un vieux 
porche, et sur les pierres noircies il racontera l’exis
tence totale de la cité religieuse. C’est que Baertsoen 
voit en profondeur. De même une façade évoque chez 
lui une rue, un coin de ville ; un chaland dramatise les 
journées monotones du batelier. Cet art s’adresse aux 
choses inertes ; et pourtant il n’en est pas de plus mys
térieusement humain. Il s’inspire de décors oubliés, 
meurtris ; et il n’en est pas qui soit animé d’une vie plus 
haute. Baertsoen a également vu et senti la lumière et 
ses féeries joyeuses ; il a peint des brouillards irisés sur 
l’Escaut; il s’est promené parmi les maisonnettes rouges 
et vertes, sur les talus brillants de l’excentrique Zélande; 
il a jeté de larges coulées de soleil sur les tuiles fla
mandes et les murailles jaunâtres des ruelles. A travers 
les clartés heureuses toujours son sentiment nous a 
révélé la mélancolie et la fatalité des misères obscures 
que suintent les pierres muettes...

L’intervention cérébrale, dans cet art, est considéra
ble. Baertsoen est d’abord ému, troublé, ravi par un 
site, un coin de pays, une ordonnance de maisons, une 
opposition ou une harmonie de lumières. Il emporte 
cette vision, il la garde dans les yeux et dans l’âme, il

en approfondit le caractère par une lento méditation, il 
élimine mentalement tout ce qui pourrait on diminuer 
la vertu dramatique et il compose, sous le contrôle de sa 
pensée, le paysage d’où se dégagera la vie totale de la 
réalité première. Avec une énergie prudente, ce scéna
rio synthétique s’élabore à travers de nombreux croquis, 
par la vue renouvelée du site inspirateur. La première 
part — et la plus large — est faite désormais aux facul
tés méditatives.

La réalisation de l’œuvre entre ensuite dans une 
phase objective. L’artiste, cette fois, exécute des études, 
des dessins, des morceaux d’après nature, en transcri
vant littéralement les choses, en ne laissant pas à son 
esprit l’occasion de s’interposer, en s’abandonnant à la 
joie de peindre et de copier ce que seul son regard 
reflète. La grande majorité des paysagistes — rem ar
quons-le entre parenthèses — ne connaissent que cette 
" phase objective " et les études et morceaux prépara
toires de Baertsoen seraient des tableaux de bonne vente 
pour bien des " maîtres " .

Baertsoen ne se contente pas de ce que sa verve, en 
face de la nature, son instinct des couleurs, sa percep
tion des jeux atmosphériques, sa science du dessin peu
vent lui valoir de réussites brillantes et relativement 
faciles. Il va plus loin. Il aborde à présent l ’œuvre défi
nitive, le tableau, et il établit sa composition idéale en 
utilisant sévèrement sa documentation d’après nature. 
C’est le véritable travail d’exécution. Il est long, péni
ble, douloureux. L’artiste n’est jamais satisfait, fl con
naît, lui aussi, les “ affres » des grands stylistes. Sa tech
nique s’appuie sur les recherches les plus variées Sans 
adopter la facture des néo-impressionnistes, — dont il 
diffère par un sentiment des lumières et un usage de la 
matière totalement opposés, — il s’est servi quand il l’a 
fallu des couleurs décomposées. Lorsque l’œuvre touche 
à sa fin, le peintre se livre à sa passion trop longtemps 
contenue; le dernier travail de la brosse est plein d’en
train et de liberté, en sorte que, malgré les retouches, 
reprises, hésitations, recommencements, jamais les 
œuvres de Baertsoen ne sont " fatiguées " et toujours 
elles redisent l’émotion fraîche et divinatrice provoquée 
par la nature.

J ’ai tenu à détailler cette méthode parce quelle est un 
bel et trop rare exemple de vaillance artistique, parce 
qu’elle enseigne à tous la force d’une discipline, d’une 
doctrine morale. Pour matérialiser son rêve, Baertsoen 
ne craint pas de se soumettre au plus rude des régimes. 
Un artiste sincère doit porter en son âme un courage 
inflexible s’il veut exprimer sa pensée jusqu’au bout. 
Celui qui ne se contente pas d’un à-peu-près traverse 
de dures, mais fortifiantes épreuves. Les conditions 
actuelles de l ’art l’exigent impérieusement. Il faut s’im
poser une loi rigoureuse qui difficilement se découvre et 
que les académies n ’enseignent pas.
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Et remarquez que Baertsoen, d’instinct, est,revenu à 
la méthode classique, comme bien des artistes que l’on 
tenait à tort pour révolutionnaires : Turner, les maîtres 
de Barbizon, Manet. Le besoin des compositions expres
sives lui a appris l’a rt difficile des sacrifices, et ses pro
ductions se caractérisent toutes par cette qualité qui ne 
se définit pas-, au nom de laquelle malheureusement on 
éteint les individualités naissantes dans les écoles, et qui 
ne se rencontre vraiment que dans toute œuvre large
ment vivante : le s t y l e .  Qu’est-ce que le style? C’est fort 
difficile à dire. Il y a des artistes qui ont de l’originalité, 
du caractère, de la puissance, qui ont l e u r  style et qui 
n’ont pas de style. C’est l’art très délicat des simplifica
tions, un tact spécial à choisir les éléments nécessaires 
à l’expression, un don abstrait qui est de même essence 
chez l’écrivain, le musicien, le peintre, le constructeur 
et qui est comme la conscience de l’inspiration. La jeune 
littérature française redemande au style la précision, le 
relief, la clarté. Constantin Meunier a du style dans les 
grandes figures du M o n u m e n t  a u  t r a v a i l .  Les pein
tres — et en particulier les Flamands — ont fait depuis 
quelque temps trop bon marché de cette condition 
suprême de la beauté. Baertsoen a prouvé par elle qu’il 
était au-dessus des modes techniques et qu’il avançait 
instinctivement dans les voies éternelles...

Isolé dans son milieu, Baertsoen l’est aussi dans 
l’école belge contemporaine. Il serait difficile de ratta
cher à l’esthétique d’un groupe des chefs-d'œuvre 
comme : La P e t i t e  P l a c e  f l a m a n d e  (musée d’Anvers), 
les C h a la n d s  s o u s  la  n e i g e  (musée de Bruxelles), la 
P e t i t e  C ité  a u  b o r d  d e  l ’e a u  et le D é g e l  (Luxembourg). 
Evidemment, Mellery, psychologue des intérieurs dé
suets, et le jeune Delaunois, explorateur profond des 
pays monastiques, ont des affinités de sentiment avec 
Baertsoen. Mais ces artistes se sont formés séparément. 
Leur éducation et leur technique n’ont rien de com
mun avec celle du maître gantois. Baertsoen a des 
imitateurs aussi; mais combien matériels et lourds! 
On ne peut pas dire qu’ils constituent une famille 
à son image. Et comment le classer dans l’ensem
ble du paysage contemporain? A quoi bon d’ailleurs 
les étiquettes? Par son classicisme Baertsoen s’appa
rente aux grands artistes de tous les temps. Son indi
vidualisme, la vie subjective de son art font de lui un 
maître aussi moderne que Whistler. Ce qui est vrai, 
pour sa peinture, l’est aussi pour ses eaux-fortes. Ici 
encore c’est par des recherches personnelles, par la 
volonté d’exprimer pleinement sa vision médite des abris 
de détresse, qu’il a obtenu une incomparable largeur de 
style dans cette magique série : M a is o n s  d e  p a u v r e s ,  
S o i r  à  A m s t e r d a m ,  C o in  d e  r u e l l e ,  L e  M o u l in ,  
M a i s o n s  a u  b o r d  d e  V e a u .

On vit les premières eaux-fortes de Baertsoen il y a 
dix ans. Que d’études réfléchies, que de labeur et quel

gigantesque élan vers la perfection dramatique depuis 
cette date! Baertsoen ne connaissait alors que le pro
cédé spontané ; sa technique aujourd’hui a toutes les 
souplesses. De nombreux dessins très détaillés, très 
poussés, préparent la composition pour laquelle l’aqua
fortiste ne garde que les traits caractéristiques et, si je 
puis dire, les masses et les lignes morales. L’exécution 
ensuite est lente, raffinée; les morsures de l’acide font 
l’office du plus subtil, du plus intelligent, du plus révé
lateur des pinceaux. Nous retrouvons, en somme, la dis
cipline intellectuelle et pratique que s’impose le peintre 
et la réalisation finale nous fait admirer, comme dans les 
tableaux, de saisissantes synthèses, des visions où la 
vérité prend sa forme essentielle, un réverbère au sup
port tordu, des fenêtres écrasées dans leur cadre ban
cal, de noirs logis de pêcheurs tassés en silhouettes 
rigides près du port qu’envahit la  nuit, un moulin domi
nant en vieux lutteur le nuage qui met une auréole vio
lente autour de ses bras en croix, des pignons voisinant 
en groupe confidentiel à l’extrémité d’un canal endormi, 
— tels sont les acteurs que Baertsoen fait vivre dans ses 
eaux-fortes en les enveloppant d’une atmosphère de 
clartés graves, d’ombres sans limite.

Inspiré par des thèmes locaux, cet art prend une 
importance universelle. Il n’est pas besoin de connaître 
Gand pour en subir l’éloquence ; la vue du vieux quai de 
la Byloque où habite le peintre fera certes mieux com
prendre la formation de son talent volontaire et sobre; 
elle ne le fera pas aimer davantage, elle n’en fera pas 
mieux saisir la portée. Baertsoen, comme tous les 
grands paysagistes d’aujourd’hui, a poussé de plus en 
plus loin l’investigation humaine et la recherche de la 
vie. La palpitation, jusqu’à ce jour imperceptible de la 
matière, anime ses œuvres. Les pierres vivent et 
s’émeuvent et ce qui dans l’antiquité était le plus beau 
des mythes devient chez Baertsoen la plus poétique des 
réalités.

H . F ie r e n s -G e y a e r t

D E U X  L IV R E S  D E  VE RS

L e  S a n g  p a r le ,  par C a m il l e  M a c c l a i r (1 ) . —  L e s  R e f le ts
e t le s  S o u v en irs , p a r  F r a n c is  d e  M io m a n d r e  (2 ) .

I. —  Le Sang parle

Une centaine de poèmes, publiés avec élégance par la « Maison 
du Livre », ont enrichi, ce printemps, l’œuvre considérable de 
Camille Mauclair. C’est le deuxième volume de vers que nous 
lisions de lui, avec le souvenir toujours précis, quoique lointain, 
des délicates Sonatines d'automne.

(1) Paris, Maison du Livre.
(2 ) Paris, Bibliothèque de l'Occident.
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Le talent multiforme de Camille Mauclair, l’activité inlassable 
et brûlante de son esprit, les faces diverses de son intelligence 
qui fut la plus précoce peut être, parmi tant d’autres très ardentes 
de sa génération, n ’ont pas cessé de nous étonner à merveille 
depuis plus de dix ans. Le roman et la critique, quelques essais 
philosophiques et des études sur les peintres de la dernière école 
ont révélé — combien de fois en ces dix ans ! — l’habileté signi
ficative de sa prose qui suit avec souplesse et grâce les évolutions 
rapides de tant de canaux croisés.

Ces vers-ci sont d’une autre plume, la même qui servit jadis 
aux « Sonatines » et les nota sur des airs vagues et charmeurs, 
comme aujourd’hui cent poèmes nouveaux dédient à l’ombre de 
Schumann leurs rythmes imprécis, leurs figurations esquissées.

Il y a beaucoup de douceur, un grand laisser-aller mélancoli
que dans ces poésies chuchotées du soir, quelque chose de féminin 
qui est très délicat, un bruit de chansons, d’eaux et de voix 
faibles.

La lumière comme un enfant,
Joue avec le demi-jour
Sur le gazon comme en velours,
Tandis que le soleil descend (1)

Et au fond, bien au fond de tous cela,
Nous sommes blottis tout petits,
Toi et moi :
Notre bonheur veille sans bruit 
Et nous ne sommes presque rien...
Cette idée-lâ me fait du bien.
Nous pensons à toutes ces choses 
Qui ne pensent pas à nous,
La nuit est chaude,
Le feuillage est doux,
Et tout cela est fait pour nous,
Tout de même, peut-être....

Biais parfois le chant s’élargit et de grands accords d’orgue 
semblent mêlés à l ' Angelus.

Les soirs, quand Dieu tendant la main sous les nuages, 
Soutient sur l’horizon le soleil défaillant
Sous la terre est tapi le vendangeur des ombres (2).

La fantaisie d’ailleurs a soufflé sur ces airs nocturnes comme 
un vent qui disperse les feuillets d’une sérénade. Ici l’inspira
tion descend comme la lueur d’une étoile, là-bas elle est née 
de la terre et du génie étroit des hommes. Témoin ce délicieux 
tableau copié de Le Sidaner :

Clair de lune, nappe blanche,
Cristaux tremblants, linge, reflets :
Une lueur monte et s’épanche,
Mystérieux fleuve de lait.
La lampe est une âme pâle 
Dans la nuit plus pâle encor ;
La douceur est telle ce soir 
Que l'on ne sait si l’heure exhale 
Un sourire ou un soupir.

(1) Le Jardin.
(2) A Nuit close.

Tout s’immatérialise 
Et l’heure qui tinte à l’église 
Ne fait pas plus de bruit qu’une fleur 
Tombant pétale à pétale 
Sur la nappe pure et pâle...

Ainsi s'en va tout le livre, pareil un peu aux boîtes peintes 
renferm ant des musiques : l ’air qu ’elles jouent reste lointain tou
jours, eût-on l ’oreille toute proche, et les images qui défilent, 
sans légende de l ’une à l’autre, luisent, s’effacent ou pâlissent 
suivant l’heure du jour et le soleil qui donne. J’en retiens une 
encore, si jolie !...

Elle, pas très grande, plutôt mignonne,
Les épaules pliées et étroites un peu,
Met un doigt sur sa bouche, comme retenant son âme,
Et regarde pensivement tout cela,
Penchant la tête comme un petit bouquet fatigué.

II. Les R e f l e t s  e t  les Souvenirs

De ces vers (les premiers que publie M. Francis de Miomandre) 
je ne sais trop s’il faut louer le charme désinvolte et gris ou s’il 
convient de témoigner d’abord en faveur de l ’alexandrin et du 
bon ton. Car ce livre est en deux parties et si les premiers poèmes 
plus nombreux s’en vont d ’une allure falote, délicieusement dégin
gandée, ceux qui viennent ensuite s’imposent à l’admiration par 
leur tenue irréprochablement classique.

Le très jeune poète Francis de Miomandre, dont les quelques 
études critiques et un  roman publié récemment en Belgique nous 
ont permis déjà d’apprécier le talent original, l’esprit savoureu
sement comique et délié, l’intelligence vraie de la vie et de l ’art, 
nous conquiert aujourd’hui par la simplicité de ces poèmes nés 
d’une émotion profonde, toujours sincère, parfois poignante :

Ah! si vous étiez ici, devant moi,
Peut-être que de toutes ces douleurs 
Compliquées et misérables 
Je pleurerais, avec douceur.
Mais vous ne viendrez jamais à moi 
Car il n’y a pas de miracles,
Et je ne puis que me cacher
Dans ce coin de mon âme obscur et lamentable
Où Dieu même ne me retrouverait pas...

M. Jourdain y trouverait à dire quant aux vers, et  peut-être
quant à la prose! Mais nous avons depuis longtemps joint l’un à
l ’autre ces deux pôles par le grand cercle « poésie » et, alors, que 
nous chaut la règ le?... D’ailleurs, la Phèdre de Racine, tellement 
noble et terriblem ent triste, ne pourrait-elle soupirer parmi ses 
longues plaintes des vers comme ceux-ci :

Ces jasmins sont trop doux, l’été est lourd de roses;
O sève, arrête-toi, je tombe,
L’air amoureux palpite d’ombre.
Souvenirs, écartez ce délice et ces fièvres :
Va-t’en, suavité des trop beaux jours d’été...

Et maintenant je cite l’une de ces strophes admirablement 
ornées où s’exerce quand il lui plaît la dextérité élégante du 
poète des Artifices :
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Vases vénitiens de moire et de lagune,
Calices de Bohême, et qui gardent encor
L'âme des vieux sabbats tournoyant sous la lune ;
Légers comme la neige et pâles comme l’or

Mais à tant de beauté subtile avouerai-je que je préfère l’autre 
m use de M. de Miomandre, celle qui pour le visiter prend un 
visage de douceur avec un sourire chagrin, des yeux clairs, une 
voix d ’enfant et l ’attitude du jeune homme « qui avait beaucoup 
lu Laforgue »?

J. D.

L E S É C R IV A IN S B E L G E S  A  PARIS

Le M ercure de France publie un article signé par André Fon
tainas et intitulé : Quatre, Prosateurs belges. Etude excellente, 
vantant l ’œuvre de Léopold Courouble, Blanche Rousseau, Hubert 
Krains et Eugène Demolder. Nous voudrions pouvoir la repro
duire entièrement. Mais elle tient vingt-cinq pages de l’importante 
revue parisienne. Force nous est de ne publier que quelques 
extraits choisis.

Sur Léopold Courouble, notre fameux et aimé romancier de la 
Fam ille K aekebroek, que voici cette fois lancée à Paris :

« Courouble écrit une langue souple, suffisamment délicate et 
d ’une correction affinée; le prodige consiste à y avoir introduit, 
dans la bouche et dans le cerveau de ses personnages, des expres
sions propres au parler du « bas de la ville », si bien en place 
qu’aucune soudure, aucune superposition n ’en est apparente, 
qu’elles s’avèrent indispensables et naturelles, qu’elles ne choquent 
ni ne détonnent, ne prennent pas trop d’importance, et ne som
brent pas dans le contexte. »

André Fontainas au cours de son étude, très pénétrante et très 
juste, sur Courouble, qu’il « situe » définitivement, fait une jolie 
description du « quartier Sainte-Catherine ». Il signale aussi au 
conteur bruxellois le quartier des Marolles.

Au sujet du délicat écrivain qui porte le nom si joliment coloré 
de Blanche Rousseau, Fontainas s'exprim e ainsi :

« Par des nuances impondérables créer une sorte d ’atmos
phère spéciale, odorante, vaporeuse de toute la brum e de souve
nirs et de tendresses abolies que répand la présence aimée des 
fleurs : jardin printanier et touffu, claire salle de bonheur où étin
celle un moment au piano le songe musical à travers le silence et 
l ’harmonie du lieu, et, au moyen d’un dessin soudain, appuyer 
sur un  trait de sentiment qui, en en résum ant la valeur, par des 
appels suggérés et des relations nécessaires signalées plutôt 
qu’exprimées, dissipe et éclaire l’indécise griserie, c’est un si 
effectif procédé de peintre, avec ses analogies dans l’art émou
vant, par exemple, du grand Carrière, que tout surcroît d ’évoca
tion plastique se fait, là, superflu, et qu’il nous importe peu de 
nous figurer par leurs dehors les personnages dont, en ses livres 
délicieux, nous entretient Mme Blanche Rousseau, tant nous péné
trons profondément dans l'intim ité de leurs sensations, de leurs 
sympathies et de leurs rêves. »

Et plus loin :
« Que d’images où s’animent les chères figures; elles revivent 

dans le présent quand les évoque de l’ombre de l’oubli un souve
nir méditatif, à menues phrases fleuries et odorantes comme les 
attitudes qu’elles leur prêtent. Car tout sous la plume de Blanche 
Rousseau s’exprime par des réminiscences de fleurs et d’oiseaux; 
Il y a chez elle une finesse et une délicatesse de l’odorat bien 
étrange qui lui permet d ’apparier des sensations généralement 
indicibles, de les préciser par des affinités qu’on n ’eût pas, sans 
elle, soupçonnées. »

Vient ensuite Hubert Krains, le romancier wallon, que sa der
nière œuvre, L e Pain  noir, publiée au Mercure de France, a fait 
connaître au public parisien et dont le succès s’affirme en France.

Encore un des nôtres célébré là-bas, à l’étranger ! Que de con
quêtes !

« Ce qu’i limporte de noter tout de suite chez Hubert Krains, 
dit André Fontainas, c’est la grande netteté et la sobriété du 
récit, le style, ni dépouillé ni surchargé, volontaire et châtié. 
Dans l ’étude d ’âmes rustiques, l’auteur, le lettré, a su abdiquer. 
Il n ’est point défiant, ne les prend pas de l’extérieur, à l ’exemple 
de Balzac, ne les déifie pas comme Georges Sand, n ’est ni lyrique 
comme Zola, ni épique comme Eekhoud : il sent vivre, en 
ses personnages, non point ce qu’il est, mais ce qu’ils sont, un 
peu, si l ’on veut, à la manière de l ’étrange et admirable Gorky. 
Mais Gorky a vécu la vie de ses personnages, il a subi les tortures 
physiques qui leur sont infligées, leurs angoisses morales; il a 
partagé leurs espérances indécises, leur naïve résignation : ce sont 
des vagabonds, des déchus, des ex-hommes, en proie à la mali
gnité sociale. Chez Krains, c’est un autre m onde; ce sont des 
« réguliers », des cultivateurs aisés, des cabaretiers de villages 
qui ont peiné à se préparer une vieillesse confortable, mais que 
leurs enfants grugent et affligent jusqu’à la mort, qu’une fatalité 
acharnée obscurément et que nul n ’aurait pu prévoir ruine et con
duit aux pires démences du désespoir. »

Rachilde, à propos d ’Hubert Krains, avait précédemment écrit : 
« Le style d’Hubert Krains est d ’une grande limpidité, dépourvu 

de toutes les métamorphoses en honneur chez les écrivains dont 
le cerveau est vide de faits précis. Comme un historien qui conte
rait pour les siècles futurs, il veut situer le décor et les person
nages d ’une façon sincère... Rien de vague ni de fabriqué, de 
falsifié. Cependant, ces différents héros de l ’éternel drame semblent 
de tous les temps, de tous les pays... Ils sont couleur de terre, 
déjà estompés de la brume, de la poussière de tous les siècles. » 

Une grande partie de l’article d'André Fontainas est consacrée 
à l’œuvre d ’Eugène Demolder. Il l’étudie depuis la Légende 
d 'Y p erdamme jusqu’à l 'Arche de M . Cheunus. Amoureusement 
André Fontainas se promène par la Route d'émeraude, chausse les 
P atins de la reine de Hollande, flaire les fleurs du Jardinier de la 
Pompadour. « Eugène Demolder, dit-il, est l’homme épris 
des formes de la vie, qu’il fait chanter- et qui rayonne par son 
art. Tout ce qui nous apparaît beau, grand, pur, sain, vibre sous 
sa plum e; où nous ne découvrons que laideur, turpitude ou mono
tonie, lui encore connaît le secret de faire chatoyer devant nous 
quelque splendeur qui s’ignorait. »

Plus loin :
« Aucun acte, aucun geste, aucun aspect d ’aucune vie, muette 

ou non, ne le laisse indifférent, et son noble, vaste et clair talent 
s’applique à former, d’une réunion choisie de ces vies qui se 
mêlent, se complètent sans cesse et en tout lieu, de vastes 
tableaux mouvants, lumineux, radieux, comme est elle-même 
toute la vie. »

Et plus loin :
« L’imagination d’Eugène Demolder hante toutes les provinces 

de la légende et de l ’histoire la plus minutieuse. Peu de livres 
sont aussi exactement documentés que les siens. Il n ’v parait pas 
tout de suite parce qu’il insuffle à tous les objets qu’il a choisis 
dans le fatras un mouvement si réel, une si nécessaire impor
tance que l’énorme part de l ’érudition patiente perd sa séche
resse. »

La façon de construire un  livre de l ’auteur du Jardinier de la 
Pompadour ? La voici d ’après Fontainas :

« Délibérément ce que peut contenir une époque, non point de 
passions : les passions sont éternelles, se répètent en tout temps 
et en tous lieux, les mêmes, mais de modes, de gestes, de couleurs 
et de formes qui les signifient, les altèrent ou les dissimulent? 
Quel fut le rêve d’un temps, son idéal, sa manière d ’accepter la 
vie, de conjurer le malheur, de courir à la quête de la fortune? 
Cela, le moment et le site une fois arrêtés, l’exprim er en mettant 
en scène des figures assez caractéristiques pour le résum er pres
que entier, dans son éclat naïf, son ignorance de soi-même, sa foi 
inconsciente, ses espérances dévouées et aussi ses ridicules, telle 
la proposition sur laquelle Demolder construit ses romans. »

Enfin, défini, le style de Demolder :
« Le style de Demolder, toujours abondant de matière, se com

pose d’une succession pleine, sonore, sans remous. Il va droit au
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fait, le saisit dans tout l ’apparat de son aspect plastique, le main
tient sous la lumière qui répand à sa surface une valeur décisive, 
et glisse ainsi pour se joindre à d ’autres phrases aussi chantantes 
et nourries. Au surplus, le fait tel qu’il le voit n ’est jamais banal 
ou quelconque : du bout des doigts il le tient et en joue comme 
d ’un joyau qui brille. Jamais il ne s’aventure et ne s’éparpille au 
hasard. C’est un style positif, qui ne s’épanche qu’en épithètes 
utile?, dédaigne l’ornem ent superflu; bien assez fleuri, déjà, il 
redouterait la surcharge, et sa vigueur saine en serait corrompue. 
Néanmoins, en des descriptions, que jamais il ne se perd à dis
serter. faisant toujours apercevoir ou comprendre l ’âme par exté
rieur et le sentiment par le geste, il muse avec des mots qui se 
sourient, surpris de s’être joints et reconnus, et de s’éclairer 
mutuellem ent de leurs facettes neuves comme aux rythmes d ’un 
poète soudain illuminées. »

L ’A R T IS T E
Une pensée d’H. T aine :
Une Âme ayant sa vie propre, un caractère personnel et distinct 

qui se laisse entrevoir même comme dans un brouillard vague, 
quelle nouveauté! e t  c’est là tout l ’art, avec son principe, sa 
dignité, sa récompense : manifester et perpétuer une personne, qui 
est l’artiste, et dans cette personne ce qui est essentiel. A tout 
degré et dans tout domaine, son affaire est de dire aux hommes : 
« Voici ce qui était en moi et ce que j ’étais; à vous de regarder, 
de m esurer et d’em prunter ce que bon vous semble. »

N É C R O L O G I E
H en ri F an tin -L a tou r .

C’est l’un des plus nobles artistes de ce temps qui disparaît, un 
maître qui sut être personnel tout en restant dans la tradition 
classique. Né à Grenoble en 1836, Fantin-Latour commença son 
éducation artistique chez son père, puis il suivit les leçons de 
Lccoq de Boisdauban et de Couture. Il entra ensuite à l ’École des 
Beaux-Arts et se lia avec l ’élite des peintres de son époque : 
Ingres, Delacroix, Courbet, Corot, Millet, Manet, Renoir, Monet. 
Il débuta au Salon de 1861 par une grande toile intitulée : Un 
atelier utix Butignolles, actuellement au Musée du Luxembourg, 
dans laquelle il groupa autour d’Edouard Manet, assis à son che
valet, Zola, Renoir, Z. Astruc, Edm. Maître, Scholderer, Bazile, 
A. Rimbaud, etc. L’Hommage à Delacroix (collection E. Moreau- 
Nélaton) et l 'Hommage à B erlioz (Musée de Grenoble) consacrè
rent définitivement sa réputation. Il exprimait avec un art recueilli 
et profond la personnalité de ses modèles, découvrant sous leurs 
traits physiques leur individualité morale. Quelques-uns de ses 
portraits sont des chefs-d’œuvre. Il excellait aussi à évoquer, dans 
l’intimité d 'un atelier ou d ’une chambre d ’étude, l ’atmosphère 
calme du travail intellectuel. La toile que possède de lui le Musée 
de Bruxelles appartient à la série de ces compositions réalistes 
qu’ennoblit la pensée. Elle caractérise à merveille la sensibilité 
particulière de sa vision. Chez Fantin, l’observation, quelque 
rigoureuse fût-elle, s’alliait toujours à une spiritualité qui confé
rait à ses modèles une beauté grave et réfléchie. Le style d’Ingres 
fusionné avec le naturisme de Courbet produisit sans doute cet 
alliage heureux

Fréquemment, le peintre s’abandonnait à l’imagination et che
vauchait sa chimère sans souci de la réalité. C’est l’une des faces, 
et- non la moins séduisante, de son talent. En des peintures vapo
reuses qu’anime le souffle léger du XVIIIe siècle, en des lithogra
phies d ’un métier voluptueux, il transposa les inspirations musi
cales de Wagner, de Schumann, de Berlioz, trouvant d’exacts et 
saisissants commentaires à leurs pensées.

Mais ces œuvres sont dans la mémoire de tous. Il suffit de les 
citer pour indiquer la grande perte que subit l’art français en per
dant le maître célèbre qui rattachait, pour ainsi dire, l'école con
temporaine à ses précurseurs.  O.  M.

P E T I T E  C H R O N IQ U E

Hier samedi a eu lieu au théâtre Molière la première reprise 
de la piltoresque et exquise Véronique de Messager. C’est 
Mlle Jane Barre, la talentueuse divette, qui chante le rôle d’Hélène 
de Solanges. M. Péronnet a fait brosser un nouveau décor pour 
le premier acte et fait faire des costumes coquets.

Matinée à 2 heures tous les dimanches. Aux matinées les enfants 
paient demi-place.

L’Exposition d’art et d’art appliqué à l’école N° 7, rue Ribau
court, 21, à Molenbeek, se ferme demain lundi, S courant.

Au cours de celte exposition ont été organisées plusieurs 
auditions musicales et des conférences sur des sujets d ’art. 
M. Dumont, le distingué professeur à l ’Académie locale, a 
vivement intéressé son public par une conférence sur les arts 
industriels; il y a quelques jours, le poète Liebrecht, devant un 
public choisi et nom breux, s’est fait vivement applaudir après sa 
conférence sur Max Waller.

Aujourd’hui dimanche, le Cercle Symphonique de la commune, 
sous la direction de M. Dispa, donnera un concert artistique dans 
le grand hall de l’exposition.

M. L. Bartholomé a exécuté pour la maison d ’édition Dietrich 
et Cie une rem arquable reproduction du tableau de V. Gilsoul, 
Soir à Bruges. L’artiste s’est très heureusement servi du procédé 
de l ’eau-forte en couleurs, qui commence à se répandre et qui 
donne de magnifiques résultats. La richesse, l ’harmonie, la p ro
fondeur des tons obtenus sont surprenants. Le tableau original 
est traduit avec la plus grande fidélité et l’impression fait illu
sion.

En France bon nom bre d’artistes parmi les plus réputés, et 
entre autres MM. Raffaëlli, Besnard, Thaulow, Bracquemond, La 
Touche, Jeanniot, etc. ont réalisé, dans ce genre spécial, des œu
vres charmantes. Souhaitons que leur exemple soit suivi en Bel
gique. Déjà Henri Evenepoel avait compris tout l ’intérêt et les 
ressources multiples qu’offre aux artistes la gravure en couleurs. 
D’autres, (1). Schlobach, F. Khnopff, A. Rassenfosse, L. Titz,
F. Maréchal, H. Meunier, V. Mignot, F. Charlet, etc. ont agrandi 
le cercle de ses découvertes. Il y a dans l’application de ce pro
cédé tout un avenir sur lequel il est utile d’attirer l ’attention des 
artistes et du public.

— Le Penseur de Rodin :
Nous rappelons que les admirateurs de Rodin offriront prochai

nement à la ville de Paris le superbe Penseur en bronze de Rodin. 
La souscription, dans laquelle les sommes les plus minimes sont 
recueillies et qui doit contenir surtout les noms de tous les artistes 
connus, sera bientôt close. Nous a ttirons sur elle l’attention des 
artistes belges. Il importe que leurs noms soient inscrits parmi 
ceux des promoteurs de ce beau mouvement. Ce sont les A rts  (le 
la Vie qui en ont pris l’initiative. On envoie le montant des sous
criptions à M. Georges Mourey, directeur des A rts  de la Vie, 
6, chaussée d’Antin, a Paris. L’inauguiation de la statue pourra 
avoir lieu en décembre.

« Les Américains délenaient jusqu’à ce jour un am usant record 
dit l 'Express : celui de la fanlaisie en matière de procédés électo
raux. L’Italie vient de le leur enlever et c’est aux réactionnaires de 
Turin que revient ce mérite, si l’on peut qualifier ainsi leur der
nière trouvaille.

Pour triom pher d’un candidat socialiste, M. Morgari, ils lui 
ont opposé... un ténor. Et quel ténor! Le célèbre Tamagno en 
personne! Mais l’ingéniosité de la trouvaille n ’est pas tant dans 
lé choix de ce candidat inattendu que dans le procédé employé 
par l'artiste lyrique pour la période électorale. N’ayant sans doute 
aucune idée de ce que pouvait être un programme politique ou 
aucun argument à opposer à la dialectique de M. Morgari, Tama
gno a décidé de ... chanter un air d ’opéra dans chacune des 
réunions où il devra se présenter.

Les gazettes qui donnent cette information sensationnelle 
négligent de nous dire si le grand ténor italien se fera suivre d’un
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orchestre pour l’accompagner. Il faut reconnaître que sa tentative 
n ’est point banale, 'lais que voilà bien un admirable sujet d’opé
rette bouffe pour un auteur em barrassé! Chaque article du pro
gramme serait remplacé par un grand morceau du répertoire. 
Des réformes? Tamagno chanterait la Muette de P ortici La 
liberté sociale? On entendrait les Huguenots. La lutte contre le 
cléricalisme? Ce serait le tour de la Juive.

Le Piémont appréciera-t-il ce procédé musieo-électoral ? Dans

P L A G E  D E  W E S T E N D E
dans les superbes dunes du littoral ouest de la Belgique.

Terrains avantageux. — Villas et cottages charmants.
Jeux de tennis, jeux de golf. — Festivités locales. — Fêtes enfantines.

Communications faciles. — Excursions agréables. 
Tramway électrique Ostende-Middelkerke-Westende.

Trajet en une demi-heure. — Service de dix en dix minutes.

F a b r i q u e  de  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
Ch. x h ^ o ü e t

192 , rue Royale, Bruxelles

C adres d e  tous s ty le s  e t  d ’a p rè s  d e ss in  p o u r  ta b lea u x  
a q u a re lle s , p a s te ls , etc .

LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
P R I X  M O D É R É S

l’affirmative, il ne restera plus à Tamagno qu’à employer celte 
méthode à la Chambre et les débuts du ténor député à Montecitorio 
ne manqueront pas de piquant. Néanmoins, qu’il se méfie! Ses 
collègues pourraient bien lui refuser leurs voix — comme 
superflues. »

L’histoire est am usante. Malheureusement elle a été démentie 
par Tamagno lui-même, qui a déclaré à un rédacteur de la 
Réforme qu’il n ’y avait pas un mot de vrai dans ce récit.

V IL L É G IA T U R E  incomparablement recommandable 
dans le coin le plus jo li, le plus sain , le plus pictural de Belgique :

H O U F F A L IZ E , H ô te l d es P o s te s  e t  du L u x em b o u rg .
Installation pittoresque et confortable, joli jardin, lawn-tennis, grandes salles de réunion, cuisine des plus soignées.
Houffalize peut répondre aux exigences artistiques et mondaines. Le printemps et l’automne y réunissent des peintres de talent attirés 

par le charme des mystérieuses vallées, émus par la majesté des grands horizons aux belles teintes sévères
A l'époque des vacances on y rencontre une société choisie qui contribue à ren tre  agréable la vie à la campagne.

Pension pour séjour de plus de huit jours depuis 6 francs et fr . 6-50 p ar jour.
Arrangements mensuels en dehors de la saison.

AILLE DE TERMONDE
L a  p la c e  de  p ro fe s se u r  d e  la  c la sse  d e  dess in  d 'a p rès  la  

tê te  a n tiq u e , orn em en ts et cou rs s u p é r ie u r  d e  p e rsp ec tiv e  
à  l'A ca d é m ie  r o y a le  des B e a u x -A r ts  d e  T erm o n de  se ra  
va ca n te  a u  1er octobre 1904 . —  T ra ite m e n t 1 ,9 0 0  fra n cs . 
—  L es  a r tis te s  q u i d é s ire n t p o s tu le r  ce tte  p la c e  d e v ro n t  
s 'a d re sse r  à  l'A d m in is tr a tio n  co m m u n a le  d e  T erm on de  
a v a n t le 2 0  sep tem bre  p ro c h a in .

L e  co n co u rs-ex am en , im po sé  p a r  le  G o u vern em en t, 
a u r a  lieu  d e v a n t u n  j u r y  dé sig n é  p a r  la  V ille . L es  ca n 
d id a ts  sero n t p ré v e n u s  d u  j o u r  e t  rece vro n t le  p r o g r a m m e  
d u  concours im m é d ia te m en t a p rè s  la  c lô tu re  d u  d é la i  d e  
p r é se n ta tio n . L a  n om in a tio n  se fe r a  p a r  le  C onseil com 
m u n a l.

L a  con n aissan ce d u  f la m a n d  es t ex ig ée .
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LA FÊTE DES A R B R E S
A J a c q u e s d e s  C r e s s io n n iè r e s

Un magazine jeune : Le Samedi  — un poète : notre 
camarade Souguenet — veulent créer à Bruxelles la 
F ê t e  d e s  A r b r e s .  Mais les arbres sont toujours en fête! 
Au printemps, quand la sève monte, comme la jeunesse 
au visage des jolies filles, et allume le crépitement des 
feuilles vertes ou, plus nuptiale,lajoie blanche et rose des 
fleurs, n’est-ce pas fête ? En été, les fruits mûrissent et 
— telles de belles patriciennes allant aux bacchanales

parées de bijoux et gonflées de désirs, bouches rouges, 
seins audacieux ! — les grands cerisiers brillent, cons
tellés de pourpre, les pruniers bleuissent, d’un bleu vio
let plein de nuit amoureuse et d’aurore timide, et les 
poiriers sont d’or! Fête, toujours fête! Même le deuil 
des branches,’ aux jours d’automne, apparaît dé cuivre 
et de bronze, magnifique comme une sonnerie dé cors, 
tout pavoisé de pourpre, de cinabre, d’ocre et de chrome ! 
Triomphale mélancolie ! L'hiver habille les chênes de 
neige et de givre. Ils deviennent les habitants merveil
leux des doux pays de Noël,' ils sont de légendaires sei
gneurs vêtus de dentelles. A cette saison blanche ils font 
songera desfêtes douces : on attend qu’un ange vienne 
jouer du violon sous les sapins candides. Et même aux 
jours gris rien n’est plus élégant que le squelette des 
arbres, tout de grâce nerveuse, tout en poussée du ciel, 
tout en finesse : la fête des branchettes nues !

Cependant je souscris toujours à une fête en plus. Et 
celle des arbres me charme par son paganisme ; c’est 
une fête panthéiste ! Ainsi elle plonge dans des passés 
délicieux et en même temps elle me paraît une célébra
tion digne des temps où l’âme humaine sera plus douce.

Et si vous aimez les fêtes, pourquoi ne célébrez-vous 
pas celles des arbres célèbres? Il y a l'arbre de la 
science du bien et du mal, qui fut au paradis terrestre. 
Dans leurs manuscrits les Byzantins en firent un figuier, 
les Italiens un figuier ou un oranger. L'Arbre de Jessé, 
symbolique, et offrant la généalogie de Jésus-Christ, a 
été souvent reproduit au moyen-âge. Puis il y a le 
Cèdre du Jardin  des Plantes, le Châtaignier de 
l'Etna,  le plus gros arbre du monde, appelé le Châ
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t a i g n i e r  d e s  c e n t  c h e v a u x  depuis que Jeanne d’Ara
gon trouva un abri sous ses branches avec sa suite de 
cent seigneurs, — le M a r r o n n i e r  d u  2 0  m a r s , aux 
Tuileries, l 'O r a n g e r  d e  V e r s a i l l e s  d u  g r a n d  B o u r 
b o n , le plus ancien de la terre, le L a u r i e r  d e  V i r g i l e ,  
planté par Pétrarque sur le tombeau du poète latin, le 
M û r i e r  d e  S h a k e s p e a r e ,  planté sur la tombe du dra
maturge anglais, le M û r i e r  d e  M i l to n ,  planté par 
lui-même devant sa maison, le S a i d e  d e  S a i n t e - H é 
lè n e  et le S a u le  d ’A l f r e d  d e  M u s s e t ,  le P o m m i e r  d e  
N e w to n ,  le N o y e r  d e  J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u ,  le 
L a u r i e r  d 'I s o la  B e l l a !  Et que d’autres!

Mais puisque je parle des arbres, et à céux qui les 
adorent, pourquoi ne leur confierai-je pas un peu de la 
peine que j ’éprouvai, au sujet de l’objet de leur nouveau 
culte, en août dernier? La forêt de Fontainebleau brû
lait! Le soir, des taches rouges plaquaient le ciel au- 
dessus de Chailly. C’était sinistre. Dans la nuit chaude 
et étouffante de cet été, au milieu des plaines de Fleury- 
en-Bière et de Perthes, l’immense flambée angoissait. 
on entendait au loin des bruits de clairon : les lignards 
et les dragons attaquaient le feu. Une odeur âcre se 
répandait partout. Parfois résonnait un bruit sourd et 
terrible celui de grands arbres qui s’effondraient. Des 
paysans couraient à travers champs, éclairés vaguement 
par l’incendie. Des soldats à cheval galopaient sur les 
routes. Des bruits inquiétants se répandaient dans les 
auberges encore ouvertes : la forêt était perdue et la 
ville et le château allaient périr dans la catastrophe! 
Toute la région était émue. On percevait les terribles 
lueurs jusqu’à Corbeil, jusqu’à Melun. Cela dura trois 
nuits!

Le 18 août, aux premières lueurs du soleil, j ’entrai 
dans la forêt. Les soldats avaient abattu l'incendie, 
après une lutte opiniâtre. On pouvait pénétrer partout. 
Un beau soleil inondait la grande route de Chailly à 
Fontainebleau, dorait les cimes, faisait miroiter le doux 
frisselis des feuilles, jetait sur l ’immense forêt une 
immense et pure lumière, tout l'enthousiasme d’un ciel 
resplendissant,

Je .ne me suis jamais approché de la forêt de Fontai
nebleau sans émotion. Elle me rappelle la mer. De loin 
ses lignes infinies, ses horizons bleus ont la grandeur de 
ceux de l’océan. Elle respire le profond silence de la 
mer au repos. Sans eau elle est sans oiseau, sans 
ramage. Elle devient l’énorme 'faiseuse et l’on dirait 
qu’elle garde les secrets de cent mille printemps et de cent 
mille automnes, comme la mer conserve en elle le souve
nir muet des fêtes sous-marines. Mais la forêt a aussi 
ses tempêtes. Elle hurle, se déchaîne, épouvante! Elle 
aussi alors possède cent voix, lance des cris horribles 
au ciel et les branches volent au loin comme les immen
ses crachats d’écume de la mer soulevée.

Ce qui m’attire également dans la forêt de Fontaine

bleau, c’est son antiquité. En certains coins on la dirait 
d’une autre époque terrestre. Ses grands rocs vous 
parlent des temps où les déluges transportaient des 
pierres formidables. Sa solennité donne le frisson. Elle 
est un décor admirable pour une chevauchée de walky
ries — ou parfois pour une scène romantique de Weber. 
C’est la forêt admirable entre toutes.

Je l’ai comparée à la mer. Au milieu d’elle Fontaine
bleau et son château sont pareils à une île royale et, 
sur les lisières, des villes et des villages. Moret, Bois-le- 
Roi, Barbizon, Nemours, sont comme des ports.

Je l’ai souvent sillonnée en tous sens, la forêt, tou
jours avec joie, avec ferveur, avec amour, mais la 
dernière fois j ’ai senti une angoisse en gagnant la croix 
du Grand-Veneur.

Qu’allais-je voir?
Tout d’abord, — sauf les dragons veillant ainsi qu’à 

proximité d’un champ de bataille à tous les carrefours, 
— rien ne décelait l’incendie. C’était la même allée 
majestueuse, aux bornes ornées de fleurs de lys héral
diques, claire, vibrante et bordée de dômes de verdures, 
de talus sablonneux, presque toujours solitaire et que j ’ai 
vue parfois traversée par un cerf qui s’arrête au milieu 
d’elle et écoute.

Mais à mi-côte, à droite, sur une largeur de 20 mètres, 
le talus herbeux est noir, d’un noir brunâtre de café 
brûlé, les sapins sont rôtis, les feuilles de la futaie cris
pées. C’est la trace du fleuve de feu qui a jailli à Belle- 
Croix et s’est enfoncé, d’un côté vers Barbizon, de l’au
tre dans la vallée de la Saule. Il a coupé la forêt en 
deux. Sa largeur varie. Parfois il se rétrécit, parfois il 
s’élargit; en certains endroits il forme de grands lacs 
sombres. Dans ces incendies, la flamme, sournoise, 
sourde, rampe dans les mousses et les herbes, puis, tout 
à coup, d’un sapin elle fait une grande torche, d’un 
genévrier une pièce d’artifice. Il y a des arbres que le 
feu paraît avoir laissés intacts au milieu du tapis de 
cendres où se calcinent les, poires de pin, mais il en a 
séché les fibres au pied et, la sève ne pouvant plus 
passer, les hêtres ou les bouleaux sont voués à la mort. 
On circonscrit le fléau en creusant des fossés, on 
l’étouffe à coups de baguettes sur le sol. Travail terri
ble dans la fumée qui saisit à la gorge et qui aveugle.

En suivant de petits chemins tortueux qui côtoyaient 
le lit funèbre du fleuve et qui eux-mêmes montraient à 
leurs bords de grandes léchades de flammes, je me ren
dis à Bellevoix. Qui ne connaît ce carrefour charmant, 
si souvent célébré dans les vieux guides et les magasins 
pittoresques, avec sa croix blanche, des chasseurs à 
courre qui galopent, le vieux chêne Clovis au bord de 
sa petite mare, la plaine de rochers où pleurent des 
saules romantiques? C’était charmant d’arriver en cet 
endroit qui avait la gaîté claire d’une clairière et dont 
la couleur fine et argentée faisait songer à Corot.
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Il ne reste rien.
— C’est l’enfer ! me dit un sergent qui passait.
Quel décor pour le Dante ! Des squelettes d’arbres 

noirs, sinistres comme des gibets, levant des moignons 
tragiques, et sur la terre, des débris, du fusain. La vallée 
qui s’ouvre devant Belleyoix a l'air d’une mine éventrée. 
On attend le démon, lugubre et puant, qui est le roi dé 
ces horreurs. Les arbustes sont émiettés et les rochers 
eux-mêmes, les beaux rochers où avaient passé les 
reflets de tan t de ciels et qui gardaient la farouche 
ardeur de tant d’étés implacables, sont hideusement 
noirs. Partout le feu purifie. Ici il salit. Les pauvres 
rocs moussus, naguère émeraudés et dorés, maintenant 
barbouillés comme des charbonniers ! A Bellevoix, cela 
a été le champ du grand carnage. Tout est consumé. I.a 
croix blanche seule, au milieu du carrefour, reste, telle 
une croix de cimetière !

Tous les grands arbres sont détruits ! Du Clovis il 
reste un monceau de cendres, quelques branches grisâ
tres, un bout du tronc écroulé que les flammes achèvent 
lentement. Des soldats, autour, assistent à son agonie, 
comme à celle d’un héros. Ce chêne avait, dit-on, plus 
de sept siècles. Il avait vu, sans aucun doute, sur cette 
route qui va de Melun à la Croix du Grand-Veneur et 
qui est une des grandes allées de chasse et de prome
nade, passer François Ier devisant avec Léonard de 
Vinci, vieux et malade, ou avec Andréa del Sarto! Il 
devait se rappeler du Primatice et de Benvenuto Cellini, 
les grands artistes qui furent à Fontainebleau et se 
reposèrent à son ombre encore jeune ! Il contempla jadis 
la vraie reine de Fontainebleau, Diane de Poitiers, celle 
des amours, des tournois, des chasses et des festins! Il 
a surpris Henri IV en partie galante, a vu Louis XIV en 
carrosse, et au XVIIIe siècle il abrita quelque déjeuner 
raffiné de marquises à mouches et à paniers et de petits 
maîtres ! Mais il s’enivra des lumières de sept siècles, 
il but à mille ciels, il fut agité par d’innombrables tem
pêtes. Que d’aurores ont rosi ses cimes, que de soirs les 
ont rougies ! Il est vénérable comme les vieilles idoles ! 
Il se dressait en lui un des vieux cœurs du monde! Il 
agonise ! De la cendre ardente — du sang ! — coule 
d’une plaie de l 'écorce sèche! Bientôt il ne restera rien, 
plus rien. Et dans le décor sauvage, lamentable, où le 
malheur immense vient de s’abattre, où la fatalité a 
brisé des pierres et écrasé des géants, — il me semble 
que j ’entends, tragique, géniale, douloureuse, — la 
marche funèbre de Siegfried résonner par-dessus la 
forêt.

O la F ê t e  d e s A r b r e s  !
E u g è n e De m o ld e r

M E S L E C T U R E S

L e B ra n le , p a r  H é l è n e  C a n iv e t  (1). — L a  P a ssa n * e  des  
q u a tr e  sa iso n s , p a r  W il l ia m  R it t e r  (? ) .

De charmantes et vigoureuses improvisations, des esquisses 
qui sont presque des œuvres, tel m ’apparait le Branle de 
Mlle Hélène Canivet qui, si c’est un  début, comme je le crois, peut 
être considéré comme un  beau début. L’auteur possède à la fois 
l’œil d ’un peintre et les moyens d’expression d’un poète lyrique. 
Il chante ce qu’il voit le long de sa route, tantôt en prose et tan
tôt en vers. Il dit la force des arbres, le charme des forêts, la 
tristesse des hôpitaux, l’âpreté des banlieues et le mystère des 
nuits. Tout cela est observé d’une façon personnelle et l’on 
rencontre à chaque pas des images superbes et une grande 
abondance d’expressions pittoresques. Les vers, intéressants par 
l ’aisance et la grâce naturelle de leur rythme, sont quelquefois un 
peu lâches, et nous leur préférons la prose dont le grain est plus 
serré et qui garde toujours, dans sa souplesse, une grande pureté 
de ligne.

J ’ai déjà eu l’occasion d’exprimer à cette place mon admiration 
pour le talent de William Ritter. Cet écrivain suisse, qui choisit 
de préférence les sujets de ses histoires en Autriche, est doué 
d ’une singulière force et d’une virtuosité non moins singulière. 
Sa prose magistrale fait songer aux vers impeccables des derniers 
parnassiens. Comme ceux-ci, il est artiste avant tout. Ses œuvres 
sont ciselées et polies avec un soin extrêm e; elles ont l’éclat, la 
dureté et la sonorité du bronze. Elles sont même presque trop 
parfaites. Un peu de simplicité dans la façon de raconter des 
choses simples mettrait de l ’air dans ses récits et ferait mieux 
ressortir la valeur des passages essentiels. Ce manque de sou
plesse, qui rend un peu fatigante la lecture de Leurs L ys  et leurs 
Roses et de Fillette slovaque, deux solides et vibrants romans où 
l’on rencontre des beautés de tout premier ordre, se retrouve 
dans la première des trois nouvelles que M. Ritter vient de 
publier, celle qui donne son titre au volume : L a  Passante des 
quatre saisons. On adm ire sans réserve le parti artistique que 
l’auteur a su tirer de l’amour platonique d’un pauvre petit kell
ner de wagon-restaurant pour une grande dame roumaine, qui se 
manifeste à lui sous les quatre espèces d’une jolie adolescente, 
d une fiancée insouciante, d’une épouse satisfaite et, finalement, 
d’une malheureuse créature abandonnée et ruinée. Mais le plaisir 
reste surtout artistique. L’émotion filtre à peine à travers la 
phrase serrée et tendue comme une barre de métal. Par contre, 
nous la trouvons largement répandue dans la troisième nou
velle : La Douce Compassion de la mer et du ciel. Il y en a un 
peu moins dans la seconde, L e  Pèlerinage à M aria-Zell, mais 
ici elle nous paraît exister tout à lait dans la bonne mesure. L’ar
tiste et l’homme ont. cette fois, combiné leur collaboration de 
façon à faire de ce récit — une idylle qui se joue entre deux petites 
Tyroliennes et un jeune ramoneur — une œuvre remarquablement 
proportionnée. Cette nouvelle est forte, comme tout ce qui sort

(1) B r u x e l l e s ,  L a c o m b le z .
(2) Paris, Mercure de France.
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du vigoureux talent de M. Ritter, mais il entre dans cette force 
une douceur virile qui en tempère l’éclat et qui ajoute aux mérites 
littéraires de l’histoire un charme naturel et souverainement capti
vant.

Hubert Krains

N O T E S D E  M U S I Q U E

L a  R é o u v e rtu re  de la  M onnaie.
Jamais elle ne fut plus brillante. Quatre soirées consécutives, 

quatre succès du meilleur aloi. Les M aîtres chanteurs, Paillasse, 
Le M aître de chapelle, Coppelia, L a  Tosca, W erther, voilà certes 
une copieuse entrée en matière, et si les deux œuvres italiennes 
et surtout celle de M. Massenet sont d’un niveau musical plutôt 
inférieur, les soins donnés à l’interprétation rendent leur audi
tion très suffisamment intéressante.

On le sait, nous entrons, cette année, dans la saison des mille 
et un ténors. Qui donc a prétendu qu’il n ’y en avait plus ? Voyez 
le tableau du personnel : on en a mis partout! Et non des moin
dres. Réputés ou ignorés, ceux que ces premières reprises nous 
ont fait connaître sont de grande valeur, et l ’on éprouve, à les 
comparer, le plaisir de les trouver également artistes, sincères et 
sympathiques.

La salle de la Monnaie avait fait toilette dorée et renouvelé son 
rouge fard pour présenter au public de saison le ténor Laffitte, 
dans le rôle difficile de W alther des M aîtres chanteurs. Il s’en est 
acquitté d ’une façon charmante. Sa voix au timbre franc, sonnant 
bien en dehors, sa jolie prestance, la modestie de ses attitudes 
ont séduit dès le premier tableau.

M. Laffitte chantait ce rôle pour la première fois. Il  a composé 
son personnage avec grande intelligence. Sans verser dans la 
minauderie, il a su être caressant avec m esure. Il a exactement 
saisi le caractère « germaniquement fam ilier» de certaines pages de 
la merveilleuse partition, ce qui, pour un  tempérament latin, indi
que une heureuse largeur de compréhension; les scènes du pre
mier tableau du troisième acte, notamment, ont été jouées par le 
maître comédien Albers et lui dans une adorable atmosphère de 
poésie et d’attendrissement.

Peut-être cette douceur est-elle légèrement nuisible à l ’autorité 
que l’on est accoutumé d’exiger d’un ténor. Pour ma part, je ne 
voudrais pas m’en plaindre, tout au moins dans ce rôle. Je pré
fère ce W alther-ci, avec ses inexpériences, sa jeunesse naïve, son 
naturel désarmant, à certains autres trop pompeux ou trop agités 
d ’une passion hors de propos. Sans doute, M. Laffitte paraît plus 
traditionnel que pénétré de la conception wagnérienne, et sa mi
mique stéréotypée ne s’inspire pas assez étroitement des situations 
dont elle doit refléter et révéler l’esprit. C’est là une question 
d ’étude. Le jeune, artiste a Je désir de bien faire et il ne pourrait 
choisir de meilleurs éducateurs, s’il désire s’améliorer, que les 
dirigeants de la maison qui l ’héberge.

La voix de M. Laffitte est conduite avec goût et style. Elle est 
toute « dans le masque », ce qui donne à la prononciation une 
rare netteté, dont pourraient s’inspirer avec fruit certaines élèves 
sorties de notre Conservatoire. La voix dans le masque n ’échappe 
que rarem ent au danger de la sonorité nasale. M. Laffitte n ’esquive 
pas toujours ce petit péril, et certaines diphtongues sonnent plus

haut que les dents. C’est bien peu de chose. Un organe très en 
dehors était indispensable dans ce déplorable vaisseau sonore 
qu’est l ’Opéra de Paris, d’où vient M. Laffitte. La Monnaie est 
d ’une acoustique plus bienveillante, et le chanteur pourra en peu 
de semaines ram ener dans l ’équilibre le très sympathique ensem 
ble de ses moyens vocaux. C’est un sincère, nullem ent cabotin. 
Bruxelles devait l’adopter sans hésitation.

Nous n ’avons pu entendre M. Salignac et devons rem ettre à un 
prochain dimanche le plaisir de parler de lui. Quant à M. Dalmo- 
rès, voici quatre ans (depuis son début dans Samson) que ce 
journal suit avec une attention toujours plus laudative les progrès 
qu’il réalise ; la saison qui s’ouvre nous donnera l ’occasion d ’en 
constater de nouveaux.

Il nous reste à signaler M. Muratore. Jeune, peu connu; bien 
bâti, ardent, sincère ; la voix adroite et jolie, et juste assez de 
trac pour se concilier la sympathie. Nous ne pouvons ni ne vou
lons analyser son tempérament après ne l’avoir vu que dans ce 
W erther médiocre et d’une esthétique si douteuse. Néanmoins, il 

faut reconnaître que l’artiste a su tracer son rôle avec un vif 
instinct dramatique, et qu’il a donné un relief opportun aux quel
ques expressions sincères que le démarquage de l’œuvre de 
Gœthe avait respectées. Mais quelle partition veule et perpétuel
lem ent soucieuse du seul effet scénique ! Et comme il doit être 
difficile, pour des artistes que la flamme d’art anime, de conser
ver en eux la féconde émotion convaincue, au milieu de ces flon
flons sans consistance, de ces mélodies apathiques et sans souffle, 
ou de ces agaçants boumboum ! boumboum ! par lesquels 
M. Massenet croit atteindre les sommets du pathétique le plus 
poignant !

H. L.

Les Artistes et la Protection de l’État.

Très justes, ces réflexions du P etit B leu :
Que l’efflorescence des beaux-arts donne à un pays du lustre et 

de la gloire; que les peintres, les sculpteurs, les écrivains formu
lant les notions primordiales, les conceptions de l ’univers, les 
façons de sentir d ’une nation, rendent de précieux, d ’inapprécia
bles services, voilà qui est incontestable. Ils ont donc droit aux 
encouragements et à la protection de l ’État. Mais il faut avouer 
qu’il mettent à réclamer ce droit une insistance singulièrement 
indiscrète. Les revues et les journaux spéciaux consacrent certai
nem ent la moitié de leurs articles à réclamer des achats et des 
subsides.

Les peintres, qui, incontestablement, sont les plus favorisés, 
sont aussi les plus exigeants. Alors que les encouragements aux 
lettres se limitent à quelques maigres achats de volumes, à quel
ques pauvres subsides, les encouragements aux beaux-arts com
portent d ’abord quantité d ’achats et de commandes ; il n’est, de 
plus, pas un jeune peintre ou un jeune sculpteur intéressant qui 
n ’ait obtenu quelques subsides. Mais ces grands hommes en puis
sance — dès qu ’un adolescent s’est mis en tête de manier le p in
ceau ou l’ébauchoir, il est un grand homme en puissance —  sont 
fort étonnés de ce que l’Etat ne se charge pas de leur entretien.

Un peintre, qu’on nous dit des plus éminents, vient encore de 
publier dans la Ligue artistique de longues et lamentables doléances. 
Il compare avec indignation notre budget des beaux-arts avec le 
budget français et avec le budget autrichien, négligeant de com
parer les ressources de la France et les ressources de l ’Autriche 
avec les ressources de notre petit pays.

Et notre peintre s’indigne Ne vous semble-il pas que son point 
de vue est singulièrement faux ?
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Certes, la direction des Beaux-Arts a pour devoir d’encourager 
les jeunes intéressants. Mais sa première obligation est d’enrichir 
les musées nationaux de toutes les grandes œuvres significatives 
qui se produisent, et ces œuvres-là, elle ne les paie jamais trop 
cher. Elle se doit aux artistes, certes, mais elle se doit plus en
core à l’art national.

Au surplus, protecteurs et protégés ne pourront jamais s’enten
dre. Un artiste croit toujours plus ou moins à son génie : il ne 
juge pas, il a la foi.

L’acheteur, le protecteur, le fonctionnaire, qu’il soit compétent 
ou qu ’il ne le soit pas, juge et doit juger. A l ’artiste qui lui dit : 
« Pourquoi ne m ’achetez-vous pas mon tableau? », il répondrait, 
s’il avait plus de franchise que de politesse : « Parce que vous 
n ’avez pas de talent, cher Monsieur ! » Ce: à quoi le. peintre 
ne. manquerait pas de riposter : « Vous n ’y entendez rien, vous 
êtes un crétin, ou vous êtes prévenu contre moi par mes enne
mis. » 

____________________

L ’Art et la Nature.

Une pensée de Puvis de Chavannes : « La nature contient tout, 
mais d’une manière confuse. Il faut élaguer en elle tout ce qui 
est contingence, accident, tout ce qui est « momentanément 
inexpressif », c’est-à-dire ce qui ne tendrait pas à dire notre 
pensée. En un sens on peut dire que l ’Art achève ce que la Nature \ 
ébauche, prononce la parole que l ’immense Nature balbutie. »

L A  M U S I Q U E  E N  SU ISSE

A l’occasion de la cinquième réunion annuelle de l ’Association 
des musiciens suisses, qui a eu lieu à Berne à la fin de juin, trois 
grands concerts donnés dans la cathédrale de cette ville ont fait 
connaître les œuvres de vingt-sept compositeurs helvétiques. P lu
sieurs d’entre elles offrent une réelle valeur. Au premier rang, 
dit un  correspondant du Guide musical, figure la messe de 
Fr. Klose. Ce compositeur, qui habite le plus souvent Vienne ou 
Karlsruhe, est déjà avantageusement connu en Allemagne. Mottl 
a monté à Karlsruhe son conte dramatique d ’Ilsebill (Le Pêcheur 
et sa femme). La pièce est sur le point d ’être reprise et va être 
montée à Stuttgart et à Munich. La messe qui vient d ’être donnée 
à Berne amène sous notre plume la qualification de chef-d’œuvre, 
dont l’abus doit nous rendre pourtant circonspect. L’impression 
produite a été énorm e, et plusieurs directeurs de musique ont 
annoncé, à la suite de cette audition, leur intention de mettre 
l ’œuvre à l’étude dès l’automne prochain. Voilà un résultat tan
gible de la fête.

Même chose aura lieu pour la Symphonie héroïque de Hans Hu
ber, dont le second mouvement en tout cas mérite d’être déclaré 
génial. Cette symphonie exige un grand orgue et un soprano solo.

Deux grandes œuvres ont encore retenu l’attention : la Sympho
nische P hantasie de Volkmar Andreæ, un  jeune Bernois de vingt- 
trois ans, partition à travers laquelle passe comme un souffle de 
Richard Strauss, et le J u if errant de Fr. Hegar, le distingué direc
teur de musique à qui Guillaume II a cru devoir faire la leçon à 
l ’occasion du dernier concours des sociétés chorales allemandes. Le 
Kaiser trouve la musique de Hegar trop compliquée, pas assez po
pulaire et s’étonne de la faveur extraordinaire que lui témoignent 
les chanteurs de son empire. Au concours en question, en effet, 
les chœurs de Hegar occupaient une place très prépondérante. 
Son J u if errant est un  poème pour soli, chœur mixte et orches
tre d ’une grande élévation de pensée et d ’une admirable eu
phonie.

Il faut mentionner encore la rapsodie pour orchestre de J. Lau- 
ber et la Fantaisie pastorale de (1). Pahnke, toutes deux extrê 
mement intéressantes.

Chronique judiciaire des Arts.

P h o to g r a p h ie s  d’a r t is te s .
On peut admettre qu’une personne qui se fait photographier 

gratuitement autorise tacitement le photographe à vendre et à 
reproduire les portraits qu’il a faits, — surtout lorsqu’il s’agit 
d ’une personnalité appartenant au théâtre ou célèbre à un titre 
quelconque. Mais si aucune convention de ce genre n ’a été pré
vue, si, par exemple, une artiste s’est rendue, sans y être solli
citée, chez un photographe et lui a commandé son portrait alors 
que rien ne pouvait faire supposer de sa part un but de publicité, 
il est interdit au photographe, à défaut d’une autorisation for
melle, de reproduire les clichés ou de les céder à autrui.

C’est ce qu’a décidé le tribunal de la Seine par un jugement 
en date du 8 octobre 1903. Justement irritée de voir son portrait 
reproduit à la première page d’un journal intitulé P aris- Vivant 
dans un numéro spécial consacré aux « Maisons closes », 
Mlle L ... poursuivit devant la justice répressive les éditeurs du 
journal et le photographe qui avait cédé à ceux-ci le cliché du 
portrait litigieux. Les éditeurs furent condamnés, pour diffama
tion, à un mois de prison, 2.000 francs d’amende et 5 ,000  francs 
de dommages-intérêts envers la partie civile. Le photographe fut 
acquitté, sa Complicité n ’ayant pas été suffisamment établie.

Mlle L ... fit assigner ce dernier devant le tribunal de commerce 
pour l’obliger à réparer le préjudice qu’il lui avait fait subir en 
cédant, sans son autorisation, le cliché aux éditeurs du journal. 
En vain le défendeur allégua-t-il sa bonne foi et le fait que 
Mlle L ... ne lui avant pas pavé les portraits qu’il avait faits, il était 
demeuré propriétaire des clichés. Le tribunal décida que la 
faculté qu’il avait de disposer des clichés ne pouvait s’exercer 
qu ’à la condition de ne pas léser les intérêts du modèle et le con
damna à 1,000 francs de dommages intérêts.

P E T I T E  C H R O N IQ U E

La Monnaie annonce pour cette semaine les spectables sui
vannts : Aujourd’hui dimanche I l , en matinée, à I h. 1/2, W er
ther (abonnement suspendu) ; le soir, la Tosca ; lundi 12, Paillasse, 
Coppélia et le M aître de chapelle; m ardi 13, les M aîtres Chan
teurs; mercredi 14, première de Carmen ; jeudi 13, la Tosca; ven
dredi 16, première de Mignon; samedi 17, Carmen; dimanche 18, 
en matinée, à 1 h. 1/2, la Tosca; le soir, Mignon.

Au Parc, samedi prochain 17, une représentation avec le con
cours de M. Galipaux : Les Fourberies de Scapin et le Médecin 
malgré lui.

La direction du théâtre Molière se trouve dans l’obligation de 
prolonger d ’une semaine les représentations de Véronique ; cha
que soir on refuse du monde. Aujourd’hui dimanche, Véronique 
sera jouée en matinée à 2 heures et le soir à 8 h .-1 /2 ; aux mati
nées les enfants paient demi-place.

L’année dernière un prix de 1,000 francs fut fondé par les 
Concerts Ysaye en faveur des compositeurs belges; ce prix fut 
obtenu par notre compatriote M. V. Vreuls avec sa Symphonie 
pour orchestre et violon principal. Celte fondation étant définitive, 
l ’administration fait connaître aux intéressés que les œuvres sus
ceptibles d’obtenir ce prix (partitions ou réductions au clavier) 
devront être envoyées, ayant le 1er janvier 1905, à M. Théo Ysaye, 
121, rue Emile Banning, Bruxelles. 

Le 18 courant paraîtra un nouvel organe hebdomadaire illustré, 
théâtral, artistique, littéraire et mondain : Bruxelles mondain.

Il annonce des comptes rendus des représentations théâtrales ; 
expositions artistiques; articles sur la m ode: variétés; nouvelles 
théâtrales du pays et de l ’étranger; portraits et biographies d ’ar-
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listes, etc. Comité de rédaction : Mme Good Luck, MM. Jack, rédac
teur en chef, et Maurice Delfosse.

Abonnem ent: fr. 7-50 par an. Rédaction et adm inistration, rue 
du Gazomètre, 43, Bruxelles-Nord.

La fin d ’une statue.
Une curieuse anecdote racontée par l'Eventail :
La Monnaie eut jadis une statue en m arbre de Talma qui 

ornait le grand vestibule. Après l’incendie du théâtre, la statue 
fut retirée des décombres. Quélus, qui était directeur, racheta ces 
débris et tant bien que mal parvint à reconstituer la statue qu’il 
plaça dans le vestibule de sa maison de la rue De Launoy, à 
Molenbeek. Lorsqu’il vendit sa propriété pour aller habiter un 
petit immeuble de la rue du Persil, il y a une trentaine d’années, 
il dut, à son grand regret, laisser son Talma trop encombrant à 
Molenbeek et le nouvel acquéreur, ne sachant que faire de ce 
m arbre tragique qui ne lui disait rien, le fit casser en morceaux 
pour en paver le s ol de la buanderie.

Cette statue avait été offerte au théâtre par les citoyens de 
Bruxelles après une série de représentations h la Monnaie du 
grand tragédien.

A propos de ce « m arbre tragique », la Ligue artistique a an
noncé qu’il se trouve toujours, tel que l’a laissé M. Quélus, dans 
la propriété de M. Bréda, rue Delaunov, au centre de la cour- 
jard in , « défiant les injures du tem ps, grâce à une épaisse cara
pace de couches de couleur superposées depuis l'abandon de 
M. Quélus.

M. Emile Berchmans vient d ’achever le plafond du théâtre 
Royal de Liège, dont il surveille le placement.

Apollon, rayonnant, s'avance avec un geste de bienvenue. A sa 
gauche sont les muses. A la droite du dieu s’esquisse un groupe 
de musiciens célèbres : Grétry, Gluck, Lully; puis Rossini, 
W agner et Gounod. Ceux-ci présentent à Apollon leurs œuvres, 
qui symbolisent l’opéra italien, l’opéra allemand et l’opéra 
français.

Les muses : c’est Polymnie, qui préside à la poésie lyrique, et 
Erato, protectrice de l ’élégie. Derrière elle, Melpomène tient le 
glaive et la torche enflammée, emblèmes de la tragédie, et Thalie, 
couronnée de lierre, sourit derrière le masque de la comédie. 
Dans le fond se groupe Uranie, Calliope et Clio, tandis que Terp
sichore, en une pose charmante, se prépare à esquisser un pas 
de danse. Enfin Euterpe, muse de la musique et de la poésie 
lyrique, se rapproche du dieu Apollon.

Trois compositions complètent l’allégorie de l’opéra. C’est 
Figaro, le joyeux barbier de Séville, qui tente Rosine à la barbe 
de Bartholo ; c’est, plus loin, la chevauchée héroïque et fantas 
tique des W alkyries; c’est, enfin, mélancolique, le roman éternel 
rie Faust et de Marguerite.

Le nouveau plafond du théâtre Royal est peint à l ’huile, en 
couleurs claires, très fraîches, et avec ces tons parfois un peu 
étranges, mais d’une originalité si profonde qui caractérisent les 
œuvres de M. Emile Berchmans.

La décoration générale de la salle qui, elle aussi, sera très 
claire, rehaussée de filets d ’or, avec une discrétion suffisante, 
mettra bien en relief le plafond.

La classe 18 de l’exposition de Liège concernant le matériel 
de l’art théâtral a décidé de faire figurer dans son compartiment :

1° Des plans de théâtres indiquant les progrès réalisés en ces 
dernières années, tant au point de vue de la construction même 
que de la sécurité, de l’éclairage, de la m achinerie, du mobi
lier, etc.

2° L’histoire du costume théâtral, au moyen de documents tels 
que collections de dessins, ouvrages spéciaux, photographies, 
mannequins, costumes, etc.;

3° Des maquettes de décors plantés ;
4° Des affiches artistiques de théâtre;
5° La bibliographie théâtrale;
6° Une galerie de portraits d’auteurs et d’artistes lyriques et 

dramatiques ayant honoré l’art belge ;
7° Des instrum ents de musique particuliers à la musique théâ

trale;

8° Des photographies d ’artistes dans leurs rôles principaux;
9° Des accessoires rie théâtre.
Une commission spéciale; sur là proposition de M. Clarys, a été 

nommée pour activer l’organisation préparatoire.
L’Exposition de l'art militaire également sera particulièrement 

intéressante; l’emplacement comprendra 2,000 mètres carrés. On 
y mettra sous les yeux du public tout l ’outillage perfectionné des 
armées modernes et l’on examine actuellement la possibilité de 
jeter, sur la Dérivation, un pont militaire.

Quant au dioram a, il sera plus vaste que le diorama des expo
sitions précédentes et l’on y verra tous les uniformes de l’armée 
belge. Le peintre Léon Abry et le sculpteur Hippolyte Le Roy tra
vaillent à sa réalisation. On s ’efforcera, dans chaque groupe du 
diorama, de reproduire des scènes réelles de la vie du soldat.

Le théâtre du Peuple à Bussang a donné le 7 août son premier 
spectacle annuel La nouvelle pièce jouée était L a  Passion de 
Jeanne d 'A rc , drame en cinq actes de M. Maurice Pottecher. 
Trois mille spectateurs, villageois et touristes français ou étran
gers ont longuement applaudi l’auteur et les interprètes, qui ont 
été excellents.

A diverses reprises la scène s’est ouverte, aux applaudisse
ments du public, sur le décor naturel de la colline verte et riante.

M Georges Marty, chef d’orchestre des concerts du Conserva
toire de Paris, vient de lire au directeur de l’Opéra, M. Gailhard, 
l’opéra en deux actes qu’il a écrit sur un livret de MM. Adolphe 
Aderer et Armand Ephraïm, et qui a pour titre Daria.

M. Gailhard a promis aux auteurs une distribution de choix; 
D aria  serait jouée après Tristan et Yseult, qui doit passer en 
octobre, et avant A rm ide , qui doit être donnée vers février.

On sait que M. Marty, entre autres ouvrages, a fait représenter 
au théâtre Lyrique de la Renaissance le Duc de F errare.

Dans la dernière livraison des Marges (1), Eugène Montfort 
publie des notes sur la Littérature pleines d’observations justes. 
« A la vérité, dit-il, on ne sait plus ce que c’est que la littéra
ture. Le gros public, ne possédant point de culture littéraire, 
ignore pourquoi il doit lire, comment lire peut lui être bon, et 
les écrivains, tout le monde l’étant, ignorent pourquoi ils doivent 
écrire, comment écrire peut être bon Les uns et les autres ne 
com prennent plus que toute l'utilité de la littérature est de polir 
les esprits. Ils ne savent pas que rien n ’est plus délicieux qu’un 
esprit fin, orné et poli, que c’est là le produit le plus cher et le 
plus rare, et encore qu’une nation n'a de prestige et d’éclat dans 
le monde qu’autant qu’elle possède beaucoup de ces esprits là. » 
Dans le même fascicule, une très jolie Vie de Benvenuto Cellini, 
Florentin du X V I e siècle.

Dans la livraison d'août du Studio, M. C. Lewis Hind étudie 
l’œuvre de l'aquarelliste Moffat-P. Lindner, dont de superbes 
reproductions en couleurs illustrent le fascicule. M L. M. Richter 
analyse l’exposition des Primitifs français, M. A.-E. Lütticke l’art 
de Max Liebermann, M.-R.’ Mobbs celui de l’émailleur Heaton. 
Enfin M. Percey Bate nous fait connaître un nouveau peintre ani
malier, Joseph Crawhall, dont le talent s’apparente à celui de 
Carton-Moorepark et de Sydney Lee Des croquis de Renouard, 
une revue des œuvres exposées à Dusseldorf, etc. complètent 
cette très artistique livraison.

La ville de Venise vient de publier le règlement de sa sixième 
Exposition internationale des Beaux-Arts. Celle-ci aura lieu du 
22 avril au 31 octobre 1905 et sera ouverte aux peintures, sculp
tures, gravures, dessins et objets d 'art.

Pour les artistes invités, le transport sera gratuit; les autres 
jouiront, sur le parcours italien, d’une réduction de 50 p. c. La 
commission sur les ventes sera de 10 p. c. Les œuvres devront 
être annoncées au secrétariat avant le 1er ja nvier 1905 et parvenir 
à Venise du 10 au 25 mars. Il ne sera pas accordé de sursis.

S’adresser pour tous renseignements à M. A. Fradeletto, secré
taire général. Municipio di Venezia.

(1) Paris, H. Floury.
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On a vendu récem m ent à Londres, aux enchères publiques, 
tous les objets m obiliers faisant partie de la succession du duc de 
Cambridge.

Un tableau de Gainsborough, représen tan t M aria  W alpole , com
tesse W aldegrave, duchesse de Gloucester, a été adjugé 12,100 gui- 
nées (un peu plus de 300,000 francs). C’est là le plus haut prix 
qui ait jam ais été payé pour un tableau en Angleterre. Ju sq u ’à p ré 
sent le record appartenait à u n  portrait de Reynolds qui fut 
vendu, il y a quelques années, -I l ,000  guinées (277,000 francs).

Mais une lu tte plus âpre encore s ’est livrée autour des tabatières 
du feu duc, dont une, datant de l’époque Louis XV, a été adjugée 
au  prix  de 46 ,000  francs; quatre au tres, du  tem ps de Louis XV et

de Louis XVI, ont trouvé preneurs à 37 ,000 , 17 ,000, 12,000 et 
11 ,000 francs.

Sommaire du n° 71 (août 1904) de l 'A r t  décoratif, (24, rue 
Saint-Augustin, P aris; agence belge, passage Lem onnier 7, 
Liège). H enri Le Sidaner, par Camille Mauclair (neuf illustra
tions). Une M aison à P a r is , par Edm ond Uhry (quatorze illu s
trations). Rembrandt B uga tti, par Emile Sedeyn (quatorze illus
trations). Le Sentiment décoratif des P rim itifs  français, par 
Charles Saunier (huit i l l u s t r io n s ) .  Concours de la Société d’en
couragement à l'A r t  et à l ’industrie (une écritoire), par Léon 
R iotor (quatre illustrations).

V IL L É G IA T U R E  incomparablement recommandable 
dans le coin le p lus jo li , le p lu s  sain, le p lus p ic tu ra l de Belgique :

H O U F F A L IZ E , H ôtel des P ostes  et du L u xem b ou rg .
1 1 : * } . • ’ r ■ •' ;Installation pittoresque et confortable, joli jardin, lawn-tennis, grandes salles de réunion, cuisine des plus soignées.Houffalize peut répondre aux exigences artistiques et mondaines. Le printemps et l’automne y réunissent des peintres de talent attirés par le charme des mystérieuses vallées, émus par la majesté des grands horizons aux belles teintes sévères.A l'époque des vacances on y rencontre une société choisie qui contribue à rendre agréable la vie à la campagne.

Pension p our séjour de p lu s de hu it jo u rs  depuis 6 francs  
et f r .  6-50 p a r  jo u r .

Arrangem ents mensuels en dehors de la  saison.

F a b r i q u e  de c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
Ch. x h r o ü e t

192, rue Royale, Bruxelles

Cadres de tous styles et d'après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
P R I X  M O D É R É S

En vente chez Ji-G. C O T T A ,  éditeurs, Stuttgart.
É D IT IO N  IN S T R U C T IV E  D 'Œ U V R E S  CLASSIQUES P O U R  L E  P I A N O

SONATES ET AUTRES ŒUVRES POUR LE PIANO
par

L van BEETH O V EN
Édition élaborée par S. L k b e r i ' e t  H . d e  B u l o w  avec le concours de I .  v o n  F a i s s t . traductions Française et italienne du texte explicatif par E. Gl o s s o n  et I .  V a x e t t a .

Cinq vo lu m es : 3 5  m arks.
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LA DERNIÈRE G É N É R A TIO N

Je veux parler de cette pléiade de jeunes écrivains 
qui se sont brusquement révélés dans une vaillante et 
joyeuse revue : Le Roseau vert.

Notre littérature s’alimente de la sorte par fournées 
intermittentes. Après l’extraordinaire poussée de la 
Jeune Belgique, il y eut une période de calme et de 
stérilité. Puis l’A rt jeune  surgit tout à coup et rallia 
toute la jeunesse littéraire du moment. Du temps passa. 
Emile Verhaeren, un jour, s’étonnait devant moi que

nul ne vint après nous. Aujourd’hui, son inquiétude doit 
être dissipée, puisque du marécage national a jailli ce 
Roseau vert  où s’affirme, une fois de plus, l’immortel 
espoir de nos lettres.

Et pourtant, l’acte de naissance que j’en dresse ici est 
en même temps un acte de décès. Après une année 
environ d’existence, le Roseau vert  cesse de paraître : 
non que ses fondateurs soient amenés à cette extrémité 
par le manque d’argent ou la dissolution de leur société, 
mais parce que le caractère sérieux de leur labeur ne 
peut s’accommoder des nécessités un peu mesquines 
d’une publication à dates fixes.

Et c’est là que se manifeste l’originalité de ce groupe 
de jeunes : jusqu’à présent, les revues qui se fondaient 
en Belgique n’avaient d’autre but que de mettre en 
lumière les ambitions —  je n’ose dire les talents — de 
quelques nouveaux venus. Les fondateurs du Roseau 
vert, au contraire, après avoir cédé au même engou
ment, ont reconnu bientôt qu’ils avaient mieux à faire 
que d’écrire de petits poèmes ou de petits articles pour 
remplir un numéro de revue, et qu’ils perdaient à ce jeu 
leur argent et surtout leur temps. Cette sagesse précoce 
les honore et achève de leur mériter l’estime et l ’atten
tion du public.

Au surplus, si leur organe disparaît, eux-mêmes 
demeurent, et je me trompe fort ou nous ne tarderons 
pas à revoir leurs noms au bas de travaux plus nota
bles, soit dans les grandes revues, soit dans les jour
naux, soit sous la forme définitive du livre.

Quels sont ces noms, hier ignorés, et qui déjà ne sont 
plus négligeables ? Il y a parmi eux deux poètes, l’un
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fougueux, cherchant encore sa voie, non encore dégagé 
de l’influence de Verhaeren, mais qui donne l’impres
sion d’un tempérament robuste et sain : c’est Eugène 
Cox; l ’autre, un fils de Laforgue, un sentimental ironiste, 
un analyste délicat, un cœur de cristal aux fines chan
sons qui rient pour ne pas pleurer : c’est Marcel Grafé. 
Ils ont un conteur, dont l’œuvre de début, N ô t r e  M è r e ,  
parue dans le  R o s e a u  v e r t  des 1er mars et 1er avril 1904, 
est pleine des qualités qui consacrent un talent : l’obser
vation neuve et juste, la franchise de l’écriture, la sym
pathie pour l’homme, le sentiment profond de la nature 
et l ’amour passionné de la V ie  : c’est Maurice Tume
relle, un nom à retenir, un nom qui sera glorieux un 
jour. Ils ont un critique-philosophe, le plus intéressant 
de tous peut-être, ce Lucien Lebeau dont les articles sur 
certains opéras, sur certains concerts ont été remarqués 
et admirés par les musiciens eux-mêmes; qui publia 
dans sa revue des chroniques littéraires sérieuses, docu
mentées, réfléchies, notamment sur Edmond Picard et 
sur Charles Van Lerberghe, où il dit franchement sa 
pensée, sans ménagement comme sans parti pris. Ils 
ont d'autres critiques encore, Jacques Karelsen, Henri 
Puttemans, Camille G-uttenstein. Leur revue était ou
verte à tous les jeunes, les vrais jeunes, aux apporteurs 
de neuf, quels qu’ils fussent. Et ils eurent le courage 
d’exclure impitoyablement de leurs pages tous les arri
vés, tous les gens connus derrière lesquels les débutants 
aiment à se masser pour bénéficier de leur notoriété.

Les. titres que je viens d’évoquer suffiraient déjà à 
distinguer leur effort. Mais il faut pousser plus loin 
l’enquête. Si leurs vers et leurs proses ont des mérites 
qu’on trouve rarement chez des jeunes, à quoi doit-on 
l’attribuer? A leur conception commune de la vie et du 
but auquel l’humanité doit tendre. Élèves des athénées 
royaux, formés par des maîtres instruits, lettrés, tolé
rants, étudiants de l’Université de Bruxelles, le seul 
centre intellectuel de Belgique où la science s’inspire du 
libre examen, ils se sont trouvés , à vingt ans, en pos
session d’une éducation conforme à la vie moderne, et 
non contraints, comme nous le fûmes, de désapprendre 
tout renseignement précédent avant d’entrer dans la 
lutte. C’est la première génération littéraire de chez 
nous qui sache ce qu’elle veut avec précision, qui ne 
s’embarrasse pas de questions de forme et qui, au milieu 
du splendide mouvement actuel vers la libération totale 
de l’individu, n’isole pas la littérature et l’art en géné
ral de la philosophie et de la sociologie. Ce ne sont plus 
des artistes chevelus et hurleurs, des piliers de tavernes, 
des phraseurs et des rhéteurs, d’habiles ciseleurs de 
mots, des tripoteurs de dictionnaires. Ce sont avant 
tout des hommes de maintenant, préoccupés des grands 
problèmes du moment, en proie aux espoirs passionnés 
de demain et qui, pareils aux artistes du moyen-âge qui 
travaillaient pour Dieu, n’aspirent qu’au seul honneur

de dresser à la gloire et au salut de l’homme un monu
ment d’amour et de beauté. Ce qu’ils veulent faire, ce 
n’est pas plus de l’art social que de l’art pour l ’a rt : 
c’est de l ’art humain, poignant, vibrant, plein de nerfs 
et de sang, où la pauvre foule humaine, toujours en 
marche vers le bonheur, retrouvera un écho de ses souf
frances et de son indéfectible espoir.

Et c’est parce qu’ils sont tels, ces jeunes gens du R o 
s e a u  v e r t , que je n ’ai pas voulu laisser mourir leur 
organe sans leur dédier ici mon salut de frère aîné et 
sans leur dire publiquement que je les admire et que je 
les aime.

Ge o r g e s R ency

Trois Articles historiques par des Belges.

P a u l S p a a k  — A rn old  Goffin. — E u g è n e  B a ie  (1).
Arnold Goffin écrit en catholique. On sait qu’en Italie ses p ré

férences vont aux mystiques, à saint François d ’Assise. Si un pro
fond artiste n ’existait en lui, peut-être déplorerait-il tout à fait 
l ’influence des humanistes, même ceux de la première Renais
sance, et répudierait-il tout paganisme. N’a-t-on point enseigné 
d'ailleurs que la Renaissance n ’était qu'une transformation nou
velle de l ’esprit chrétien? C’est bien plutôt une revanche, une 
« reconquête » de l’antique ! L’art vraiment catholique, vraiment 
pieux est y atteint en plein cœur ! Pour qui sent la vraie croyance, 
la pilié profonde en une œuvre d’art, la confusion n ’est pas pos
sible ! Maurice Maeterlinck, en un livre récent : Le Double Jard in , 
énonce cette idée géniale que les œuvres gigantesques de Michel - 
Ange et celles de Raphaël lui ont paru destinées non pas au Va
tican, mais à l’ornement des Colysées et des Thermes. C’est la 
force picturale qui rie s’est pas assez manifestée au temps des Cé
sars qui éclôt enfin! Voilà une explication poétique et grandiose 
de la Renaissance. Elle est bien un renouveau païen. Elle a remis 
en gloire le nu humain. Elle a réintroduit heureusement la vo
lupté dans le culte. La vieille Grèce, le berceau sacré du monde 
européen, revient lumineuse, raisonnable et souriante. Les déli
cieux humanistes! Maeterlinck les adore aussi, car il a créé da ns 
M onna Vanna une figure sublime de vieil humaniste. Ils étaient 
nobles, enthousiastes, pleins d'exaltation ; on les sent heureux de 
vivre d ’une vie nouvelle; ils sont tout aux belles statues qu’on 
retrouve, aux vieux manuscrits des philosophies et des poèmes 
antiques. Ils paraissent sentir qu’ils vont changer le monde. Ce 
sont les pères de l’esprit moderne.

Si je parle d’eux avec abondance, c’est que je  viens de lire 
dans la Belgique contemporaine le superbe article d’Eugène Baie : 
L e Sentiment religieux en Italie. Eugène Baie est un des meil
leurs écrivains belges, aujourd'hui. D’un coup, il s’est placé au 
premier rang. Son Epopée, flamande révélait un esprit à la fois 
ardent et réfléchi, un tempérament d ’historien, un écrivain de 
race. Il se montre aussi supérieur dans le fragment de son pro
chain livre, qu'il donne à la -revue qu'il dirige. Ce livre, nous- 
l’a ttendons avec impatience.

(1) Suite. Voir l’Art moderne du 28 août dernier,
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Dans son étude, Eugène Baie enseigne qu’en Italie « le senti
ment religieux ne se cristallisa que lorsque l ’hérédité païenne, 
l’éducation rationaliste et le scepticisme, dérivés des tribulations 
politiques, y eurent superposé leurs caractères distincts. Son 
unité complexe sortit de cette triple origine ».

Il va jusqu’à affirmer : « Rome, la grande pétrisseuse de peu
ples, ne discontinue point de s’absorber dans cette grandiose m o
nomanie du pouvoir absolu : à peine le dernier César fut-il préci
pité de son trône que le premier pontife y parut déjà. »

C’est peut-être exagéré. Les premiers pontifes ne ramassèrent 
point d ’emblée le sceptre des Césars. D’autre part, Eugène Baie 
néglige totalement et François d ’Assise et le divin Fra Angelico, 
le plus céleste des peintres. Je voudrais lui voir étudier le mysti
cisme italien et le comparer au mysticisme flamand, qui est 
plus en prière. Mais peut-être le fait-il en un autre chapitre du 
livre. En tous cas, dégustez cette page exquise et adorable sur la 
période charmante des hum anistes et sur Florence à l’époque des 
Médicis :

« Soulevé par-dessus le conflit des passions, l ’homme cédait 
enfin à la douceur de ses nobles penchants trop longtemps con
tractés par la fureur des factions. L’activité intérieure, affranchie 
des soucis de la lutte, s’exaltait dans le sentiment d ’une délivrance 
infinie et le corps, magnifiquement paré, s’harmonisait au dan
dysme de ses effusions intellectuelles. Jeune, la soie d’un pour
point épousait ses formes, dégageait la souplesse du torse, la 
fringance et la fierté des attitudes; épaissi ou desséché, une 
simarre chatoyante, une dalmatique moirée lui drapait les épaules 
d’un plissement de toge minutieux et savant. Ainsi disposés et 
parés, ces hommes accomplis pouvaient sans contrainte ni sans rid i
cule s’abandonner aux plaisirs délicats de la vie antique, improvi
ser des débats piquants, profonds et subtils, instituer des acadé
mies, renouveler les banquets platoniciens et répandre les bigarrures 
d’un luxe seigneurial sous les frondaisons des jardins deCarregi. 
Admirables ombrages qu’ennoblirent les méditations d ’une élite ! 
douces solitudes où le contentement des idées s’obstine, plus per
ceptible que le parfum de leurs buissons de roses ! Là, dans 
l ’ombre des grands cèdres, l'œ il mesurait le radieux évasement 
du décor florentin aux frissons de la lumière agile dont s’illu
mine le cristal du ciel toscan. Les riantes terrasses aménagées, 
s’étageant par-dessus la débandade des coteaux, y semblent épau
ler les cimes bleues des montagnes, comme les gradins d ’un 
vaste amphithéâtre. Par endroits, de voluptueux bouquets d ’arbres 
font ressortir la splendide sobriété païenne du site, ses contours 
d ’une netteté marmoréenne, son architecture accusée, ses mode
lés enlevés avec une légèreté si aérienne. Du versant des coteaux 
aux cassures des monts, les milliers de points blancs des villas, 
des maisons de campagne éparpillent de toutes parts les innom 
brables tons de rehaut d ’une notation avivée au soleil. Des ja r
dins en terrasses débordent d ’une balustrade blanche et parais
sent des corbeilles suspendues. Çà et là des dieux de m arbre ou 
des déesses de plâtre, à la blancheur mi-dévorée par l’ombre, se 
détachent d ’un troupeau de pins bleus ou de cyprès noirs. De 
pâles oliviers grimpent les versants et la pluie de soleil, insinuée 
sous leur masse échevelée, semble couvrir mille rires argentins. 
Parfois des chênes-verts, gorgés d ’une sève antique, élargissent des 
bras enivrés de domination comme si l ’âme du monde dévelop
pait en eux seuls son éternité. Parfois d ’un arbre à l ’autre, la 
vigne élance sa guirlande païenne et ramasse tout un  verger 
dans un geste d’amour. Plus loin, la frange effilée d’un peuplier

s’incline avec la grâce pliante d ’une palme, tandis que, dans les 
lointains profonds, se dessine le profil aérien et gracieux d ’un 
laurier-rose ou d’un pin-parasol. A l’envi, de partout, arbres et 
verdures, coteaux et terrasses se hissent les uns par-dessus les 
aulres, d’étage en étage, comme pour mieux contempler la der
nière cité païenne, lorsqu’elle se dégage des voiles parfumés dont 
l’Arno l ’enveloppe. Alors les courbes moelleuses du Baptistère, 
les pans allongés de la coupole du Dôme percent la vapeur de 
leurs lignes arrondies ou pointantes et le Campanile, décoré des 
bas-reliefs de Giotto, animé par les statues vivantes de Donatello, 
jette en plein soleil trois siècles de génie. Assis dans la même 
poussière, ils paraissent obéir à la sublimité du même essor. »

E ugène Demolder

L ’Origine de Félicien Rops.

Une bien amusante lettre de Rops, adressée au peintre Alfred 
Verwée et publiée par la Belgique contemporaine (livraison de 
juin) :

Mon cher v ieu x ,
Grand merci de tes jets de houblon. C’est délicieux et je vais en 

planter dans tous les coins de mon jardin, décidément. Puis, tout 
ce qui vient du pays a une saveur particulière! Tu comprends que 
depuis que Eugène Demolder a découvert dans l 'A rt moderne que 
j ’étais aussi Flamand que toi, tout ce qui vient de ma nouvelle 
patrie est encore meilleur ! Je ne veux pas faire mentir le gros 
cousin. Décidément la terre wallonne ne produit ni peintres ni 
dessinateurs; il n ’y avait qu’Artan et m oi; Artan est Batavo-Por- 
tugais et me voilà Flamand comme un carabitje ! Fichue la ville 
de Namur si elle compte sur ma statue pour orner la place Saint- 
Aubin. C’est Audenarde qui l’emportera, ou Malines ! Cela fera un 
potin ! Me voilà forcé d ’apprendre le flamand ! Depuis l ’article rie 
Demolder, les godferdoume naissent sur mes lèvres comme les 
roses sortent de la bouche des fées et j ’ai l ’accent ! ! Celui que 
devait avoir mon arrière-grand-père. Moi qui ai toujours trouvé 
les Flamandes les plus belles filles du monde ! C’était la voix du 
sang! Aussi, mes dessins sont titrés maintenant : Schoon Masken, 
Oude K ate, etc., etc.

A toi, mon vieux frère en Rubens.
F é lic ie n  R ops

La revue W allonia  rappelle, à propos de ce document, le billet 
télégraphique que l’artiste écrivit, sur le même ton plaisant, 
à M. A. Mockel, alors directeur de la Wallonie, et qui parut dans 
cette revue (t. VII, 1892-93, p. 363) :

Pouvez confirmer qu’aime la mer et aime Knocke, et puis vague
m ent cousin Demolder; suis donc Flamand tant qu’on voudra. 
Flamand vaut bien Hongrois; mais vive Nam eur po tôt! Avais 
préparé paquet documents famille à propos tombeau ancêtre, mais 
ose pas envoyer; auriez appris Demolder origine samoyède. En 
effet, Demolder aime caviar, aime mammouth, bon mammouth 
gelé; mammouth lui-même, mais pas gelé; petite cousine arrière- 
grand-père Demolder a failli naître non loin de presqu’île 
samoyède ; découvert, en Samoyédie, pierre tumulaire avec 
inscription d h em x h o i.kderaïn’xst qui désigne évidemment Demol
der. Nys trouve Demolder étonnamment samoyède. Moi, hésite 
encore. Bien à vous.

F é lic ie n  R ops

L’article d ’Eugène Demolder auquel Rops fait allusion parut 
dans l’A r t  moderne les 14 et. 21 août 1892. « Une chose frappe,
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en une collection de Rops, disait entre autres notre collaborateur : 
le sang flamand de l ’artiste et, sous ses apparences latines, le fond 
germanique de son a rt... Le hasard qui l ’a fait naître à Namur ne 
suffit pas pour qu’on le considère comme W allon... Pour qu’une 
race produise un artiste de la trem pe énergique et sanguine de 
Rops, il faut des influences lointaines, une alchimie héréditaire, 
dont on ne trouve trace à Liège ou à Namur. En Flandre ou en 
Brabant, au contraire, le terrain était florissant en ancêtres, et 
de la terre où étaient nés Brueghel et Jérôme Bosch, Rops aussi 
pouvait surgir. » Et M. Demolder s’efforçait, par la généalogie de 
Félicien Rops et par la ferveur de son attachement à la terre de 
Flandre, de défendre sa thèse paradoxale.

L’artiste a spirituellement raillé celle-ci dans les deux écrits 
reproduits ci-dessus.

L A  F IG U R E  H U M A I N E

L a  B e a u té  de la  fem m e, par l e  docteur S t r a t z .  T raduit de l’alle
mand par Robert W altz. Un volume in-8° de 337 pages, orné de 
180 illustrations d’après nature et d'après des œuvres d’art, car
tonné à l’anglaise, fers spéciaux. P rix  : 20 francs. Paris, Gaultier, 
Magnier & Cie.
Le docteur Riclier e t  M. Paul Gaultier ont inauguré il y aquelques 

mois, une collection scientifique et artistique destinée à l ’étude 
de la figure humaine et à sa représentation par les artistes de tous 
les temps et de tous les pays. Après un volume préliminaire du 
docteur Richer, introduction à la double série projetée, voici le 
premier tome de cette bibliothèque destinée aux artistes et aux 
savants. Il porte ce titre séduisant : L a  Beauté de la femme et 
contient, au point de vue de la médecine et de l’esthétique, une 
foule d’observations ingénieuses et d’intérêt pratique. « Nous 
autres Européens, nous condamnons, dit l ’auteur, sans même 
le connaître, le nu dans la nature, tandis que dans l’art nous 
en tenons la représentation pour licite et nous l ’avons cons
tamment sous les yeux. C’est pourquoi, ignorant la nature, 
nous nous servons pour juger la beauté du corps féminin de 
critères em pruntés à l’art. Et nous ne nous rendons pas compte 
que la conception de la femme est, elle aussi, soumise dans l ’art 
à une certaine convention, à une tradition, et qu’on ne peut la 
transporter tout d’un bloc dans la réalité. Nous trouvons la Vénus 
de Milo belle comme elle est. Mais habillée à la mode actuelle elle 
nous semblerait affreuse, car les vêtements qu’on porte aujour
d'hui lui épaissiraient encore la taille. Vous admirez la Vénus de 
Milo et vous admirez une taille fine : mais une fois la femme mince 
déshabillée, vous serez obligés de conclure qu’elle doit être laide 
puisqu’elle ne ressem blera pas à la Vénus. Et pourtant l ’expé
rience vous donnera tort. Vous serez donc obligés de conclure 
autrement, et dans ce sens qu’on a beau connaître par cœur la 
Vénus de Milo, cela ne donne aucunement le droit de porter un 
jugement sur le corps d’une femme vivante habillée. »

Il y a longtemps que la Vénus de Milo a cessé d’être la norme 
de la beauté parfaite.... Et d’abord, y a-t-il une beauté parfaite? 
Celle-ci peut-elle être déterminée par une formule ? Ah ! que l ’Aca
démie doit sourire complaisamment aux canons cités par le doc
teur Stratz ! La beauté expressive a, dans nos visions actuelles, 
remplacé la beauté classique, ainsi que l ’a fait si justement obser
ver M. Adrien Mithouard dans le Tourment de l'Unité.

A ces chapitres d’une esthétique surannée nous préférons ceux 
où l ’auteur traite de l ’influence exercée sur le corps par le déve
loppement, l’alimentation, le genre de vie, le sexe, l’âge, l ’héré
dité, les maladies, les vêtements, etc. Il y a là, réunis en faisceau, 
beaucoup de conseils et de réflexions utiles, soulignés par les 
planches qui illustrent en grand nom bre ce curieux volume. Les 
artistes consulteront aussi avec fruit les chapitres consacrés h la 
Beauté de la couleur, — celui-ci inspiré par la théorie im pression
niste, — à la Beauté du Mouvement, aux applications de la science, 
à l’art et à la critique, etc. Et ils passeront à leurs femmes le 
volume ouvert au chapitre XVIe et dernier : Règles à suivre pour 
conserver et accroître la beauté féminine.

O. M.

L A  M U S I Q U E  A N A M U R

C’est par la décentralisation progressive que l ’on arrivera à 
répandre dans la masse le goût de la musique d ’art. Les grands 
concerts de Bruxelles s’adressent à un  public restreint : il im 
porte que les villes de province trouvent chez elles l’occasion de 
prendre contact avec les maîtres dont, plus tard, les exécutions 
parfaites des grands centres .leur donneront la connaissance 
intégrale.

J’ai déjà signalé ici-même combien les artistes devaient, à cet 
égard, de reconnaisance à M. Balthasar-Florence qui, depuis plus 
de vingt ans, travaille à faire de Namur une modeste cité d’art. Le 
Cercle musical qu ’il a fondé a contribué dans une large m esure 
à éveiller çà et là des sensibilités, des bonnes volontés endormies. 
Le jubilé du Cercle, l’an dernier, a prouvé par sa splendeur et par 
l ’enthousiasme du public, combien cet organisme était entré dans 
les mœurs de Namur, — ville qui, autrefois, passait à juste titre 
pour la Béotie la plus béotienne de Belgique. Initié peu à peu par 
les concerts du Cercle, il existe maintenant à Namur un public 
qui ne se désintéresse plus des choses d ’art. Et pour avoir touché 
à la beauté, il en est devenu passionnément avide.

Cette année, M. Balthasar-Florence a fait plus. Un changement 
de direction dans la politique locale avait enlevé, au début de la 
saison, la symphonie communale à son distingué chef d ’orches
tre M. Jules Brumagne, dont le bâton ferme et sûr est si apprécié 
de ceux qui le connaissent. M. Brumagne avait été remplacé par 
un  violoniste de talent, M. Laurent, qui ne possédait aucune des 
qualités d’un bon chef d ’orcheste. La symphonie ne tarda pas à pé
ricliter. Les concerts, choisis dans un répertoire de cirque, menés 
sans chaleur, sans communion entre le chef et ses musiciens, fini
rent par tom ber en dessous de rien. Alarmée, l ’administration 
communale supplia M. Balthasar-Florence de sauver la situation. 
Le vieux maître accepta. Sans vouloir de rém unération, il se mit à 
l’œ uvre.E tle résultat de ses efforts futtout d’abord de relever p res
que instantanément le niveau des concerts dirigés par M. Laurent, 
tandis que lui-même dirigeait six grands concerts extraordinaires 
qui sont, comme on le verra plus loin par l’exposé succinct des 
programmes, des concerts de grand art mis à la portée de la 
foule.

Car la foule, le peuple accourut à ces concerts. Et ce fut pour 
les esprits fervents de beauté un spectacle réconfortant de voir 
ces ouvriers, ces humbles femmes, attentifs et silencieux, écou
tant de la belle musique, de la musique d ’art pur, durant de lon
gues heures. Une fois de plus, l ’événement a démontré qu’on peut 
tout espérer du peuple. Que les artistes fassent vers lui la moitié 
du chemin : le peuple, joyeusement, s’élèvera jusqu’à eux.

Je glane à la hâte quelques litres de morceaux dans les p ro 
grammes de M. Balthasar-Florence. Dans son premier concert : La 
Kermesse de Milenlca, de Blockx ; l’ouverture du Vaisseau fan
tôme; les Ruines d'Athènes, de Beethoven; le Récit du Graal, 
chanté par M. Swolfs, ténor du théâtre d ’Anvers; la suite du ballet 
Sylvia, de Delibes. Dans son deuxième concert : La Marche
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d ’A thalie, de Mendelssohn; le prélude des M aîtres chanteurs; 
des fragments de Samson et Dalila. Dans son troisième : Les 
Scènes alsaciennes, de Massenet; l ’ouverture du Tannliauser; 
l’ouverture des Noces de Figaro, de Mozart ; le prélude An Déluge, 
de Saint Saëns. Dans son quatrième : L’ouverture de R uy B las, 
de Mendelssohn; Dans les steppes, de Borodine ; la Deuxième 
Rhapsodie hongroise, de Listz ; la Marche funèbre, de Chopin, 
extraite, comme on sait, de la Deuxième Sonate. Dans son cin
quième : Les Erinnyes, de Massenet ; l’air d 'Iphigénie, de Gluck, 
chanté par M. Close, basse du théâtre de Tunis ; la Valse des sylphes, 
de Berlioz; l’en tr’acte de Joli Gilles, de Poise. Enfin, son sixième 
et dernier était tout entier consacré à ses œuvres et l’on y a admiré 
surtout une Polonaise héroïque, de grande allure, ses Variations 
symphoniques si intéressantes, si fouillées, son Ouverture dramati
que, conduite avec une science qui en égale lu puissance, une 
romance A  la femme, sur des paroles d’Henry Kistemaekers, d ’an 
effet passionnant et troublant, et enfin sa Légende des cloches, pour 
violoncelle et orchestre, toute en dissonances, morceau qui date 
des débuts du maître et qui était alors d ’une audace extrême : il 
a conservé son charme rêveur et, sur l ’accompagnement lointain 
des cloches tintantes, le violoncelle brode une romance m élanco
lique qui émeut délicieusement. Le succès de ce dernier concert, 
comme celui des autres d’ailleurs, a été très grand. Mais les féli
citations officielles et les applaudissements du public auront, 
je pense, moins réjoui M. Balthasar-Florence que la certitude 
d ’avoir donné, à Namur, un grand élan à l ’art de la musique. 
C’est de cela surtout qu’il importe de lui témoigner une gratitude 

. sincère.
G. R.

Le Conservatoire de Détroit.

-Dans une des lettres qu ’il adresse d’Amérique à la Chronique, 
Jean d’Ardenne donne sur le Conservatoire de Détroit, dirigé par 
un  ancien élève du Conservatoire de Bruxelles, ces intéressants 
détails :

« i l  y a quatre ou cinq ans, Détroit, qui n ’avait pas encore d’école 
de mimique, voulut se payer un  conservatoire. Initiative privée, 
comme, d ’habitude; rien de l’administration publique. On 
s’adressa au pianiste Albert Jonas, premier prix du Conservatoire 
de Bruxelles, un des meilleurs élèves d’Arthur De Greef, qui 
venait d’àécomplir une brillante tournée dans les principales villes 
de l ’Union; On lui demanda quelle somme exigerait d’abord l ’en
treprise qu’il s’agissait de lui confier. Calcul fait,' Jonas répondit 
sans hésitation : « Cent cinquante mille dollars. »

—  AU right!
Et le Conservatoire fut. Jonas le dirige excellemment. Il y est 

aidé par sa femme, elle-même pianiste des plus distinguées, élève 
de Hans de BuloW, et qui, sous son nom d'Eisa de Grave, débuta 
par d’éclatants succès en Allemagne. L’école, grâce aux ressources 
dont elle disposa dès sa création, .a pris rang tout de suite parmi 
les meilleures et le? plus estimées. L’enseignement y est donné 
par un groupe de professeurs de haut mérite, dont M. Maurice 
De Vries, qui fut baryton à l’Opéra, à Covent-Garden, au théâtre 
de la Monnaie, où il créa le rôle de Gunther dans Sigurd.

La maison est claire, gaie, spacieuse. Des arbres et des pelouses 
l’environnent. Une de ses façades regarde le « grand Circus 
park ». Car Détroit, comme toutes les autres villes d ’Amérique, 
—  et peut-être un  peu plus encore, W ashington à part, —  se dis
tingue par le culte des arbres. « Great abundance of trees », telle 
est la note dominante. C 'estfait pour étonner les naturels d’un 
pays comme le nôtre, où la haine des arbres, un des traits carac
téristiques de la mentalité, e s t entretenue avec soin par de stu
pides règlements de voirie, stupidement appliqués.

Ysaye, dans la récente tournée qu’il fit en Amérique, a joué ici, 
et on lui prête ce propos : « De toutes les villes américaines, 
Détroit est celle où je préférerais vivre. » (C’est-il vrai, Eugène?) 
J ’ai vu ça imprimé, en anglais, et le sentiment m’a paru assez 
justifiable, pour autant qu’un passage trop rapide me permit d’en 
juger. »

R E S T A U R A T IO N S

Certains architectes allemands, pris d’une étrange frénésie de 
restauration, avaient, dit la Chronique des arts, formé le dessein 
de s'attaquer au château de Heidelberg. En l’espèce, la restaura
tion ne comprenait rien moins que la reconstruction de toute une 
partie du vieux château !

Ce projet invraisemblable a excité à bon droit la verve des pro
fesseurs de l’Université de Heidelberg. Ils ont compris que per
m ettre aux architectes cette fantaisie dangereusè, c’était la ruine 
complète du château. Leur protestation contient, à ce sujet, des 
explications précises et toutes spéciales au cas qui les occupait. 
Mais elle ne manque pas de généraliser et d’exposer, à ce propos, 
des idées très sages sur la manie des restaurations.

Le moindre défaut du fanatisme architectural qui retouche, 
restaure et construit, c’est de créer des ouvrages équivoques et 
menteurs. Que. serait le château de Heidelberg si on laissait agir 
ses prétendus sauveurs? Une œuvre bâtarde, ni ancienne ni 
moderne, authentique à droite et fausse à gauche. Un mauvais 
plaisant ou un lourd ignorant avait lancé, il n’y a pas encore 
longtemps, l ’idée de reconstruire le Parthénon. Elle fut accueillie 
par un long éclat de rire. Ce qui est évident pour le Parthénon 
n’est pas moins vrai pour n ’importe quel ouvrage. Le sentiment 
historique et le bon goût sont ici d’accord pour protéger les 
ruines contre des restaurations qui ne vont qu’à les détruire et 
pour laisser l’héritage du passé suivre son destin.

N ÉC R O LO G IE

H en ri V a n  C utsem .
Une personnalité des plus connues et des plus sympathiques 

dans le monde des arts vient de disparaître : M. Henri Van Cut
sem, fondateur du Prix Laure Van Cutsem au Conservatoire et 
amateur d’art distingué, est décédé dans sa maison de campagne 
d ’Ochamps, enlevé en quelques jours par une pneumonie.

M. Van Cutsem, qui était un  véritable Mécène, aimait à s’entou
rer d’artistes et il a puissamment aidé, à leurs débuts, plusieurs 
de nos peintres aujourd’hui arrivés à la notoriété.

Il a formé une galerie célèbre, une des plus riches et des plus 
variées de la Belgique, réunissant des œuvres choisies judicieuse
ment parmi celles de Manet, Bastien-Lepage, Fantin-Latour, De 
Braekeleer, Hippolyte Boulenger, Joseph Stevens, De Groux, 
Agneessens, Louis Dubois, Théodore Verstraete, Stobbaerts, 
Courtens, etc.

Chronique judiciaire des Arts.

L e s  L o g es  d 'a r tistes .
Les directeurs de théâtre sont-ils responsables des objets 

dérobés dans les loges des artistes? Telle est la question qui vient 
d’être soumise au juge de paix du neuvième arrondissement de 
Paris.

Mlle Rachel de Ruy, qui tenait, l ’hiver dernier, au théâtre de la 
Bodinière, le rôle de la Commère dans la revue On éclaire ! se 
plaignait qu’on lui eût volé, dans sa loge, divers objets et effets 
de toilette. C’est pourquoi elle avait assigné le directeur de la 
Bodinière en paiement de 100 francs, représentant le montant de 
la valeur des objets dérobés.

Le juge de paix a admis le principe de la responsabilité du 
directeur et condamné ce dernier au paiement de la somme 
réclamée par la demanderesse.
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P E T I T E  C H R O N IQ U E

Le septième Salon annuel du cercle Labeur s’ouvrira le samedi, 
1er octobre prochain, à 2 heures de l'après midi. Voici la liste des 
artistes qui participeront à cette exposition : Les peintres Richard 
Baseleer, J. Ernst Bitumer, Henri Binard, René de Baugnies, 
Alfred Delaunois, Georges Lebrun, Camille Lambert, Jakob Ma
diol, Marten Melsen, Jules Merckaert, Maurice Nykerke, Auguste 
Oleffe, Henri Ottmann, Guillaume Paerels, Alexandre Robinson, 
Armand Rassenfosse, Pol Stiévenart, Henri Thomas, A .-(1). Selb 
(Orphcus), Emile Thysebaert, Walter Vaes, Léon Vandenhou
ten, André Vanderstraeten, Eugène Van Mieghem, Georges Van 
Zevenberghen. Carl W erlemann et Hagemans ; et les sculp
teurs Joseph Baudrenghien, Léandre Grandmoulin, Jules Her
bavs, Ferdinand Schirren et Adolf Wolff. Pendant cette exposi
tion, qui se fermera le 20 octobre, deux conférences seront 
organisées : M. Albert Giraud parlera de Théophile Gauthier, 
M. Sander Pierron étudiera les Peintres de la forêt de Soigne. Il 
est question aussi d’un concert de la jeune école belge.

Le 1er octobre prochain s’ouvrira, dans le grand hall du parc 
du Cinquantenaire, une exposition internationale des arts et mé
tiers. Cette exposition s era particulièrement brillante, tant par le 
nombre des participants que par la notoriété des firmes adhé
rentes.

Le Salon des Arts et Métiers revêtira un  caractère spécial, celui 
d ’une fête permanente de la charité : Chaque jour, un  concert ou 
une audition, pour lesquels le concours de nos premières sociétés 
musicales et de nos artistes les plus réputés est assuré, seront 
donnés à l’exposition au profit d’une œuvre de bienfaisance de la 
capitale. Le montant de toutes les entrées de la journée sera attri
bué à chacune d’elles.

L’assemblée générale de la Commission royale des Monuments 
et de ses correspondants aura lieu le 10 octobre prochain, au pa
lais des Académies, dans la salle de Marbre, à 10 heures du ma
tin. L’ordre du jour comprend entre autres les questions sui
vantes :

A quelles conditions essentielles doivent satisfaire les parties 
d’un vitrail artistique; Qu’enseignent les découvertes de pein
tures murales faites dans les monuments de la Belgique; Examen 
des moyens les plus propres d’assurer la conservation et la res
tauration des anciennes constructions privées offrant un intérêt 
archéologique, historique et artistique ; Inventaires des objets d 'art 
appartenant aux établissements publics.

La réouverture des cours de l ’Ecole de musique de-Sa int-Josse- 
ten-Noode Schaerbeek est fixée au lundi 3 octobre. L’enseigne
ment comprend le solfège supérieur, le chant d'ensemble, le 
chant individuel, la diction et la déclamation.

Les inscriptions seront reçues : Jeunes filles : Le jeudi, 29 sep
tembre, de 2 à 5 heures, et le dimanche suivant, de 10 heures à 
midi, rue Royale-Sainte-Marie, 154. Garçons : A partir du 30 sep
tem bre, tous les jours, de 6  à 7 heures du soir, rue Traver
sière, 17. Hommes : A partir de la même date, de 7 h. 1/2 à 
8 h. 1/2 du soir, rue Traversière, 17.

Mlle Marika Cazantzis, la lauréate du Prix Van Cutsem au Con
servatoire, vient d ’obtenir de brillants succès au cours d’une tour
n ’e artistique en France. Le vendredi 9 elle a joué au Casino de 
Trouville, où elle était la grande attraction d’un concert classi
que . Après une exécution parfaite de la Ballade en la de Chopin 
et de la Polonaise de Liszt, un  public enthousiasmé l’a acclamée 
et ovationnée.

A la Monnaie, aujourd’hui dimanche, à 1 h. 1/2, la Tosca; à 
8 heures, Mignon. Lundi, reprise d 'A ida, dont voici la distribu
tion : Mmes Paquot-D’Assv (Aïda), Bastien (Amneris), Dratz-Barat 
(une prêtresse), MM. Laffitte (Radamès), Decléry (Amonasro), 
Vallier (Ramfis), D’Assy (le roi), Lubet (un messager). Mardi, 
W erllier avec Mme Muratore dans le rôle de Charlotte. Mercredi, 

les M aîtres Chanteurs. Jeudi, Mignon.

La campagne d’opérette de M. Péronnet, au théâtre Molière, 
s’achèvera par un  nouveau succès. M am'zelle Nitouche, la 
célèbre et joyeuse fantaisie d’Hervé. C’est SPIe Jane Barre, 
l ’artiste aimée du public ixellois, qui joue le rôle de Nitouche. 
La divertissante opérette d’Hervé sera donnée aujourd'hui 
dimanche en matinée, à 2 heures; aux matinées les enfants 
paient demi-place.

Hier soir, samedi, a eu lieu la réouverture de l ’Olympia avec 
Mme Andrée Mégard, MM. Gémier et Dieudonné dans la Rabouil
leuse, le chef-d’œuvre d ’Émile Fabre.

L’Alcazar fera sa réouverture au commencement d ’octobre avec 
la Dame du 23, de M Gavault, le succès des Nouveautés de Paris. 
On travaille d ’arrache-pied à d’importantes transformations qu’on 
fait subir au théâtre : le promenoir est remplacé par un premier 
rang de loges ; il y aura un second étage nouveau de balcons, les 
escaliers sont déplacés, les dégagements améliorés, et toute la 
salle décorée de façon originale et nouvelle.

Le programme des Concerts Ysaye qui auront lieu à l’Alhambra 
pendant la saison 1904-1905, v ien t d’être arrêté; il comprend 
six concerts d ’abonnement et six répétitions générales (les 15- 
16 octobre, 3-4 décembre, 7-8 janvier, 4-5 février, 4 5 mars, 
29 30 avril), et deux auditions supplémentaires (les 5-6 novembre 
et 1-2 avril).

Parmi les artistes dont le concours est assuré figurent 
Mme Emmy Destinn, de l’Opéra de Berlin, MM. A. Van Rooy, de 
Bayreuth; Busony, Marc Hambourg, Eugène Ysaye, Jacques 
Thibaut, Emile Chaumont, Jean Gerardy et, pour les concerts 
extraordinaires, MM. A. De Greef, Francis Planté et Raoul Pugno. 
Parmi les chefs d’orchestre citons : MM. A Nikisch, F. Steinbe 
et Eugène Ysaye.

Pour cartes et abonnements s’adresser chez MM. Breitkopf et 
Haertel, Montagne de la Cour, 45, Bruxelles.

Le nouvel opéra de Mascagni, Arnica, dont le sujet est un 
amour tragique entre montagnards et se déroule dans les Alpes 
du Piémont, sera créé, l'hiver prochain, sur la scène de Monte- 
Carlo, Arnica sera ensuite joué à Rome.

La National Gallery vient de s’enrichir du célèbre tableau de 
Titien dit P ortra it de l 'A r ioste.

Lord Donaldson l’a vendu à la National Gallery le prix qu’il 
l ’avait acheté lui-même à lord Darnley, soit 30,000 livres ster
ling (750,000 francs).

Le sculpteur Fagel a term iné dernièrement le monument des
tiné à perpétuer la gloire de Talma, et dont l'inauguration aura 
lieu dimanche prochain à Poix-du-Nord.

Le célèbre tragédien est représenté assis dans une attitude dra
matique Un livre à la main, il étudie un de ses rôles, chez lui, et 
dans le costume de l ’époque révolutionnaire.

C’est donc un Talma intime que le statuaire a voulu représen
ter, et il a réussi à allier la grandeur à la simplicité.

On sait que Fantin-Latour a interprété dans diverses toilés ou 
lithographies l’inspiration de Schumann, Berlioz, W agner etc.

A ce propos, M. Arsène Alexandre raconte qu'un jour il lui 
demanda pourquoi il n ’avait pas essayé de rendre le même 
hommage à Beethoven.

— Beethoven, répondit simplement Fantin-Latour, je n ’ose 
pas!

Ce mot n ’est-il pas éloquent et ne fait il pas l ’éloge de ce grand 
sensitif?

Les fouilles entreprises à Délos par l’Ecole française d’Athènes 
viennent d'aboutir à des découvertes fort intéressantes. On a 
retrouvé, par exemple, deux Silènes datant du 1 1 1 e siècle avant 
Jésus Christ. Ils sont couronnés de lierre; chacun d ’eux porte sur 
l’épaule gauche une amphore dont il bouche de la main gauche 
l’ouverture. Au nord-est de l’île, vers la partie sud de la ville 
antique, on a découvert plusieurs édifices ; près de la porte de 
Philippe on a mis à jour plusieurs maisons très bien conservées
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qui entouraient jadis la place du marché. Mais la perle d e ces der
nières découvertes est un groupe de Pan et d ’Aphrodite. C’est une 
œuvre du meilleur style du 1 1 e siècle avant Jésus-Christ. Eros, 
assis sur l’épaule gauche d’Aphrodite, s’efforce de repousser Pan 
qu’il a saisi par une corne.

Un tableau commandé par l ’État à Géricault, exécuté par Dela
croix, payé à celui ci et dont on ne sait ce qu’il est devenu, telle 
est l’extraordinaire histoire que conta M. Maurice Tourneux aux 
délégués des Sociétés des Beaux-Arts des d épartements réunis à 
l’Ecole des Beaux-Arts.

La chose remonte à 1819. Géricault. venait d ’exposer au Salon 
son Naufrage de la Méduse. Ce fut un  triomphe. Le comte de 
Forbin, à cette époque directeur des murées royaux, obtint pour 
le jeune artiste la commande, au prix de six mille francs, d'un 
tableau destiné à la cathédrale de Nantes. Le sujet était : L e Sucré 
Cœur de Jésus. Géricault, nullem ent inspiré, obtint de le trans
former en une Noire-Dame des Sept douleurs. Mais, soit que le 
nouveau sujet ne lui plût pas davantage, soit que l’état de sa santé 
l'empêchât de travailler, soit que sa générosité naturelle lui fit 
passer la commande à un camarade peu fortuné, toujours est-il 
que le tableau fut peint par Eugène Delacroix, alors très pauvre 
et tout à fait inconnu.

Le 14 mai 1822, Géricault informait le ministre de l'interieur 
que la toile était achevée; M. de Forbin en ordonnait le paiement. 
Or, il est impossible de trouver trace de l’œuvre de Delacroix I 
Il semble qu’elle ne fut pas placée dans la chapelle de la cathé-

V IL L É G IA T U R E  incomparablement recommandable 
dans te coin le p lus jo li , le p lu s  sain, le p lu s  p ic tu ra l de Belgique :

H O U F F A L IZ E , H ô te l d es P o s te s  e t  du  L u x em b o u rg
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grandes salles de réunion, cuisine des plus soignées.
Houffalize peut répondre aux exigences artistiques et mondaines. 

Le printemps et l’automne y réunissent des peintres de talent attirés 
par le charme des mystérieuses vallées, émus par la majesté des 
grands horizons aux belles teintes sévères
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drale nantaise à laquelle elle était destinée et on suppose qu'elle 
a été offerte aux dames du Sacré-Cœur de Nantes. Mais c’est là 
pure hypothèse, car nul ne vit jamais ce tableau, commandé et 
payé par l ’Etat.

Le nombre est prodigieux, assurait II. Tourneux, des tableaux, 
statues, bustes, médaillons qui, après avoir été achetés ou com
mandés par l'Etat, après avoir figuré aux Salons, ont un beau jour 
disparu et sont désormais introuvables. Mais le cas de ce « Dela
cro ix»  inconnu, qui est peut-être un chef-d’œuvre, est plus étrange 
encore; il est digne d ’intéresser les chercheurs.
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S O M M A I R E
Emile Zola critique d’art (suite). La Critique de Manet et des 

Impressionnistes (M é d é r ic  D u f o u r ). — Les Roches sculptées de 
Rotheneuf ( E u g è n e  D e m o l d e r ). — Les Grandes Publications d’art. 
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Emile Zola  critique d ’a r t  (1).
II. — L a  C ritiq u e de M a n et e t  d es Im p ression n istes.

L’opuscule d’Emile Zola sur Edouard Manet fut écrit 
en 1867. Le critique ne pouvait donc connaître qu’une 
partie de l’œuvre; mais telle est l’unité de cette œuvre, 
telle aussi la perspicacité du critique, que parmi les 
toiles peintes ensuite, il n’en est pas de considérable qui 
ne soit là caractérisée d’avance. En même temps qu’il

(1) Suite. Voir notre numéro du 21 août.

juge le maître, Emile Zola observe le mouvement auquel 
il donna le branle et encourage les disciples dans l’effort 
qu’ils tentent pour représenter avec plus de vérité les 
aspects divers de la nature et noter avec naïveté les 
impressions faites sur leurs sens par les jeux éternelle
ment variés de la lumière. Mais, à cette date, s’il sut pré
voir, il ne pouvait qu’annoncer les conséquences de la 
révolution accomplie. Aussi importe-t-il de compléter 
ces aperçus par certaines pages de l'Œ uvre, l'un des 
plus intéressants et des plus « forts » entre les romans 
des R ougon -M acqu art, dont le héros, Claude, abstrac
tion faite de la névrose héritée, ressemble comme un 
frère à Manet, à Cézanne, à Monet ; artiste incomplet, 
qui meurt à la peine, avant que d’atteindre au succès, 
mais réussit du moins à accréditer la méthode du p le in  
a ir , impose à l’opinion rebelle la peinture blonde  et 
même Se montre curieux des recherches que fait son ca
marade Gagnière sur l’emploi des tons complémentaires. 
Des conversations de Claude et de Sandoz, par la figure 
duquel Zola a fait son propre portrait, l’on pourrait 
extraire une esthétique complète des deux écoles paral
lèles, le n a tu ra lism e  dans les lettres, l'im p re ss io n 
n ism e  dans la peinture.

Les parents de Manet contrarièrent sa vocation. Ils 
avaient lés préjugés de leur temps contre les artistes. Ils l ’embarquèrent comme novice sur un vaisseau, qui le 
porta à Rio-de-Janeiro. Mais " les solitudes lumineuses 
de l’océan et du ciel " fortifièrent sa passion. A son retour 
il va visiter l’Italie et la Hollande ; il y fait provision de 
souvenirs, mais n’en rapporte point d’idées précises sur 
la voie qu’il suivra. Car, revenu à Paris, il entre dans
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l’atelier de Couture. Trois années durant, il se débat 
contre la discipline académique; enfin, en 1860, il peint 
son Buveur d’absintlie, où paraît déjà son originalité, 
pour imparfaitement dégagée qu’elle soit encore. En 
1863 il figure à l’exposition Martinet et au Salon des 
Refusés; en 1865, il expose l 'Olympia, qui fait scan
dale. Zola note encore, dans le langage nouveau que 
parle Manet, durant ces premières années, quelques 
« tournures espagnoles », mais il le montre essayant 
déjà « de voir la nature telle qu’elle est, sans la regarder 
dans les œuvres et les opinions des autres ». Seuls, les 
artistes sont grands, qui observèrent directement la 
nature et en donnèrent une traduction nouvelle et per
sonnelle. « Je voudrais que les toiles de tous les peintres 
du monde fussent réunies dans une immense salle, où 
nous pourrions aller lire page par page l’épopée de la 
création humaine. Et le thème serait toujours la même 
nature, la même réalité, et les variations seraient les 
façons particulières et originales, à l’aide desquelles les 
artistes auraient rendu la grande création de Dieu. »

Exprimer la nature selon un mode nouveau, toute 
l’esthétique de Zola tient dans cette brève formule. 
Objectera-t-on qu’elle n’est point neuve? Mais rem ar
quez que Zola donne au mot nature toute son extension. 
Il n’entend point par là une nature corrigée par un 
idéal, la Grèce pour les classiques, le Moyen-Age pour 
les romantiques. Ce qu’il propose à l’imitation de 
l’artiste, c’est la nature entière, dont tous les aspects et 
toutes les fonctions sont également dignes d’être consi
dérés. Entre les manifestations de la vie, il ne faut pas 
choisir : toutes sont belles, pour qui sait regarder. 
C’est un détestable préjugé que le " goût " , moyenne où 
la sottise a la plus grande part, à laquelle il ne faut 
donc pas ravaler la sensibilité de l’artiste. Qu’il dise ce 
qu’il sent, comme il le sent. A cette seule condition, il 
sera nouveau et, si l’expression égale l’émotion, il sera 
grand. Ainsi fit Edouard Manet, en rompant avec les 
classiques et les romantiques.

Certes, il y avait eu avant lui des peintres originaux. 
Dans l 'Œuvre, Claude rend justice à Delacroix et à 
Courbet. « Hein? le vieux lion romantique, quelle fière 
allure ! En voilà un décorateur qui faisait flamber les 
tons ! Et quelle poigne ! Il aurait couvert les murs de 
Paris, si on les lui avait donnés : sa palette bouillait et 
débordait. Je sais bien, ce n ’était que de la fantasma
gorie ; mais tant pis, ça me gratte ; il fallait ça, pour 
incendier l’École... Puis l’autre est venu, un rude ou
vrier, le plus vraiment peintre du siècle, et d’un métier 
absolument classique, ce que pas un de ces crétins n ’a 
senti. Ils ont hurlé, parbleu! Ils ont crié à la profana
tion, au réalisme, lorsque ce fameux réalisme n’était 
guère que dans les sujets; tandis que la vision restait 
celle des vieux maîtres et que la facture reprenait et 
continuait les beaux morceaux de nos musées... Tous

les deux, Delacroix et Courbet, se sont produits à l’heure 
voulue. Ils ont fait chacun son pas en avant. Et main
tenant... Oh! maintenant... il faut autre chose! 

Il y eut aussi les paysagistes, en particulier l’école de 
Barbizon. Mais ces artistes ne pratiquaient pas le plein- 
air  à la lettre ; et ceux qui, par exception, ne travail
laient pas dans l’atelier, reportant sous le jour faux 
de la verrière l’esquisse brossée dans les champs, pre
naient encore trop de libertés avec la nature; ils .choi
sissaient, corrigeaient selon un idéal contestable, et, 
par conséquent, appliquaient dans toutes leurs compo
sitions une formule immuable.

C’est cette "  autre chose ", réclamée par Claude, que 
Manet apporta en 1860 et que Zola analyse dans son 
opuscule avec tant de finesse. Ce qui le frappe avant 
tout dans les toiles de Manet, « c’est une justesse, très 
délicate dans les rapports des tons entre eux ». Le peintre 
observe donc la loi des valeurs. Or, selon Zola, il n ’y a, 
dans l’école moderne, que Corot, Courbet et Manet qui 
aient toujours suivi cette règle. Aussi leurs œuvres ont- 
elles tout ensemble « une netteté singulière, une grande 
vérité et un grand charme d’aspect ». Mais Manet se 
distingue de ses deux devanciers parce qu’il part d’or
dinaire d’une note plus claire que nature. Il établit 
entre tous les tons de son tableau la même relation 
qu’il a perçue entre les tons du modèle. C’est la même 
échelle, mais plus élevée : " Ses peintures sont blondes 
et lumineuses, d’une pâleur solide. Les objets représen
tés baignent dans une lumière douce, " une sorte de 
clarté grise, qui emplit la toile entière " .

Manet peint par masses. Les objets imités sont ren
dus par de larges taches, qui se commandent les unes 
les autres. " Une tête posée contre un mur n’est plus qu’une 
tache plus ou moins blanche sur un fond plus ou moins 
gris; et le vêtement juxtaposé à la figure devient par 
exemple une tache plus ou moins bleue mise à côté de 
la tache plus ou moins blanche. De là une grande sim
plicité, presque point de détails, un ensemble de taches 
justes et délicates, qui, à quelques pas, donne au 
tableau un relief saisissant ». Zola se résume ainsi : 
« Toute la personnalité de l’artiste consiste dans la 
manière dont son œil est organisé : il voit blond et il 
voit p ar masses. »

Manet séduit Zola par " une grâce un peu sèche, mais 
charmante " . Il y a là " certaines lignes exquises, cer
taines attitudes grêles et jolies, qui témoignent de son 
amour pour les élégances des salons " . On ne saurait 
mieux caractériser certains portraits et l 'Olympia. Le 
critique illustre son jugement d’une comparaison très 
juste : cette peinture simplifiée rappelle " les gravures 
japonaises, qui lui ressemblent par leur élégance étrange 
et leurs taches magnifiques " .

Zola ne néglige point d’expliquer le « m étier». Il 
est, dit-il, « plutôt délicat que brusque ; l’artiste n ’em
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ploie que la brosse et s’en sert très prudemment; il n’y 
a pas des entassements de couleurs, mais une couche 
unie. Cet audacieux, dont on s’est moqué, a des procé
dés fort sages, et si ses œuvres ont un aspect particu
lier, elles ne le doivent qu’à la façon toute personnelle 
dont il aperçoit et traduit les objets ».

Manet n’est pas un idéaliste. Il traite la figure hu
maine comme une nature morte. Il la fixe sur la toile 
telle qu’il la voit, sans autre souci que de faire « une 
traduction d’une justesse littérale ». Ce n’est pas un 
peintre d’histoire, plagiant ses devanciers dans quelque 
nouvelle M ort de César-, c’est un analyste, qui s’ap
plique à représenter les réalités de son temps. Il est 
ainsi plus sincère, plus vrai, plus humain.

Après cette critique, pénétrante et définitive, du style 
de Manet, Zola passe en revue les œuvres antérieures 
à 1867. J’admire qu’il devance le jugement que, presque 
quarante ans après, nous portons sur ces tableaux. 
Parmi les huit toiles de l’Exposition universelle, Zola 
préfère la Chanteuse des rues : « l ’œuvre entière 
est d’un gris blond et doux; la nature m’y a semblé 
analysée avec une simplicité et une exactitude extrêmes. 
Une pareille page a, en dehors du sujet, une austérité 
qui en agrandit le cadre ». A propos du Ballet 
espagnol et de la M usique a u x  T u ile ries, il remontre 
à ceux qui en méconnurent la vérité, qu’il leur fallait se 
mettre à la distance de perspective, d’où, composant 
son tableau, le peintre voulait qu’on le contemplât. 
Après quarante ans d’avertissements, le public s’obstine 
encore à se mettre le nez sur un Monet ou un Yan Rys
selberghe, et s’étonne de n’y voir qu’un fouillis de cou
leurs! Espérons que dans cinquante ans...

Zola fait une admirable analyse du D éjeuner s u r  
l ’herbe, refusé au Salon de 1863. En voici la fin : « Ce 
qu’il faut voir dans le tableau, ce n’est pas un déjeuner 
sur l’herbe, c ’est le paysage entier, avec ses vigueurs et 
ses finesses, avec ses premiers plans si larges, si solides, 
et ses fonds d’une délicatesse si légère ; c ’est cette chair 
ferme, modelée à grands pans de lumière, ces étoffes 
souples et fortes, et surtout cette délicieuse silhouette 
de femme en chemise qui fait, dans le fond, une adora
ble tache blanche au milieu des feuilles vertes; c ’est 
enfin cet ensemble vaste, plein d’air, ce coin de la na
ture rendu avec une simplicité si juste, toute cette page 
admirable dans laquelle un artiste a mis les éléments 
particuliers et rares qui étaient en lui. » Mais, surtout, 
la critique de l 'Olym pia est décisive et vengeresse. « Le 
public, comme toujours, s’est bien gardé de comprendre 
ce que voulait le peintre; il y a eu des gens qui ont 
cherché un sens philosophique dans le tableau ; d’autres, 
plus égrillards, n’auraient pas été fâchés d’y découvrir 
une intention obscène. Eh! dites leur donc tout haut, 
cher maître, que vous n’êtes point ce qu’ils pensent; 
qu’un tableau pour vous est un simple prétexte à ana

lyse. Il vous fallait une femme nue et vous avez choisi 
Olympia, la première venue ; il vous fallait des taches 
claires et lumineuses, et vous avez mis un bouquet; il 
vous fallait des taches noires et vous avez placé dans un 
coin une négresse et un chat. Qu’est-ce que tout cela 
veut dire? Vous ne le savez guère, ni moi non plus. 
Mais je sais, moi, que vous avez admirablement réussi 
à faire une œuvre de peintre, de grand peintre, je veux 
dire à traduire énergiquement et dans un langage par
ticulier les vérités de la lumière et de l ’ombre, les réa
lités des objets et des créatures. » — Parmi les toiles de 
1866, Zola signale le P o rtra it  de M me M . et la Jeune  
Dame en 1866. II loue aussi des marines et des fleurs.

Il ne s’indigne pas outre mesure des clameurs soule
vées par ces toiles. Il sait que tous les maîtres, Dela
croix et Courbet les derniers, furent bafoués. C’est que 
la foule n’est pas guidée. A qui se fierait-elle, dans le 
tumulte des opinions confuses? Les critiques, ignorants 
pour la plupart, lui parlent de morale ou de philoso
phie quand il ne s’agit que de peinture. Eux-mêmes 
ravalent tout à ce qu’ils appellent le goût, et qui n’est 
rien d’autre que la routine.

Dans l'Œ uvre, Zola a conté le martyre de Claude, 
l ’un de ces im pressionnistes, toute leur vie incompris, 
vilipendés, injuriés. Mais il a dit aussi l ’influence de 
cette peinture blonde», conquérant peu à peu les 
Salons même d’où Claude était exclu. Cet obstiné 
renonce à peindre dans l’atelier, dresse son chevalet 
sur les quais, dans les ruelles de Montmartre. Il a com
pris que non seulement le paysagiste, mais le peintre 
“ de genre » doit peindre non une esquisse, mais son 
tableau dans l ’atmosphère même où baigne le modèle 
qu’il prétend représenter. La formule de Barbizon 
est ainsi élargie. C’est le p le in -a ir non seulement de 
Cézanne, de Monet, de Sisley, de Seurat, mais aussi de 
Manet, de Renoir, de Berthe Morisot, de Degas : le 
peintre et le modèle dans la même lumière.

Zola ne resta pas indifférent aux recherches des néo
im pressionnistes, quand ils tentèrent d’appliquer à 
l’art de peindre les théories d’Helmholtz, de Chevreul et 
de Charles Henry. Un camarade de Claude, Gagnière, 
esprit curieux, partagé entre la peinture et la musique, 
explique ainsi son procédé : “ Je pose mon ton... Le 
rouge du drapeau s’éteint et jaunit, parce qu’il se 
détache sur le bleu du ciel, dont la couleur complémen
taire, l’orangé, se combine avec le rouge. » Le propos 
est interrompu. Claude veut le reprendre, mais Gagnière 
ne lui répond pas, absorbé dans ses évocations de Cho
pin et de Schumann.

Le critique de Mon Salon et d’Édouard Manet rendit 
aux impressionnistes un inappréciable service. Il les 
comprit, les aima, les encouragea, les défendit. Il reven
diqua pour eux le droit à la personnalité. Ce qui lui 
plut dans Manet et ses disciples, c ’est qu’ils étaient
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nouveaux. Ils s’éloignaient des chemins battus de la rou
tine, pour s’ouvrir une voie qui ne fût qu’à eux. Il dit, 
dans sa Dédicace à Cézanne : “ Nous cherchions des 
hommes en toutes choses, nous voulions dans chaque 
œuvre, tableau ou poème, trouver un accent personnel. 
Nous affirmions que les maîtres, les génies, sont des 
créateurs, qui, chacun, ont créé un monde de toutes 
pièces, et nous refusions les disciples, les impuissants, 
ceux dont le métier est de voler çà et là quelques bribes 
d’originalité. » Zola ne s’abaissa pas à flatter le goût 
public. Il heurta de front le préjugé. Le seandale ne le 
rebuta point. Son courage ne défaillit pas, — et le 
temps lui donna raison.

Le long commerce qu’il eut avec les im pression 
nistes lui profita. Il fut pénétré par leur influence. Dans 
les paysages des Rougon M acquart (dans les T ro is  
Villes et les Evangiles, une autre influence agira, 
celle des symbolistes), il appliquera certains de leurs 
procédés. Ce serait une étude intéressante que de cher
cher à définir quelle relation il y a entre une im pression  
de Claude Monet et telle description de Y Assom m oir 
ou de la T erre. Peut-être en proposerai-je une esquisse 
à mon ami Octave Maus.

M é d é r ic  D u f o u r

Les Roches sculptées de Rotheneuf.

J ’ai passé cinq sem aines, pendant ces vacances, à  dix portées 
de fusil d’une scandaleuse horreu r. J ’étais à la plage de la  Gui- 
m orais et il s’agit des rochers sculptés de Rotheneuf. Depuis dix 
ans, u n  prêtre  qui se dit « l ’E rm ite de Rotheneuf » fait des beaux 
rochers de ce village un  am oncellem ent de statuettes et de frises 
horrib les. Il taille, et surgissent des saints, des m agistrats, des 
Bretons, des Bretonnes, des diables, des anim aux chim ériques, 
des autels, des m adones, des m onstres, en un  m éli-mélo apo
calyptique.

Sans respect pour l ’œ uvre de son dieu, cet odieux bonhom m e 
a abim é ainsi toute une partie des roches, au bord  de la  m er. Sans 
au tre  but qu ’une basse gloriole (je le m ontrerai tout à l ’heure) 
et qu ’une exploitation du public (il y a à l ’en trée de son infâme 
carrière u n  tronc au-dessus duquel l ’erm ite déclare qu ’il n ’fest 
pas riche !), ce redoutable Philistin  a défiguré la nature en  un 
de ses coins les p lus charm ants! Spectacle hideux, inform e, 
repoussant! N’v cherchez pas la naïveté touchante q u ’on peut 
trouver en  certains cim etières bretons rustiques. On dirait 
l ’œ uvre d ’un  apache en  m al de diablerie; c’est plus laid et plus 
sauvage que des fétiches congolais ; on p ourra it qualifier ce style 
de « m acaque flamboyant »! Et ces sculptures stupides sont 
badigeonnées des plus cruelles couleurs : verts, qui font grincer 
des dents, rouges qui m ettraient des sauvages en  fuite, bleus 
qui aveugleraient le soleil lui-même! A épouvanter les p ieuvres, à 
dégoûter lés crabes !

Et ce Michel-Ange de l ’o rdure a m énagé des descentes et des 
-''-'liers afin q u ’on puisse com m odém ent visiter ses produits. On

y vient d ’ailleurs. Il y a de Saint-Malo à Rotheneuf vingt-cinq m i
nutes de tram  à vapeur. Et les gens en villégiature à Dinard, 
Param é, Rochebonne, se précip itent par centaines pour voir les 
rochers de l ’Erm ite. Des cartes postales, en vente partout, et 
« fort débitées », rep résen ten t au surplus la côte ravagée par le 
néfaste prê tre. On y voit, posant comme u n  Coquelin, l ’Erm ite : 
l ’Erm ite au travail, l ’Erm ite au  repos (que n ’est-il é ternel!), 
l ’Erm ite en p rê tre , l ’E rm ite adm iré par de belles dam es, puis 
des fragm ents, comme s’il s’agissait des détails d ’un  beau por
tique ou d ’une fresque splendide. Lorsqu’on va à Rotheneuf, on 
est p resque toujours certain  de rencon trer l ’E rm ite. Il cabotine 
autour de son m usée en plein air, au-dessus duquel, pour attire r 
m ieux encore l ’attention que par les1 pancartes placées le long de 
la voie du tra in , il a hissé au somm et d ’un long mût une oriflamme 
à fleurs de lys. Son œil rayonne, in terroge les passants : « As-tu 
vu m es rochers ? »

Il a ses adm irateurs, je  vous le ju re . La foule qui laisserait 
le Louvre vide, s ’il était là, paraît fascinée par cette apothéose du 
mauvais goût. Elle a l ’air d ’approuver cette insulte à la Beauté et 
à la N ature. Elle vient s’insp irer du déplorable exem ple! De 
vieilles dam es que séduit l ’origine sacerdotale de l’en trep rise, des 
bourgeois bien pensants, des curieux vêtus en autom obilistes et 
qui s ’extasient su r « le tem ps qu ’il a fallu em ployer », encoura
gent le m alfaisant sculpteur par leurs aum ônes ! Lui se vante q u ’il 
reçoit plus de visites que les auberges, et, avec des airs onctueux 
e t des gestes im prégnés de l ’autorité d ’un  grand  artiste , encou
rage les garçonnets (je l ’ai entendu) à s ’adonner aux beaux-arts. 
C’est honteux ! Mais que faire? A ttendre que la m er, par ses 
m arées bienfaisantes, efface ces o rdures, et que le bon goût règne 
sur la terre . Tout cela n ’est pas très prochain. Toutefois, ne vous 
sem ble-t-il pas q u ’il faut signaler le cas de l ’E rm ite de Rotheneuf 
à ceux qui s’occupent de l ’éducation esthétique des foules, —  des 
m alheureux qui doivent avoir plus de m al que les Japonais autour 
de Port-A rthur, avec m oins d ’espoir, sans doute. Et, à un autre 
point de vue, vous figurez-vous un  naufragé échouant, au clair de 
lune, parm i ces roches étranges, peuplées d ’êtres baroques et de 
h ideurs fantôm ales. Un cauchem ar à le rendre  fou !

Eugène Demolder

Les Grandes Publications d’art.

E n tw ic k e lu n g sg e sc h ic lite  der M oderne K u n st, von J u l iu s  
M e i e r - G r a e f e . Trois forts volumes; 800 pages de texte; g r. i n - 8 ° ;  
300 gravures hors texte; cartonnage d’éditeur. S tuttgart, Ju l. Hoff
mann.
Conçu su r un p lan  nouveau, cet abrégé du développem ent de 

l ’art m oderne constitue u n  édifice considérable. C’est le plus im 
portan t et le plus com plet, certes, des ouvrages critiques in sp iré  s 
par l ’évolution contem poraine.

Celle-ci fut étudiée m aintes fois dans les lim ites d ’une époque, 
d ’une école, d ’un  pays. Des m onographies ont initié le public à 
l ’œ uvre d ’un  Manet, d ’un  W histler, d ’un  T urner, d ’un  Guys, d ’un 
R odin, d ’un  Meunier, d ’un  Carrière. Mais nul écrivain n ’avait osé 
en trep rendre  ju sq u ’ici l ’histoire générale de toutes les tendances 
actuelles de l ’a rt en  rem ontant à leurs origines, en les suivant ju s 
q u ’à leurs aboutissem ents, en  les rattachant aux énergies don l elles
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sont issues pour en déduire les principes d ’une esthétique no u 
velle. Pareille étude suppose une som me peu com m une de recher
ches, une docum entation laborieuse, de m ultiples connaissances 
e t u n  sens critique exercé.

L’Allemagne est peut-être le seul pays où l ’on s’attelle, le cœ ur 
léger, à des en treprises d ’aussi longue haleine. Et m ieux que per
sonne M. Meier-Graefe, — que sa collaboration à P a n , à l 'A r t  
décoratif et diverses publications spéciales ont m ontré parfaite
m ent renseigné sur l ’a r t d ’au jourd ’hui (1), —  était à même de 
tracer de cet a rt un  tableau m éthodique.

Au lieu de s’astre indre "a l ’o rd re  chronologique, l ’auteur divise 
l ’adm irable floraison des artistes de la fin du XIXe siècle en 
groupes distincts qu ’il oppose les uns aux au tres, tou t en  reliant 
chacun d ’eux aux m aîtres qu ’ils revendiquent où dont ils procè
dent à leur insu. Les grandes étapes historiques, depuis celles des 
m osaïstes et des fresquistes prim itifs, ju sq u ’à la Renaissance, au 
XVIIIe siècle e t à l ’Em pire sont résum ées à grands traits en  des 
chapitres prélim inaires qui servent, dans le cours de l ’ouvrage, à 
établir la généalogie spirituelle des artistes.

Ceux-ci sont étudiés isolém ent et dans leurs influences. Ing res. 
Delacroix, D aum ier, Millet ouvren t la m arche. M. Meier-Graefe 
analyse ensuite Edouard Manet et les im pressionnistes, Cézanne 
et les artistes qui s ’insp iren t de son art, Degas et ses continuateurs, 
Auguste R enoir, —  « les quatre p iliers, ainsi q u ’il lès appelle, de 
l ’a rt contem porain ». —  La couleur et la com position des peintres 
français rapprochées de celles de T urner et de Constable lui four
nissent d ’ingénieux développem ents qui l ’am ènent a écrire l ’his
toire du N éo-Im pressionnism e, de ses luttes en  Belgique, de son 
développem ent en France, avec une exactitude qui tranche sur 
l ’ignorance habituelle des historiographes de cette période tum ul
tueuse.

L’Im pressionnism e en sculpture, résum é par les œ uvres de 
Rodin, la tradition  d ’Ingres, le rom antism e éclos à l’om bre de 
R em brandt, Gauguin et l ’École de Pont-Aven form ent ensuite une 
succession de chapitres in téressan ts. Si les classifications et les 
groupem ents im aginés par l'au teu r paraissent souvent arb itraires, 
voire paradoxaux, la sûreté de son érudition  et l ’im partialité de 
sa critique confèrent à l'ouvrage une réelle valeur.

L’Allemagne n ’est, bien entendu, pas oubliée : l ’œ uvre de Feuer- 
bach, de Hans von Marées, de Bôcklin, de Ilildebrand, de Klin- 
ger, de Ludwig von Hoffmann est passé en revue, de même que 
celui de Leibl, de L ieberm ann et de leurs disciples. Un chapitre 
su r la recherche du style ouvre d ’exacts aperçus su r la peinture 
et la p lastique anglaises, com plétés par u n  abrégé des arts déco
ratifs, des livres et de l'illustration . Et la Belgique reçoit, pour 
sa renaissance ornem entale, de justes louanges. Un chapitre spé
cial, hautem ent adm iratif, est consacré à Georges Minne.

Se trouvera-t-il un  éditeur disposé à publier une traduction de 
cet ouvrage? Nous le souhaitons, car la plus grande place y est 
faite aux artistes français et belges. On jugera de l ’im portance du 
traité par ce fait que la table des personnalités citées renferm e 
douze cents nom s !

Le troisièm e volum e est com posé uniquem ent de gravures. Il 
s’y trouve nom bre de docum ents inédits d ’un puissant in térê t. Et 
rien  n ’est plus instructif que de com parer, par exem ple, une ligure

(1) Entre autres une excellente brochure de vulgarisation : Manet 
und sein Kreis, septième volume de la collection illustrée Die Kunst, 
éjitéepar M . R ic h a r d  M u t h e r . Berlin, J. Bard, 1902.

de Maillol au torse antique de la Vénus du Musée des Therm es, 
ou les Baigneuses de Renoir à celles de F rag onard ... Les hiérar
chies, les aristocraties artificielles, les suprém aties inventées par 
la critique s ’évanouissent. La beauté des œ uvres, seule, dem eure, 
indépendam m ent du tem ps et des écoles.

0 . M.

Le Panthéisme de la musique.

« La nature ! Est-il un  au tre a rt que la m usique qui soit 
em porté vers elle par d ’aussi irrésistibles affinités? Qui de nous, 
à certaines heures, n ’a senti, dans ses vastes déchaînem ents ry th 
m iques, rem uer et se précipiter le g rand  fleuve des forces du 
m onde? Tout ce qui flotte en  nous d ’indéfinissable, toutes les 
énergies éparses, toutes les passions m aladives, tous les vagues 
désirs, toutes les stagnantes ardeurs de l ’âme, elle les réunit, les 
stim ule et les pousse, et de tout ce qui se dispersait en nous elle 
form e un  courant invincible qui s’écoule avec tout nous-m êm e 
dans l’Océan universel. Elle nous jette à m êm e la nature. Cela est 
si spontané et si im périeux en elle qu ’un souffle panthéiste 
sem ble anim er la p lupart de ses chefs-d’œ uvre. Ils tendent vers 
de grandes conceptions cycliques im itant le systèm e des m ondes.
I.e bon Haydn, nouvel Hésiode, solennise la Création et les Sai
sons; Schum ann, Berlioz chantent l ’incantation de la N ature; 
Beethoven tragique court échevelé dans la cam pagne en proie au 
délire de l’un ivers; W agner s’enfonce dans les profondeurs étin
celantes de la forêt barbare. L’an tique ho rreu r dont frém issaient 
les Druides sous la clarté lunaire persiste dans le bru issem ent de 
nos harm onies. La m usique occidentale est naturaliste. En elle, en 
effet, le nom bre s’exprim e, qui m eut la lum ière et la nuit dans les 
cieux. La mêm e harm onie est en  elle qui ordonna les évolutions 
du firm am ent, et ses beautés form ulent la grande loi des m ondes. 
C’est l ’a rt où il tient le plus d ’univers, le plus contemplatif. Voilà 
sans doute pourquoi, dès la plus lointaine origine, une haleine 
de printem ps em baum ait la chanson populaire et pourquoi les 
grands m usiciens se m ontrèren t toujours tellem ent im pressionnés 
par les paysages. »

(T ia ité  de l'Occident.) Adrien Mithoüard

L ’Action du temps sur la peinture.

M. D urand-Gréville est l ’auteur d ’une intéressante théorie sur 
les changem ents chim iques de la couleur, plus spécialem ent de 
celle des verdures dans les tableaux anciens : les verdures, selon 
l ’épaisseur du  pigm ent ou la nature d û  fond su r lequel il est 
étalé, prennent toutes les nuances du jaune et du brun , parfois 
du rouge éteint.

Après l ’avoir exposée dans une brochure publiée à l’occasion 
du Congrès d ’histoire de l ’Art à Amsterdam en 1898, il l ’a déve
loppée et com plétée au  Congrès de Bruges réuni à  l’occasion de 
l ’Exposition des Prim itifs flam ands.

Dans un  m ém oire publié par la section d ’art du Congrès in te r
national d ’histôire en  1900, M. D urand Gréville avait étudié les 
Changements de couleur de l'encre des dessins. Les vieux dessins, 
tou t comme les vieilles écritu res à l ’encre de fer, pâlissent, rou 
gissent et jaun issen t par l ’action prolongée de l’air et de la 
lum ière. Mais ici c’est l ’oxygène de l ’air qui agit pour « rouiller >i 
le fer contenu dans l ’encre.

L’ennem i des tableaux n ’est pas l ’oxygène : c’est l ’acide suif- 
hydrique contenu, à l ’état de doses infinitésim ales, dans l’air que 
nous resp irons. M. Durand-Gréville ne s 'est pas contenté, cette 
fois, de constater les changem ents produits : il en donne l ’expli
cation dans sa dern ière brochure ; m ieux que cela, il fourn it la 
preuve expérim entale de son explication chim ique : « Mettez,
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dit-il, dans le fond d ’un plat de porcelaine blanche des virgules 
de couleurs vertes et jaunes, versez dessus une solution d ’acide 
sulfhydrique : vous verrez au bout de peu de tem ps ces couleurs 
b run ir. La transform ation com m ence toujours par la partie où la 
couleur est étalée en  couche très m ince. »

En exposant ces faits, l ’auteur pense q u ’il pourra prévenir cer
taines erreu rs d ’attributions. En effet, on d it quelquefois : « Ces 
deux tableaux ne sont pas de la mêm e m ain, car le paysage de 
l ’un  est d ’un  vert jaunâtre , tandis que celui de l'au tre est dans les 
b runs purs », ou, inversem ent : « Ces deux tableaux sont de la 
même m ain à cause de l ’identité de gam m e de leurs paysages. » 
Les dém onstrations de M. Durand-Gréville enseignent à se défier 
d» pareils raisonnem ents.

ACCU SÉS D E R É C E P T IO N

Théâtre. —  L e  P aon, comédie en trois actes, en  vers, par 
Francis de Croisset. Paris, Charpentier et Fasquelle.

Roman. —  L es Hôtes inattendus (Scènes de la Vie réelle), 
par Francis de Miomandre. Bruxelles, éd. de l ’Idée libre. — 
Mademoiselle de Sa ix ,  par Frédéric de F rance. Paris, Offen- 
stadt & Cie.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

M. Edouard Fétis ayant été, su r sa dem ande, adm is à l ’êm éritat, 
M. Henry Hymans vient d’être nom m é conservateur en chef de la 
Bibliothèque royale. Membre de l ’Académie, correspondant de 
l ’Institu t de France, m em bre honoraire du corps académ ique 
d’Anvers, m em bre de la Commission directrice des Musées de 
pein ture, M. Hymans est universellem ent apprécié pour son é ru 
dition. Son Histoire de la gravure dans l’Ecole de Rubens, sa 
traduction  annotée du Schilderboek de Van M ander, sa collabora
tion assidue aux grandes revues artistiques, notam m ent à la 
Gazette dis beaux-arts, l’ont classé parm i les critiques les plus 
com pétents. N ourri depuis sa jeunesse dans le sérail de la Biblio
thèque, il en  connaît tous les détours et saura apporter à sa direc
tion l ’autorité e t la ferm eté que des événem ents récents renden t 
particulièrem ent nécessaires.

Profitant des vacances d e là  Scola cantorum, M. Vincent d ’Indy 
a accepté l ’invitation qui lui avait été faite de d iriger à Pavlovsk 
(Saint-Pétersbourg) une série de concerts historiques destinés à 
résum er le développem ent de la sym phonie depuis Bach et 
Ram eau ju sq u ’à Debussy, Dukas, etc. Ces concerts, donnés avec 
le concours de l’excellent orchestre tchèque L a  Philharmonique 
dans une salle pouvant contenir cinq m ille auditeurs, ont été 
suivis par une foule d ’autant plus compacte q u ’ils étaient entière
m ent gratuits. Ce sont là des concerts populaires au véritable sens 
du term e.

Des solistes de prem ier o rdre, MM. Ondricek, E rnest Van Dyck, 
Edouard Jacobs, ont contribué au succès de cette très louable 
œ uvre d ’initiation, entreprise avec u n  vériiable enthousiasm e par 
un  groupe d ’artistes jeunes, actifs et résolus.

L’une des œ uvres qui ont le m ieux porté fut l 'A pprenti sorcier 
de Paul Dukas, que le d irecteur de la  Société m usicale russe s’est 
aussitôt décidé à porter au program m e de sa prochaine saison.

R entré le mois dern ier dans sa villégiature ardéchoise, M. d ’Indy 
y achève d ’écrire la Sonate pour piano et violon dont nous avons 
parlé et reconstitue, en vue des prochains concerts de la Scola, 
ïIncarnazione di Poppea, de Monte-Verdi, qui prom et aux fidèles 
de la rue Saint-Jacques une petite m erveille d ’expression et de 
sentim ent ( lus rem arquable encore que 1 ’Orfeo qui fit sensation 
l’hiver dernier.

La Monnaie annonce les spectacles suivants pour cette sem aine : 
A ujourd’hui dim anche, en m atinée, à 1 h. 1 /V, Carmen; le soir; 
A ida;  lund i 26, M ignon; m ardi 27, la Tosca; m ercredi 28,

Carmen (avec Mlle Cortez dans le rôle de l ’héroïne); jeudi 29, 
W erther; vendredi 30, la F ille  du régiment e t la Navarraise; 
sam edi 1er octobre, la M uette de Portici (reprise).

Le Pare, avant sa réouverture officielle, donne quelques rep ré
sentations avec Mme Réjane, qui y a créé vendredi dern ier 
VHirondelle, la prem ière œ uvre française d ’un Italien , M. Dario 
Niccodemi.

A ujourd’hui dim anche, la Passerelle, de Mme F réd. Grésac et 
M. Francis de Croisset ; lundi et m ardi, VHirondelle.

La saison m usicale s’ouvrira à Bruxelles dès dim anche prochain 
par le concert sym phonique que donnera, à l ’A lham bra, sous la 
direction de 'I . Camille Chevillard, le célèbre orchestre des Con
certs Lam oureux. Au program m e : Les ouvertures de Benvenvto  
Cellini et des M aîtres chanteurs, la Symphonie héroïque de 
Beethoven, VApprenti sorcier de Paul Dukas, la Fantaisie sym 
phonique de C. Chevillard, une berceuse de I. de Camondo, le 
P rélude et le F inal de Tristan et Iseult.

Le 3, le mêm e program m e sera in te rp rété à Anvers (Grand 
Théâtre), le  4  à Gand (Grand Théâtre), le S à Liège (Conservatoire), 
M. Chevillard et son orchestre se feront entendre ensuite le 6 à 
Cologne, le 7 à Dusseldorf, le 8 à Elberfeld, le 9 à Brème, le 10 à 
Hambourg, le I l  et le 12 à Berlin, le 13 à Dresde, le 14 à Leipzig, 
le 15 à Francfort, le 16 à M annbeim, le 17 à Strasbourg.

La tournée est organisée par la Société musicale de Paris, récem 
m ent fondée par M. Gabriel Astruc.

Camille Chevillard jugé par no tre confrère Charles Joly : 
Camille Chevillard est le chef d ’orchestre le  plus com plet que 
nous ayons eu ju sq u ’à p résen t en France. Il possède la science 
qui dissèque et pénètre l ’œ uvre en  toutes ses parties, la sûreté de 
l ’exécution qui la m et en  valeur, la netteté du com m andem ent, la 
précision du regard , la sim plicité du geste, et, par-dessus tout, 
ce sû r instinct de la m usique qui lui perm et de se l ’assim iler à 
un  point tel que, sous sa d irection, la pensée du m aître q u ’il 
in terprète risque rarem ent d ’être trahie . A la vérité, cette dernière 
faculté n ’aurait pu atteindre son plein épanouissem ent chez le 
jeune chef sans une étude approfondie de la m usique, sans les 
nom breux voyages qu ’il fit en Allemagne, pour entendre et voir 
in te rpréter les grands classiques, et surtout sans les longues 
années d ’apprentissage qu ’il passa auprès de ce vaillant et opi
n iâtre artiste qu ’était Charles Lam oureux, le secondant dans le 
travail des répétitions, le suppléan tauconcert, en  un m o ts’initiant 
peu à peu à tous les secrets d ’un art où il devait passer m aître 
un  jour.

Indépendam m ent du prem ier concert extraordinaire exclusive
m ent consacré aux œ uvres nouvelles de M. Th. Ysaye, les 
Concerts Ysaye feron t entendre en prem ière audition les œ uvres 
ci-après : Symphonie (Sibélius); Suite symphonique (F. Klose); 
Musique pour Pelléas et M élisande (G. Fauré); Concerto pour 
piano, orchestre et chœur d'hommes (F. Busoni); Poème élégiaque 
pour violon et orchestre (E. Ysaye), Poème symphonique (J. Jon
gen); Fantaisie moderne (V. Vreuls).

Comme les années précédentes une large part sera faite dans le 
program m e aux m aîtres de l ’école classique. Le prem ier concert 
aura lieu à l’Alhambra le -16 octobre, à 2 heures (répétition géné
rale la veille, à 2 h. 1/2), avec le concours de MM. A. Van Rooy, 
baryton, et Emile Chaumont, violoniste.

Cartes et abonnem ents chez Breitkopf et Haertel, m ontagne de 
la Cour, Bruxelles.

A ujourd’hui dim anche, à 9 h. 1/2 du m atin, le Choral m ixte A  
cappella sera reçu dans la cour d ’honneur de' l ’hôtel de ville de 
Bruxelles, pour y recevoir du collège échevinal un  drapeau.A  cette 
occasion V A  cappella chantera le final du Salut au drapeau de 
M. V.-A. Bauvais, avec accom pagnem ent de trom pettes thébaines.

La reprise des cours à l ’Ecole de m usique et de déclamation 
d ’Ixelles (33, rue d ’Orléans) aura lieu le lundi 3 octobre. Les 
inscriptions sont reçues au local le dim anche de 9 à 12 heures et 
le jeudi de 2 à 4 heures. Le program m e d ’études com prend : Le 
solfège, le chant d’ensem ble, le chant individuel, l ’in terprétation
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vocale, l ’harm onie et la com position, l ’histoire de la m usique et 
la haute théorie m usicale, l ’histoire de la littérature française, la 
diction, la déclam ation, la lecture à vue et le p iano d ’ensem ble à 
deux, quatre , six et huit m ains.

Mme Paul Miry, professeur de chant, rep rendra  ses cours et 
leçons particulières à partir du  1er octobre. Pour renseignem ents 
s’ad resser 20, rue Tasson-Snel, Bruxelles.

Voici la liste des œ uvres vendues au Salonnet des A quarellistes, 
au Grand-Hôtel, à Coq-sur-Mer :

Ilagem ans : M outons, à la  com tesse de Marotte de Montigny ; 
A utom ne, au docteur Jaum enne. Henry Cassiers : Chemin en 
Campine et M atin en Campine, à Mme Jules Steinbach, de Hal
m édy. Isidore Verheyden : Paysage, au docteur Jaum enne. Henry 
Stacquet : Intérieur à Knocke, à M. Van H am m e; Paysage , à 
M. Alfred Duchâteau, de Haine-Saint-Pierre. V. Uytterschaut : 
A  la P anne  et E ntrée de ferme à A d in kerque, à M. Lucas Huet. 
Henry Jan let : Les M oulins de Zaandam , à Mme Jules Steinbach ; 
L e  Village d ’Overschie (H ollande), à  Mme W oygnet-D evaux; 
L e  Passeur d'Overschie, à M. A ulit; L e  Chemin du moulin, à 
Mme S teinbach; L a  Zaan  à Zaandam  (H ollande), au  prince de 
Schaum burg-Lippe. Charles W atelet : Fantaisie, à la com tesse de 
Marotte de Montigny. Paul H erm anus, L e  P o n t d’Ostende, à 
M. Max R ooses; P o rt d'Ostende, à M. H ubert Lang, d e  Malmédy. 
Théo Hannon : Soleil couchant, à M. Lucas Huet. Frantz Charlet : 
E nfan ts  hollandais.

V I L L É G I A T U R E  incomparablement recommandable 
dans le coin le plus jo li, le plus sain, le plus pictural de Belgique :

H O U F F A L IZ E , H ô te l des P o s te s  e t  du  L u x em b o u rg .
Installation pittoresque et confortable, joli jardin, lawn-tennis, 

grandes salles de réunion, cuisine des plus soignées.
Houffalize peut répondre aux exigences artistiques et mondaines. 

Le printemps et l’automne y réunissent des peintres de talent attirés 
par le charme des mystérieuses vallées, émus par la majesté des 
grands horizons aux belles teintes sévères,

A  l’époque des vacances on y rencontre une société choisie qui con
tribue à rendre agréable la vie à la campagne.

Pension pour séjour de plus de huit jours depuis 6 francs et fr .  6-50 p a r  jour.
Arrangements mensuels en dehors de la saison.

Au tirage de la tom bola au profit de l ’OEuvre du Grand Air pour 
les petits, l ’aquarelle d ’Henry Janlet a été gagnée par le n° 409.

Le Studio p répare u n  « Fascicule d ’autom ne » consacré à deux 
m aîtres français : Daumier et Gavarni, Le texte sera, pour Dau
m ier, de M. H enri F ran tz ; pour Gavarni, d e  M. Octave Uzanne. 
Un très g rand  nom bre de reproductions en noir et en couleurs, 
de photogravures, de fac-similé, de dessins originaux, etc., illus
tre ro n t ce volum e, analogue à celui que consacrèrent récem m ent 
les m êm es éditeurs à Corot et à Millet et qui ne sera jam ais ré 
im prim é. A dresser les dem andes, accom pagnées du m ontant de 
la souscription (S shillings, plus 1 shilling pour l ’expédition), à 
l ’adm inistration du Studio, 44, Leicester square, Londres, (1). C. 

Un congrès de l’A r t  à l’Ecole a eu lieu dernièrem ent à Paris. 
On y a voté les résolutions suivantes :

1° L’éducation par l ’im age doit tendre  dès le  début au dévelop
pem ent, chez l’enfant, des facultés d ’observation et de sentim ent ; 
elle doit tenir com pte de l ’âge et des facultés de l’enfant ;

2° Il convient avant tout de m ettre sous les yeux des enfants 
des œ uvres originales et d ’une exécution sincère et sim ple ;

3° On m ettra sous les yeux des enfants la reproduction des chefs- 
d ’œ uvre consacrés, mais on le fera g raduellem ent;

4° Les m aîtres devront m oins in tervenir pour im poser leur 
goût que pour éveiller chez l ’enfant les facultés d ’observation et 
de sentim ent.

Le congrès a, de plus, étudié en détail la réform e de l ’architec
tu re  scolaire, l ’illustra tion  des livres de classe, l ’encouragem ent 
à donner aux cartes postales, bons points illustrés et im ages sco
laires, les projections lum ineuses, les visites dans les m usées.

Fabrique de cadres pour tableaux.

C h .  x h r o ü e t
1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d ’après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

L E P L U S  G R A N D  CHOIX D U  P A Y S  
P R I X  M O D É R É S

AMEUBLEMENTS DV1RT MODERNE
G .S L R R U R ItR

X L I È G t - 4 1  R u e  H e m r i c o u r T  , 

F B R U X E L L E S  -  2  B o u i°  d u  R e g e a T  I  

l  P Æ R I S  -  5 4  R u e  de T o c q u e v i ü e  j  

I L Æ  H / m  —  3 9  P / q R ^ s i K ^ ^ T I

F/MOBILIERS ^  
'SPECIAUX POUR. LA  1 CÆAAPÆG/NE
ARTISTIQUES PR/ÏÏIQÜES i 
i SOUDES e.t  PEU COUfeGX A
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T é l é p h o n e  1 9 4 7

Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
Spécialité de tous les articles concernant  la peinture,  la sculpture ,  
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B L A K C  E T  A M E U B L E M E N T
Trousseaux et Layettes, Linge de Table, de Toilette et de Ménage, 

Couvertures, Couvre-lits et Edredons
R I D E A U X  ET ST OR ES

Tentures et M obiliers complets pour Jardins d’H iver, Serres, Villas, etc.
Tissus, Nattes et Fantaisies Artistiques

A M E U B L E M E N T S  D ’ A R T
ANCIENNE MAISON ADELE DESWARTE
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M A U R IC E  DES OM BIAU X

Je me souviens d’une soirée chez Paul Gérardy. Nous 
étions réunis dans un salon très éclairé et nous parlions 
de mille choses. Il n’y avait là que des Wallons et, 
parmi eux, des Ombiaux, gaillard et joyeux, comme 
d’habitude. Quelqu’un lui demanda le conte de la Chan
delle. On éteignit toutes les lumières et, dans le noir 
absolu, il raconta l’histoire de deux petits vieux qui ne 
savaient plus souffler leur chandelle avant de s’endor
mir. Avec un bonheur extraordinaire, il imitait leur

petite voix cassée, chevrotante, asthmatique. L’obscurité 
intensifiait encore l’impression. C’était la nature elle- 
même. Chaque fois que je lis un nouveau livre de des 
Ombiaux, je pense au conte de la Chandelle. L’impres
sion est pareille. C’est la même illusion de nature et de 
vie.

Après dix autres volumes, il publie aujourd’hui un 
premier dixain de Contes de Sa m bre-et-M euse  (1). On 
l’y retrouve semblable à lui-même, tel dans sa littéra
ture qu’il est dans sa vie. Il est né conteur de fables, de " fauwes ", comme on dit dans le patois de chez lui. Le 
monde de la légende est son domaine. Il accepte et enre
gistre l’invraisemblable avec une candeur de petit en
fant.

D’ailleurs, par certains côtés c’est un grand enfant 
lui-même. On connaît sa physionomie si caractéristique : 
son teint boucané, culotté comme une pipe de Nimy; ses 
moustaches, sa barbiche de mousquetaire ; son allure 
fanfaronne ; ses gestes exubérants. Il émane de lui une 
vie joyeuse, gaillarde, sympathique à tout et à tous, qui 
voudrait trouver tout excellent et tous les êtres affec
tueux. Ses yeux ont une douceur de femme; le sourire 
s’y blottit en permanence ; la rêverie les habite souvent. 
Parfois, il les roule avec des airs de Croquemitaine : 
mais cela ne fait peur à personne. Chacun sent bien 
qu’il est bon comme le pain.

Des paysans qui furent ses ancêtres, il a hérité une 
finesse matoise, une prudence habile qui, aux regards de

(1) Bruxelles, édition de l’Association des Ecrivains belges. De
chenne & Cie.
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certaines gens, le font passer pour un profond politique, 
un Machiavel au petit pied. C’est une bonne plaisanterie. 
Bien au contraire, il n’obéit qu’à ses sympathies. Il est 
franc comme l’or et droit comme une épée. Si parfois il 
semble, dans les discussions d’ordre secondaire, donner 
raison un peu à tout le monde, ce n’est pas que son opi
nion reste indécise, mais uniquement parce que sa 
grande préoccupation est de ne pas froisser les gens : 
son origine latine, son éducation profondément clas
sique ont donné à ce paysan des susceptibilités très 
vives et des délicatesses charmantes.

Il est né conteur, disais-je. Il l’est à ce point qu’au 
fond il n’y a que cela qui l’amuse. Partout, toujours, il 
s’occupe d’entendre raconter des histoires, de surpren
dre le fil d’une légende, d’enrichir sa mémoire de types 
marquants, d’anecdotes savoureuses. Natif de Thuin, 
ayant passé à Charleroi ses années de jeunesse, il est 
tout imprégné de l’esprit et des traditions de l’Entre- 
Sambre-et-Meuse. Chaque année,, il y retourne, il s’y 
retrempe aux sources fécondes de ses origines. Mais son 
âme ardente veut embrasser toute la Wallonie. Il ne lui 
suffit pas d’être le poète d’un champ restreint. C’est du 
pays tout entier qu’il prétend chanter la beauté, les sou
venirs. Méthodiquement il prend contact avec la Wal
lonie entière. Déjà Liège lui a servi dans son Joyau de 
la mître. Mihien d ’Avène  est l’épopée familière des 
pays d’Yvoir et de Dinant. Et, de la sorte, son œuvre 
devient peu à peu le miroir fidèle de toute notre belle 
Wallonie. On y voit s’y dessiner, dans la buée mauve des 
lointains, ses collines vertes, ses champs dorés, ses vil
lages groupés autour de l’humble clocher. On y entend 
babiller scs ruisseaux et ses cascades. On y voit ses 
Rustres, ses Têtes de houille, avec leurs yeux égril
lards, faire leurs farces énormes, entonner le “ frais 
pèket », et s’en retourner, de nuit, ivres et heureux, 
parmi la lueur de la lune qui blanchit les rochers Ses 
saints de jadis, moines et évêques, grands mangeurs, 
grands buveurs, grands trousseurs de cotillons, y trou
vent leur historiographie à la fois enthousiaste et pieuse. 
Et, à travers tant d’histoires cocasses, sentimentales ou 
pittoresques, l'âme de la terre natale souffle son adora
ble parfum.

Car c’est là que réside le charme délicieux des livres 
de des Ombiaux : dans cette odeur indéfinissable de 
santé, de vérité, d’authenticité qu’ils dégagent. Sa langue 
n’est ni bien châtiée ni bien précise. Elle ne trouve pas 
toujours l’expression juste. Elle muse, elle s’attarde, 
elle contourne. Elle est comme un ruisseau, serpentant 
parmi de belles prairies, qu’il ne peut se décider à 
quitter. Qu’importent ces défauts mineurs? D’autres 
s’appliquent à composer des livres impeccables où le 
moindre adjectif a été l’objet d’une délibération de 
conseil de dictionnaires. Leurs ouvrages sont faux à 
hurler et ennuyeux à mourir. Des Ombiaux, lui, va de

l’avant, la tête droite, la canne haute, la boutonnière 
fleurie, et s’il butte en chemin contre un pavé, il ne 
baisse même pas les yeux. Aussi, quand on a commencé 
la lecture d’un de ses romans ou d’un de ses contes, on 
a tout de suite confiance : on sent que l’auteur sait où 
il va et qu’il ne nous perdra pas en route. On le suit 
avec joie par les sentiers des montagnes ou le long- 
des vallées verdoyantes, on rit de bon cœur en chemin, 
et l’étape s’achève sans fatigue et sans ennui.

Le dernier livre, les Contes de Sambre-et-Meuse, 
est peut-être le plus parfait, au point de vue de la 
forme, qu’il ait publié. Il y conte la légende des 
Abeilles de Meuse, légende tout imprégnée d’esprit 
classique et où l’on croit entendre comme un écho 
assourdi de Virgile. Puis il fixe la silhouette de l'Hor
loger de village, amoureux des pendules anciennes, 
halluciné par son métier et par sa manie. Un tableau 
lui succède, Les Joueurs de piquet, d’un art sobre et 
plein Vient une farce : Les Sorcières des Trieux,  une 
malice de paysan roublard pour nourrir ses bestiaux 
sans bourse délier. Le Berger des étoiles voit dans 
les dessins des astres, au ciel, des représentations de 
toutes les histoires et de toutes les légendes de son 
pays. Azor, chien plus malin que son maître, se 
débarrasse d’un bugle qui empoisonnait sa vie. La 
Vieille aux myosotis, chassée de chez ses enfants 

comme une bête galeuse, va chercher la paix éternelle 
parmi les ondes et les fleurs de la rivière. Le Charmeur 
de moineaux, bon pochard à l’âme sensible, distribue 
tout son pain aux petits pillards ailés. Un paysan matois 
vend très cher à un amateur de la ville une horloge, 
soi-disant aussi ancienne que le monde, et dont le 
mouvement, ô déception, joue la Brabançonne. Enfin 
— et c’est le conte le mieux venu — dans un village 
situé au fond d'un entonnoir où le soleil ne pénètre que 
quinze jours par an, l'Émondeur, aux approches du 
printemps, s’élève peu à peu, en travaillant, jusqu’au 
sommet des montagnes, et, tout à coup, sa hache 
brandie envoie jusqu’aux gens et aux bêtes du village 
le premier reflet de l’astre qui apparaît enfin !

Maurice des Ombiaux n’a pas, à Paris, de complai
sants porte-voix qui le proclament le plus grand prosa
teur des temps modernes. Il a mieux que cela, il a des 
amis, dans son pays, qui l’estiment et qui l’admirent. 
Sa bonhomie, sa cordialité, le charme de son accueil, la 
sûreté de ses relations lui ont acquis d’indéfectibles 
sympathies. Et je suis heureux que la sincère et pro
fonde et vieille amitié que j’ai pour l’homme s’accorde 
avec l’admiration que j ’ai pour l’artiste. On me connaît 
assez pour savoir que je pense toujours tout ce que 
j’écris. Eh bien, je le dis franchement : avec certaines 
défaillances de métier, qui tendent sans cesse à dispa
raître davantage, Maurice des Ombiaux est l’un des 
nôtres qui sent le mieux l’odeur de la vie, qui sait le
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mieux observer les hommes et chez qui s’affirme avec 
le plus de netteté ce caractère d’historien d’une race et 
de géographe d’un milieu qui distingue les auteurs des
tinés à ne point périr.

Ge o r g e s  R ency

W A G N E R  C H E F  D’O R C H E S T R E

A l’occasion du festival de Bayreuth, M usica  a consacré au 
théâtre de W agner une livraison composée de docum ents, de sou
venirs, de portraits, de caricatures, etc. M. P ierre Lalo y déter
m ine fort exactem ent l'influence de W agner su r son époque au 
point de vue de la direction de l’orchestre :

Richard W agner n ’a pas borné son activité à la création d’une 
forme nouvelle du dram e ly rique; il l ’a exercée sur la musique 
tout entière. Et l’une des parties de la  m usique à laquelle il a 
donné le plus de zèle et de soin est la direction de l ’orchestre. Il 
s’en  est occupé en maints passages de ses écrits théoriques dans 
l 'A r t  de diriger l'orchestre et les Remarques sur l’exécution de la 
Neuvième Symphonie. Il a fait m étier de capellm eister à deux 
reprises, d ’abord à Riga pendant quelques m ois, ensuite à Dresde 
pendant plusieurs années. Lorsqu'il eut cessé d ’être un profes
sionnel, il dem eura un  am ateur passionné; ce fut toujours un 
de ses plus grands plaisirs que de conduire l’exécution de quel
que œ uvre q u ’il aim ait; pour fêter un  anniversaire de sa femme 
il se donnait à lui-même la joie de diriger la Symphonie en ut 
m ineur; il tenait à honneur de d iriger la Symphonie avec chœurs 
aux cérém onies solennelles de la fondation de Bayreuth. Enfin, 
il se plaisait à propager ses idées sur l'in terprétation  des m aîtres : 
et l ’école actuelle des chefs d ’orchestre allem ands est véritable
m ent son œ uvre.

('.e fut une œ uvre bienfaisante et nécessaire. Dans la prem ière 
partie du XIXe siècle, les capellm eisters allem ands étaient d ’ex
cellents et ferm es batteurs de m esure, « qui tenaient leurs gens 
dans la m ain et à qui tous obéissaient comme à des hommes qui 
n ’en tendent pas la plaisanterie » (1), mais qui, uniquem ent ins
tru its dans la tradition  musicale du siècle précédent, se trou
vaient déconcertés lo rsqu’ils étaient en présence d ’œ uvres plus 
m odernes; ils donnaient une exécution m atériellem ent exacte, 
mais infidèle et nulle quant à l’esp rit; ils en jouaient les notes 
et non la m usique. W agner a conté quels désappointem ents lui 
causèren t les concerts du Gewandhaus de Leipzig, qui étaient les 
plus célèbres concerts de l ’Allemagne. Lorsqu’il entendit pour la 
prem ière fois la Symphonie avec chœurs, q u ’il connaissait par la 
lecture de la partition, sa déception fut si grande q u ’if cru t cette 
sym phonie mal écrite, inexécutable, et résolu t de ne plus penser 
à elle.

La p lupart des m usiciens sentaient dès lors le besoin d ’une 
réform e, M endelssohn, Schum ann avaient voulu form er des 
écoles de chefs d ’orchestre. Il n ’avaient pas réussi. W agner fit 
ce que les autres ne pouvaient faire. P lein d ’un  sens m usical 
profond, soutenu par l ’intelligence et la réflexion, aidé par les 
souvenirs de Mme Schroder-Devrient, cantatrice célèbre qui avait 
connu Beethoven, il en vint à se com poser une interprétation

1) W a g n e r , L'Art de diriger l'orchestre.

m ûrem ent raisonnée des chefs-d’œ uvre classiques, ainsi q u ’à créer 
une m éthode pour l ’interprétation orchestrale . Les lois de cette 
méthode étaient les plus sim ples du m onde : rechercher avant toute 
chose le sens que l ’au teur a voulu donner à son œ uvre; pénétrer 
son intention , saisir son idée; faire en sorte que les nuances, les 
m ouvem ents concourent à exprim er le plus fortem ent et le plus 
com plètem ent possible la conception poétique; étudier et observer 
m inutieusem ent les indications du com positeur, lorsque ces ind i
cations sont nom breuses et précises comme chez Beethoven; lors
q u ’elles font défaut comme chez Bach, les reconstituer en subor
donnant toujours les détails à la pensée d ’ensem ble qui est 
l ’essence de l ’œ uvre. C’était in terpréter la musique au lieu de 
l’exécuter; en pénétrer l ’esprit au lieu d en considérer la lettre ; 
c’était pour ainsi d ire la composer une seconde f o i s ,  afin de la 
m ieux com prendre et de la m ieux diriger. Et c 'é tait tout une 
révolution. Quelques exem ples m ontren t clairem ent quelle f u t  
cette révolution. Lorsqu’il conduisait à Dresde l’ouverture du F rei
schütz, il constata que l 'adagio initial, dont le caractère m ystérieux 
est si saisissant, était joué mezzo-furte, comme le plus indifférent 
et le plus quelconque des andante. Plus loin, le passage exécuté 
par les cors, cette tendre fantaisie cham pêtre d ’un charm e si sub
til et si doux, était considéré comme un morceau à grand éclat et 
à grand effet. En revanche, l ’élan passionné, le m ouvem ent sau
vage de l 'allegro était changé en un  moderato tranquille et sans 
énergie. L’ouverture perdait ainsi toute sa signification. W agner 
fa lui restitua. Et il se trouva confirm é dans son sentim ent lors
q u ’à la répétition un vieux violoncelliste, qui faisait déjà partie de 
l’orchestre du vivant de W eber, se leva et d it : « C’est ainsi que 
W eber dirigeait son ouverture ; voilà la prem ière fois que je  l ’en
tends de nouveau exactem ent. » Dans la Symphonie en ut mineur 
le prem ier thèm e d e  l 'allegro, « le plus illustre thème de la m usi
que » , était joué légèrem ent et m ollem ent; les chefs d ’orchestre 
ne faisaient su r le fameux point d ’orgue q u ’un très court arrê t. 
W agner changea tout cela. Mais ici il faut le laisser parler lui- 
m êm e : « J ’entends la voix de Beethoven leur crier du fond de la 
tom be : Tenez m on point d ’orgue longuem ent et terriblem ent ! Je 
n ’ai pas écrit des points d ’orgue par plaisanterie ou par em barras, 
comme pour avoir le tem ps de réfléchir à ce qui suit. La vie du 
son doit être aspirée jusqu’à extinction ; j ’arrête les vagues de 
m on océan et je  laisse voir ju sq u ’au f ond de ses abîm es. » C’est 
la pensée mêm e de Beethoven; et c’est le com m entaire le plus 
frappant de la Symphonie en ut mineur. Mais l'œ uvre à laquelle 
W agner donna les soins les les plus passionnés fut la Symphonie 
avec chœurs. Il la conduisit pour la prem ière fois à Dresde en 1847. 
Pour obtenir des moyens d ’exécution dignes de Beethoven, il 
rem ua pendant des mois le ciel et la terre, et la ville et la cour ; 
et il s’absorba dans l’étude de la partition avec une telle passion 
qu’il était possédé d ’une sorte dé fièvre et de délire, et q u ’il était 
obligé de se cacher, « pour q u ’on ne le vit pas dans un état peu 
convenable à un  m aître de chapelle royale ». Le succès le paya 
de son effort. Le public eut tout d 'un  coup la révélation de sa 
beau té; et la m usique qui passait pour la plus obscure du monde 
apparut rayonnante de clarté ju sq u ’en ses plus intim es profon
deurs.

Parm i les auditeurs de cette séance m ém orable se trouvait un 
jeune homme de seize ans, qui s’appelait Hans de Bulow Ce jeune 
homme devint l ’ami et l ’élève de W agner, et l ’un des plus célèbres 
capellm eisters allem ands. Hans Richter vint ensuite, puis Her- 
m ann Lévi et d ’autres encore. Ils firent eux-mêmes des d isc ip les;
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et, peu à peu, toute l ’in terprétation  orchestrale fu t m étam orpho
sée en Allemagne. Nos chefs à leur tou r ont subi l’influence ; ils 
s’éloignent de plus en plus de la fausse « tradition » qu’avait in s
tituée le Conservatoire et qui n ’était que routine et inertie. Et 
lorsque nous entendons aujourd’hui une interprétation vraim ent 
éloquente et vivante de quelque chef-d’œ uvre classique, c’est l ’es
prit de W agner qui l ’inspire, et c’est son âm e qui lui donne la 
vie.

Pierre Lalo

La Noblesse de la musique.

Jam ais, et en  quelque com binaison qu’elle apparaise, la m usique 
ne pourra cesser d ’être le plus noble des arts , l ’art, libérateur. 
Elle possède cette qualité essentielle que par elle et en  elle tout 
ce que les autres arts ne peuvent qu ’ind iquer devient une indu
bitable certitude, une vérité directe qui s ’im pose. Voyez la plus 
vulgaire des danses, écoutez les pires vers de m irliton : m êm e là, 
la m usique (dans la m esure où elle s’v associe sérieusem ent et 
n ’est pas une caricature intentionnelle) exerce son influence 
ennoblissante. Elle est, en effet, de par sa gravité propre, te lle
m ent pure et te llem ent m erveilleuse qu’elle illum ine tou t ce 
q u ’elle touche.

Il est tout aussi évident, tout aussi certain  que la m usique ne 
peut être réalisée que sous des form es dérivées d ’une m anifesta
tion de la vie, de circonstances étrangères en  principe à cette 
m usique, mais qui n ’acquièrent leur com plète valeur que grâce à 
elle, grâce à la mise au jo u r de ce que de tels élém ents contien
nen t de m usique latente.

R ichard Wagner (1).

B IB L IO G R A P H IE

L es  O r ig in es de la  p e in tu re  à  l ’h u ile , étude historique et 
critique, par C h a r l e s  D a l b o n . Paris, librairie académique Per- 
rin & C ie .

Érudits et critiques d ’art ont déjà beaucoup écrit, depuis la 
Renaissance, sur l ’in téressan t problèm e des origines de la pein
ture à l ’hu ile ; mais M. Dalbon, outre qu’il les a consciencieuse
m ent étudiés les uns et les autres, — ainsi que suffirait à le prou
ver le très com plet et très précieux appendice b ib liographique 
de son livre, —• a encore sur eux tous cet incontestable avantage 
qu ’il a consacré toute sa vie à étudier directem ent les procédés 
techniques des peintres anciens ; et, certes, personne n ’était m ieux 
fait pour tenter la solution définitive du problèm e que l ’auteur du 
savant Traité technique et raisonné de laRestauration des Tableaux. 
Encore ne s’est-il pas borné à rechercher quelle avait été au juste 
la part des Van Eyck dans l ’invention de la peinture à l ’huile : c’est 
toute l ’histoire des prem iers procédés de pein ture q u ’il a en tre 
p ris de nous raconter ; et ce qu’il nous en d it est si clair, si no u 
veau, si évidem m ent fondé su r un e  connaissance personnelle et 
approfondie du sujet, qu ’il n ’y a personne qui ne trouve à la fois 
plaisir et profit à le lire.

(1) Lettre sur les Poèmes symphoniques de Franz Liszt. Tra
duction M. D. Calvocoressi.

N É C R O L O G I E

J o sep h  C oosem ans.
Joseph Coosemans, que la m ort v ient d ’enlever, fut avec H. Bou

lenger. J . Raym ackers, J . Montigny, au nom bre des fondateurs 
de « l ’Ecole de Tervueren » qui, vers 1860, inclina l ’étude de la 
nature vers des réalités qui paraissaient jusque-là tém éraires. Il 
fut l’un  des artisans de la renaissance du paysage en Belgique et, 
b ien  que des fonctions adm inistratives l ’em pêchassent au début 
de se consacrer entièrem ent à l ’art, il se classa prom ptem ent parm i 
les pein tres en  vue. Ses toiles, généralem ent inspirées par les 
sites pittoresques de la forêt de T ervueren et par les solitudes de 
la Campine lim bourgeoise, étaient fort appréciées dans les Salons 
auxquels il p rit part régulièrem ent duran t une longue et féconde 
carrière. Le Musée de Bruxelles possède l ’une des plus belles, un  
coucher de soleil exécuté aux environs de Genck et qui résum e le 
style, précis et expressif, du peintre.

Toute la vie de Joseph Coosemans tien t dans son a rd en t am our 
de la nature, dans un labeur patient et persévérant, dans une 
noble simplicité de m œ urs qui lui fit p référer à toutes les d istrac
tions l ’existence rustique de Tervueren où il vécut ju sq u ’à ce que 
la maladie lui arracha les pinceaux des m ains.

M. Coosemans était le beau-père de M. E rnest Verlant, d irecteur 
des beaux-arts, à qui nous offrons l ’expression de nos condo
léances et de nos regrets.

E m ile  G allé .
Citer le nom du célèbre verrier nancoen dont nous apprenons 

avec une douloureuse su rprise la m ort inopinée, c’est évoquer 
l ’im pétueux m ouvem ent qui transform a, voici une quinzaine d’an 
nées, les arts du foyer et de la vie. Emile Gallé fut l’un  des pro
m oteurs enthousiastes de la réform e. Il y contribua à la fois par 
ses œ uvres, par ses écrits, par l ’im pulsion q u ’il donna aux arts 
m ineurs en créant à Nancy un foyer dont le rayonnem ent s ’étendit 
au loin. Son influence peut être comparée à celle qu ’exerça en 
A ngleterre W illiam Morris. Comme ce dern ier, Emile Gallé était 
non seulem ent un habile artisan  et un  créateur à l ’imagination 
flexible et m ultiple, mais aussi un  apôtre de l ’ém ancipation artis
tique ardem m ent dévoué aux principes qu ’il proclam ait. L’Expo
sition lorraine des arts décoratifs qu ’il fonda et qu ’il organisait 
chaque année avec le m ême zèle, tém oigne de son activité désin 
téressée. Hautement intellectuel, il s ’efforça d ’accorder avec des 
conceptions littéraires ou m usicales les œ uvres q u ’il façonnait, 
assouplissant aux caprices de son invention le verre et le bois, et 
leur conférant, avec le prestige d ’un m étier parfait, un  sens expres
sif q u ’il tirait de leurs colorations savam m ent harm onisées et du 
rythm e cadencé de leurs lignes. Le botaniste expert qu ’avaient 
révélé certains travaux su r la flore lorraine s ’affirmait dans le choix 
des form es et de l ’ornem entation, généralem ent dicté par des végé
taux tantôt stylisés, tantô t reproduits dans leur grâce originale. 
Ses poètes favoris, Verlaine, M aeterlinck, V erhaeren, lui inspi
rè ren t m aintes créations heureuses, com m entaire translucide de 
leur pensée. e t  je  sais un  grand vase aux tons em brasés, aux reflets 
fauves, aux coulées purpurines, qui sym bolise le Chant de la 
cloche, homm age adm iratif spontaném ent décerné par l’artiste 
lo rra in  au com positeur qui dirigea naguère, au Conservatoire de 
Nancy, l ’exécution de son œ uvre.
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Les expositions internationales de 1878, de 1889 et de 1900 
consacrèrent la célébrité d’Emile Gallé et rendirent son nom un i
versellement populaire.

La nouvelle de sa m ort sera tristement accueillie dans toutes les 
nations qui ont le culte de la beauté.

0 . M.

Chronique judiciaire des Arts.
D e s  d ro its  r e sp e c t ifs  du  p e in tre  e t  du m odèle  

su r  un p o r tr a it .
Lorsqu’un artiste fait un  portrait, la propriété de son œuvre lui 

appartient, mais ses droits sont limités par ceux du modèle, qui 
peut en interdire la reproduction ou l’exposition.

L’autorisation de reproduire ou d ’exposer peut-elle être retirée 
après avoir été consentie? Et le peintre aurait-il en ce cas droit 
à des dom m ages-intérêts? La Cour d’appel de Paris a répondu 
affirmativement à ces deux questions (25 mai 1867 et 8 ju il
let 1887).

Mais il se peut que le portait fasse partie d’une composition 
artistique ou qu’il ne soit que l’élément accessoire d ’un tableau 
de genre. Les principes consacrés par la cour de Paris ne devront, 
en ce cas, pas être appliqués. C’est ce qu’a décidé la Cour d ’ap
pel de Rennes par un arrêt du 23 novembre 1900 dans les cir
constances suivantes :

Le peintre S ... avait représenté sa maîtresse, Mlle E ...,  sous 
le costume d'une marchande de poisson nantaise et avait cédé à 
MM. Robert frères le droit de reproduction de ce tableau, qui 
figura à deux expositions de Nantes. Une rupture étant survenue 
entre M. S .. et Mlle E ..., celle-ci intenta à l ’artiste et aux frères 
Robert une action en dommages-intérêts du chef de la reproduc
tion illicite de son portrait. Le tribunal lui donna raison, mais la 
Cour réforma le jugement.

« Considérant, dit l’arrêt, qu’à supposer que S ... ne pût, 
en thèse absolue, disposer de ce tableau pour lequel la demoi
selle E ... avait posé devant lui, sans l’assentiment de cette der
nière, dont il n ’était cependant pas la propriété, on doit admettre, 
eu égard aux relations intimes qui existaient entre eux, à leur vie 
commune pendant plusieurs années, ainsi qu’il semble résulter 
en outre de certains autres faits de la cause, que, pour faciliter 
à son amant ses débuts dans la carrière artistique, la demoi
selle E ...,  en lui servant de modèle, avait tacitement consenti à 
ce qu’il tirât de la reproduction et de la vulgarisation de ses 
traits dans un tableau de genre un avantage pécuniaire dont ils 
devaient, en réalité, profiter l’un et l’autre ;

« Considérant que le changement survenu depuis dans leurs 
relations ne saurait en rien modifier la situation juridique décou
lant des faits ci-dessus et que l’intimée ne peut s’autoriser d’une 
rupture qui était pourtant à prévoir pour manifester une suscep
tibilité un peu tardive et retirer aujourd’hui son consentem ent.,»

La Cour décharge en conséquence M. S ... et les frères Robert 
des condamnations prononcées contre eux et condamne Mlle E ... 
aux frais des deux instances.

P E T I T E  C H R O N I Q U E
M. Sylvain Dupuis adresse à la presse le programme des Con

certs populaires qui auront lieu cet hiver au théâtre de la Mon
naie. Ils sont fixés aux dates suivantes :

12-13 novembre : Premier concert, avec le concours de 
Mme Ottilie Metzger-Froitzheim, cantatrice des théâtres de Bayreuth 
et de Hambourg, et de M. Emile Bosquet, pianiste, lauréat du prix 
Rubinstein;

10-I l  décembre : Deuxième concert, avec le concours de 
M. Pablo Casais, le célèbre violoncelliste espagnol;Il-12 février : Troisième concert, avec le concours de Mme Klee- 
berg-Samuel. pianiste;

18-19 mars : Quatrième concert, consacré à l’exécution du 
Rêve de Gérontius. oratorio pour solo, chœurs et orchestre de 
Edward Elgar;

M. Dupuis fera exécuter en première audition : La Sinfonia 
domestica, de Richard Strauss ; la Neuvième Symphonie, d’An
ton Bruckner (suivie du Te Deum avec chœurs) ; le Triptyque, 
de Victor Vreuls ; la Troisième Symphonie, d ’Albéric Magnard; 
l’ouverture de Sainte-Cécile, drame lyrique de Ryelandt.

Les abonnements sont reçus jusqu’au 15 octobre chez 
MM. Schott frères, montagne de la Cour, 56, à Bruxelles.

Pour rappel, aujourd’hui dimanche, à 3 heures, au théâtre de 
l ’Alhambra, concert symphonique donné sous la direction de 
M. Camille Chevillard par l’orchestre des Concerts Lamoureux.

Le théâtre du Parc annonce pour demain la première représen
tation du Paon de M. Francis de Croisset, joué au printemps der
nier au Théâtre-Français.

Mme L. Birner nous prie d’annoncer qu’elle a repris depuis le 
1er octobre ses leçons de chant rue de l’Amazone 28 (quartier 
Louise). Technique spéciale pour voix malades ou fatiguées. 
Répertoire classique et moderne.

La revue littéraire Jeune Effort se propose d’éditer un Guide bio-bibliographique belge dans lequel seront mentionnés les nom, 
date et lieu de naissance et la nomenclature complète des œuvres 
de nos écrivains. La rédaction de la revue enverra à tous les 
auteurs belges un bulletin questionnaire qu’ils sont priés de rem 
plir. Pour faciliter cette tâche. Jeune Effort prie les intéressés 
de faire connaître leur adresse à M. Marcel Angenot, 10, rue 
Goffart, Bruxelles.

Une exposition internationale d ’affiches artistiques, cartes pos
tales illustrées, timbres-poste, chromos de tout genre, images, 
cartes à jouer, s’ouvrira le 3 décembre, à Anvers, au Palais des 
fêtes du Jardin zoologique, et restera accessible au public jusqu’au 
16 janvier 1905.

Justes réflexions d’Ergaste dans le P etit B leu: «Peut-être con
vient-il de protester contre la tendance que l’on a aujourd’hui à 
faire intervenir le patriotisme, le nationalisme ou le chauvinisme 
dans les questions d ’histoire littéraire ou artistique. Comment 
s’orienter d ’un point de vue national pour examiner une époque 
où les nationalités actuelles n ’existaient point, même à l’état 
em bryonnaire? Le lieu de naissance d ’un artiste ne signifie rien,

 puisque les Van Eyck, peintres brugeois, sont nés à Hasselt, fief 
de l ’empire d’Allemagne; puisque Memling, autre Brugeois, est 
né à Mayence, et Rubens à Cologne. Faut-il considérer la race ? 
Comment la déterm iner? Alors que nous ne savons rien, ou pres
que rien de la famille des artistes —  humbles artistes — au 
moyen-âge; la vérité, c’est qu’il y eut jusqu’à l ’époque moderne 
une culture occidentale qui fut à peu près une dans sa diversité, 
dans tous les pays qui s’étendent du Rhin à la m er. Cette culture 
produisit une architecture, une sculpture, une peinture, une litté
rature caractérisées par certains traits communs en quoi se fon
dent les apparentes divergences. La peinture occidentale se 
développa diversement dans un certain nom bre de centres : 
Bruges, Bruxelles, Hesdin, Dijon, Avignon, Paris, etc. A ces
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centres il convient de rattacher les artistes qui y travaillèrent, 
quel que soit leur lieu de naissance. Pein ture française, peintura 
flamande sont des expressions singulièrem ent fausses et dange
reuses quand on s ’occupe de l’histoire de l’a r t au moyen-âge, 
parce qu’elles font in tervenir l’orgueil national dans des ques
tions où il n ’a que faire. »

Une poignée de nouvelles concernant l ’Exposition de Liège :
Le consul général de Belgique à Lisbonne, M. le comte de B ur

nay, a été reçu ces jou rs derniers à Liège par MM. Auguste Du
m oulin, vice-président, et Paul Forgeur, secrétaire général du 
com ité exécutif, afin de rechercher les m esures à prendre en vue 
de form er une section portugaise.

— La Bavière participera brillam m ent à la W orld’s Fair de 
Liège : Mil. Stenb, consul général de Belgique à Munich, et Alfred 
Kulho, syndic de l ’Association des industriels bavarois, en ont 
donné l’assurance aux m em bres du comité exécutif. Grâce aux 
efforts de ces m essieurs, ont est d ’ores et déjà assuré d 'avoir une 
im portante section bavaroise des Beaux Arts.

—  En ce qui concerne la section française, la participation au 
groupe français de l ’électricité sera particulièrem ent rem arquable. 
Les dispositions à p rendre en vue de l’installation de la section 
de l ’électricité ont été arrêtées au cours d ’une récente réunion.

— Dans les prem iers jours de novem bre aura lieu la rem ise 
officielle des halls aux exposants. La cérém onie prendra deux 
jours, l e  prem ier jou r, se fera la rem ise proprem ent dite des halls 
aux com m issaires généraux des sections ; le deuxième jour, grande 
fête et banquet auquel participeront les com m issaires généraux, 
les présidents de groupe, la presse, etc.

—  De grandes fêtes universitaires internationales sont en  voie 
d ’organisation. Toutes les universités belges et étrangères seront 
conviées à y participer. Ces fêtes com prendront un  program m e 
très fourni e t, en tre autres, un  congrès.

M. Lugné-Poe donnera à partir du 20 janvier 1905, au  Nou
veau Théâtre, à Paris, une série de représentations de l ’OEuvre. 
Mme Suzanne Desprès y créera la Gioconda de d ’Annunzio et pas
sera en revue les principaux rôles de M aison de poupée, Solness 
le Constructeur, etc.

D 'ici-là, l ’OEuvre donnera ses spectacles au théâtre Marigny. 
Le prem ier spectacle aura lieu les 8 et 10 octobre. Il est ainsi 
composé : Les Droits du cœur, un acte de Jean Jullien : le Ja lo ux , 
trois actes de M. Antoine Bibesco, et la Prophétie, un acte en vers 
de M. Franz Toussaint

La célèbre tragédienne Eléonora Duse, dont on avait annoncé 
là retraite , donnera à Paris, du 18 au 31 janvier, cinq représen
tations l u , théâtre du Vaudeville. Elle y  in terprétera, en tre autres, 
la Gioconda de Gabriele d’Annunzio.

Le célèbre sculpteur suisse Antonio Chiattone est m ort le 5 sep 
tem bre à Lugano, où il était né en  1856. Il fut élève de Vinzenzo 
Vela et laissé de nom breuses œ uvres de valeur : un  Guillaume 
T ell, L ’É té , L 'H iver. L 'A ve  M aria , « In  riposo », la belle sta
tue de l’im pératrice Elisabeth érigée à Montreux, le m onum ent de 
l ’archiduc Rodolphe à Corfou, etc.

La revue Les A r ts  de la Vie ouvre une enquête sur l ’im por
tante question des rapports de l’Etat avec les Beaux-Arts. Elle a 
adressé à cet effet à diverses personnalités de l ’Art, de la L ittéra
tu re  et de la Politique le questionnaire suivant :

« 1° Reconnaissez-vous à l’Etat le droit d ’avoir et d ’im poser 
une conception d ’art quelle qu ’elle soit, et, à plus forte raison, 
de réprim er les tendances esthétiques d ’une époque en m onopo
lisant l ’Enseignem ent des Beaux-Arts?

2° Quelles sont, selon vous, les conditions sociales les plus favo
rables au développem ent des Arts? Êtes-vous partisan du régime 
d ’autorité ou du régim e de liberté?

3° En tous cas, verriez vous un  inconvénient quelconque à ce 
que le budget des Beaux-Arts fût supprim é? »

Il sera intéressant de connaître l’opinion des artistes, —  no
tam m ent su r la troisièm e que-lion.

Pour paraître le 5 courant à la Gazette des B ea u x -A r ts ,  rue 
Favart, 8 , Paris : L'E xposition des P rim itifs  français, p a r  G. La- 
fenestre, m em bre de l ’Institu t, conservateur des peintures au 
Musée du Louvre. Un volume grand  in 8° jé su s, illustré de 
quatre-vingts gravures, dont vingt planches hors texte, d ’après les 
chefs-d’œ uvre de J. Fouquet, Perréal, Nicolas F rom ent, Bourdi- 
chon, Clouet, etc. Prix : 20 francs.

Jules Breton raconte en ces term es une soirée chez Leconte de 
Lisle :

« Leconte de Lisle avait fait à sa femme la concession d ’un 
piano, contre l ’im portunité duquel il avait d ’ailleurs pris scs p ré
cautions, l’illustre m aître ne cachant pas son peu rie sym pathie 
pour cet instrum ent. Un soir arrive chez le poète le musicien, Franz 
Servais, l’enfant chéri de Liszt à qui il ressem blait avec son nez 
aquilin et sa longue chevelure si blonde et si roide que Mme J u 
dith Gauthier l’avait gentim ent surnom m é le corbeau jaune.

« La vérité m ’oblige à dire que ce ne fut pas Leconte de Lisle 
qui le poussa au piano; mais la  sauvagerie apparente du poète 
se tem pérait d ’une délicate urbanité et il se prêta à l ’audition 
d ’une sonate de Beethoven. J ’épiais les rides d ’im patience p ro 
bables qui allaient barrer son front olym pien, lorsque je vis ses 
beaux yeux, d ’habitude découragés, s ’éclairer d ’une vive lum ière 
d ’adm iration. Il se leva frém issant, pâle d ’enthousiasm e, et serra 
les mains du pianiste qui, dans le nuage de leur m ouvem ent 
effréné, étaient restées froides sous fa chaude inspiration du cer
veau et, hors de lu i, il s’écria : « Superbe! Superbe! »

« Le poète et le m usicien se je tèren t aux bras l’u n  de l ’autre. 
Peut être était-ce pour s ’étouffer? »

M. Breton parait ignorer que Leconte de Lisle et Franz Servais 
étaient liés d ’une étroite am itié, et que de cette amitié naquit 
l ’Apollonide.

La « Siegesallee » est, d it la Réform e, une des grandes pensées 
du règne de Guillaume II. Dans cette allée de la Victoire, percée 
sous la futaie du T hiergarten, l ’em pereur avait conçu le projet 
d ’aligner, en effigies de m arbre , tous les souverains de sa maison 
et de grouper autour d ’eux les personnages qui s ’illustrè rent sous 
leurs sceptres. M. Henri de Poschinger eu t alors l’idée de convier 
les lecteurs du B erliner T agblatt à une sorte de referendum , les 
invitant à désigner les grands hommes qui, suivant eux, m éri
taient de figurer dans ce Panthéon à ciel ouvert Pour corser son 
enquête, il adressa son journal à tous les Berlinois de m arque et 
notam m ent au peintre Lenbach. Lenbach lui répondit pa r le retour 
du courrier : « Merci de m ’avoir envoyé le Berliner Tagblatt. 
Mais excusez-moi d ’éluder vos questions. D’abord je ne suis pas 
com pétent : je  ne sais pas assez m on histoire. Ensuite il m ’est 
tout à fait éga l qu ’on m ette un  homme ou un au tre à côté d ’un 
Ho h en zo lle rn . De plus, j ’estim e q u ’en fait de m onum ents, la q u a
lité qui prim e tous les autres est la beauté; je  préférerai toujours 
la Vénus de Médicis à la statue du plus grand homme tout court. 
Enfin, une statue n ’est belle que si elle est à sa place. Du m om ent 
q u ’il s’agit d ’o rner le Thiergarten, je réprouve égalem ent la sta
tue d 'un  Hohenzollern, celle de Bismarck, ou de Raphaël, ou deSha 
kespeare Dans le ja rd in , sur une pelouse, je n’admets qu ’Hercule 
ou les Nymphes. » On n ’a pas écouté Lenbach, parce que l’em pe
reu r est l ’em pereur et parce q u ’un  sculpteur trouve toujours une 
statue assez décorative pourvu qu’elle le fasse décorer.

Le secret de l ’artiste.
On dem andait un  jo u r au grand violoniste espagnol Pablo de 

Sarasate le secret de ses succès.
« Je joue six heures par jou r depuis l ’âge de douze ans, » 

répondit l ’artiste.
Sarasate a donc passé, depuis son enfance, cent m ille heures 

avec son violon. Cette pratique constante lui a valu non seule
m ent la gloire, mais aussi la richesse, car on estim e que l ’artiste 
gagne environ 250,000 francs par an.
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S O M M A I R E
L'Eglise de Brou, à  Bourg-en- Bresse (A n d r é  F o n t a in a s ). — Remy 

de Gourmont. — Le Prix de Rome (C l a ü d e  D e b u s s y ). — Les Verre
ries d’Émile Gallé — L'Orchestre Lamoureux à  Liège (J. F . ) .  —  
Nécrologie. Samuel Rousseau. Bartholdi (0. M.). — Petite Chro
nique.

L’Église de Brou, à Bourg=en=Bresse.
L’archéologue érudit ne maîtrise qu’à peine une moue 

de dédain, s’il s’agit, en architecture, d’un édifice qui 
s’éloigne d’un type estimé pur. L’église romane a sa 
faveur, il ne méprise pas la gothique ou ogivale, à con
dition, bien entendu, qu’elle ne date pas d’une époque 
postérieure au XIVe siècle. Nulle part cependant il n’a 
découvert la construction idéale, synthèse des formes 
réalisées durant une période d’art; il n’a pu que la 
rêver, stricte, froide et absolue, sans égard à ce que la

fantaisie des temps, le caprice des restaurateurs ou 
des architectes primitifs eux-mêmes ont modifié de la 
conception qu’il donne pour essentielle en sa rigueur, 
quelle que fût au reste l’exigence des lieux et des besoins 
divers, ou autres futilités d’ordre sentimental. L’impor
tant ne consiste point à se laisser séduire l’âme par le 
chant pressenti des siècles que les pierres tragiques ont 
enclos et signifient dans leur assemblage intentionnel ou 
fortuit, mais à cataloguer, incorruptible, à tout rap
porter à un étalon uniforme, à dégager, à circonscrire.

La vie, qui a tout corrompu, adultère et avilit l’œu
vre; il la faut reconstituer en son intégrité. La Science, 
son équerre à la main, est bien vite accourue et voici 
qu’apparaissent les productions sagaces d’un archéolo
gue, lorsqu’il décide que telle cathédrale, bâtie sous les 
règnes de Louis VII et de Philippe-Auguste, sera resti
tuée dans la pureté de son aspect primitif, et qu’il mure 
et qu’il détruit, imperturbable comme fut à Sens Viollet- 
le-Duc, les chapelles latérales du chœur, invention 
diabolique des âges tard venus. Par des principes analo
gues, le même Viollet-le-Duc a réédifié le château de 
Pierrefonds, où, grâce à lui, on jouit de la rare 
volupté de se promener au milieu d’un exemple pré
cis et complet de son D ic tio n n a ire  d 'arch itec tu re . 
Seulement", comme l’écrivait avec infiniment de raison 
Anatole France, « les vieilles pierres, les vieux témoins 
ne sont plus là, et ce n’est plus le château de Pierre 
d’Orléans ; c’est la représentation en relief et de gran
deur naturelle de ce manoir. Et l’on a détruit des rui
nes, ce qui est une manière de vandalisme. »

Je ne conseillerai pas aux puristes et aux incorrupti
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bles de s’arrêter, s’ils passent à Bourg, pour y visiter 
l’église du faubourg de Brou. Ils n’y éprouveraient qu’un 
trouble malsain. Tout y est en désaccord avec la règle 
et blesse le bon goût. Stendhal y reconnaissait avec 
horreur la dernière église inspirée par le génie gothi
que. Commencée en 1511, « elle a coûté, » dit-il,  vingt- 
cinq ans de travail et deux millions deux cent mille 
francs d’alors, somme énorme !  Et il ajoute : “ Quelle 
différence pour la gloire de Brou, si un bon génie eût 
inspiré l ’idée de demander un plan d’église à Michel- 
Ange, ou deux tableaux à Raphaël ! » Depuis, nous avons 
appris que, bien au contraire, la Renaissance a tout 
gâté par l ’imitation irréfléchie de l ’antique; le Moyen- 
Age, seul, a connu, en art, en science et en sagesse, la 
vérité, et nous ne pouvons plus, à son exemple, nous 
écrier : « Alors la lumière régnait en Italie ; les Gaules 
étaient encore dans les ténèbres. «

Au nom de la Renaissance voilà donc l ’église de Brou 
rendue avec dégoût au Moyen-Age ; au nom de la foi et 
de son symbole qui ont élevé, comme on sait, des pierres 
allégoriques attestant, dans leur liaison, le sens occulte et 
troublant des grandes traditions médiévales, J.-K. Huys
mans la soupçonne d’être toute pénétrée déjà de paga
nisme renaissant, y dénonce « le chef-d’œuvre du joli, 
du tortillé, du tarabiscoté, du coquet ” , et la proclame 
" un délicieux avorton " .

Cependant il n’est point vrai que l’ogival, du XIIe au 
XIVe siècle (il faut en finir avec d’aussi fausses légendes), 
ait toujours fui l ’enjolivement le plus délicat et minu
tieux ; des sculptures d’une inouïe finesse ourlent tels 
chapiteaux, soulignent, enlèvent et fleurissent les tym
pans de portails, les colonnes et les linteaux, une profu
sion d’ornements s’épanouit aux murailles de Chartres, 
de Reims et d’Amiens; nulle part la pierre n’est davan
tage ouvragée, fouillée, allégée et soulevée. Mais, sans 
doute, tout ce détail reste-t-il soumis, subordonné, 
accessoire, et la grandeur du plan d’ensemble l’efface, 
presque. Peut-être contribue-t-il tout juste à atténuer ce 
qu’elle serait, nue, de trop sublime, de trop terrible, de 
trop effarant, et la réduit-il à la mesure d’une grandeur 
tolérable à la faiblesse humaine.

A coup sûr, à Brou le charme du détail prédomine 
sur la perfection de l ’ensemble. Il n’est pas, dans le 
chœur de l’église, une surface, je pense, qui se présente 
lisse et vierge. Sous une belle balustrade fleurie, des 
deux côtés, aux murs la riche boiserie des stalles s’ac
cote, si exubérante, si prolixe de figurations diverses, 
de vies en mouvement et de groupes qui de toutes 
parts s’animent, qu’un vertige enivre et qu’on se de
mande en vain en vertu de quel art tout cela se tient, 
se complète, s’équilibre, sans un heurt, sans un faux 
cri, sans une crispation ni une discordance. Et ce n’est 
rien encore : à l ’autel, un prodigieux retable en marbre 
où se déroule la mise en scène, par compartiments pré

cieusement séparés, d’une vie très imagée de la Vierge; 
au-dessus un vaste vitrail de couleurs profondes et 
calmes; au devant, les trois mausolées de gloire, de 
triomphe et d’amour, qui immortalisent à jamais, avec 
le souvenir de la grave et savante Marguerite d’Au
triche, la mémoire du jeune mari qu’elle pleura sa vie 
durant, Philibert le Beau, duc de Savoie, et de la mère 
de celui-ci, Marguerite de Bourbon.

L’église entière est un paradoxe merveilleux. A l’exté
rieur, elle offre l’apparence charmante d’un bijou de la 
Renaissance flamande. On se souvient que, si les plans 
primitifs furent demandés, dit-on. à Jehan Perréal et à 
Michel Colombe, l ’achèvement en est dû au Flamand 
Van Beughem, comme au sculpteur suisse Conrad Meyt. 
Les croisées, formées d’arcs tantôt d’ogive équilatérale, 
tantôt d’ogive en lancette ou même en plein cintre brisé, 
encadrent deux portails en anse de panier, surmontés 
d’une élégante accolade pour soutenir la statue d’un 
saint ou de Marie. La variété des styles ne nuit pas à 
l’effet, et si l ’on ignore, de la Renaissance et du Moyen- 
Age, quelle époque en la façade prévaut, la belle tour car
rée, cachée à demi par les combles du transept, comme 
un beffroi ancien serait massive si elle ne se couronnait 
d’une balustrade gracieuse avec quatre petites pyra
mides d’angle où se redresse un moment à peine, mais 
suffisant, la continuité des lignes horizontales ou incur
vées légèrement.

A l’intérieur, la nef, seule partie vaste de l ’édifice, 
n’est pas ornée. C’est le lieu où tous viennent prier et 
s’assemblent, séparés d’un mystère intime et pieux que 
le mur soutenant un jubé de dentelles fines et percé d’une 
porte de bois sculpté un peu surbaissée, laisse au juste 
deviner. Et ce sont, au chœur, les regrets parfumés et fleu
ris de la docte inconsolable, de l’inspiratrice amoureuse, 
de la veuve que cet espoir a soutenue et exaltée : dormir 
la paix souveraine, à l’écart du monde, du bruit et de 
l ’orgueil, avec lui seul, sous le regard bienveillant de sa 
mère, pour toujours, tandis que des prêtres, feignant de 
célébrer un culte traditionnel et vulgaire» rediraient à 
jamais, inconscients peut-être, mais qu’importe! les 
louanges éternelles d’amour, la gloire de la jeunesse en 
fête et de la beauté humaine.

Voilà le sens du monument, et pourquoi la visite en 
est d’une si vivante émotion. Ailleurs la foi historique 
des hommes anciens s’exalte, captive un instant, et 
trouble. Ici c ’est notre foi qui survit Les âges hellé
niques se perpétuent à travers les âges aveugles et 
sourds. La grande voix de la Renaissance clame la 
vérité perpétuelle. La tristesse des temps, la peur 
hideuse, l’angoisse et le deuil sombrent peu à peu, la 
mer des afflictions vaines est tarie, le Moyen-Age finis
sant a su quand même garder un sursaut de la beauté, 
et il accueille la venue des jours propices et salutaires, 
il s’humanise, il rayonne ; la promesse renouvelée qu’ont
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propagée, à la découverte des livres classiques, les huma
nistes bienfaisants court la terre, comme si le soleil pour 
la première fois la baignait de lumière en fête, et peu à 
peu la transfigure.

An d r é  F o n ta in a s

R E M Y  D E  G O U R M O N T

M. Remy de G ourmont a fondé avec M. Edouard D ujardin, qui, 
jadis, dirigea la Revue wagnérienne et la Revue indépendante, 
une in téressan te revue nouvelle : L a  Revue des Idées. M. de Gour
m ont étan t au prem ier p lan  de l ’actualité, détachons de l’étude 
que publia su r lui M. Louis D um ur ce passage qui fixe d ’u n  trait 
s û r  la silhouette du fécond écrivain :

« Je crois que dès l ’enfance il écrivit. Au reste , ses prem ières 
pages se perdent-elles dans les lim bes d ’un  crépuscule que ne 
parviendra jam ais à percer la perspicacité du  p lus subtil des 
b ibliophiles. Il existe de lui nom bre d ’études, d ’articles, de m or
ceaux d ’histoire ou de critique, voire des rom ans, que l ’on  cher
cherait en  vain au catalogue de ses ouvrages. .On trouvera , en tre 
autres, sous sa signature, une collaboration im portante aux p re 
m iers tom es de la Grande Encyclopédie. Un long stage à la 
B ibliothèque Nationale, d ’où il sortit avec un  certain  éclat, à la 
suite de la publication d ’u n  article que l ’on jugea m anquer de 
patriotism e, lui perm it de s ’adonner, au cœ ur m êm e du  couvent, 
à ses p laisirs de bénédictin . On lu i a quelquefois reproché cette 
érudition . La critique a pu  être fondée alors que, la canalisation 
n ’étant pas com plète, l ’écrivain se laissait volontiers déborder par 
la curiosité du fureteur. Elle ne l ’est plus. D’ailleurs, ceux qui 
se liv ren t à de pareilles appréciations ont vraim ent trop l ’air 
de ne le  faire que pour justifier leu r sordide ignorance. M. de 
Gourm ont n ’a pas daigné être u n  ignoran t et cela n ’a nui ni à son 
sens esthétique ni à son originalité.

Muni de cet am ple bagage, nan ti de docum ents colligés aux 
m eilleures sources, opulem m ent fourni de faits et d ’idées, ce fut 
alors q u ’il se découvrit en  possession de son étonnant instrum ent 
d ’optique. Il braqua l ’ob jet. Les prem ières épreuves ne fu ren t pas 
d ’une netteté parfaite. E lles étaient déjà très in téressantes, mais 
elles sem blaient obtenues com me à travers une espèce de b rou il
la rd ;  la m ain de l ’opérateur avait trem blé o u  le  jo u r  n ’était pas bon. 
Ce fu t d ’abord  u n  rom an, Six tine. Quelle que fût l ’incertitude de 
la m anière , il y transparaissait de rares qualités de vision, d ’écri
tu re  et d ’analyse. Le livre fut une révélation. Son au teur se clas
sait d ’un  coup parm i les écrivains de la  nouvelle génération dont 
on devait le plus attendre.

A dater de ce début, la collaboration de M. Remy de Gourmont 
aux revues fut constante. A rticles, contes, poèm es en prose , poé
sies alternèren t avec des ouvrages de plus longue haleine, 
parm i lesquels il faut citer u n  poèm e dram atique, L ilith ,  un  
rom an, Fantôm e, et un  im portan t et savant travail su r la poésie 
latine du m oyen-âge, Le L a tin  mystique. P lusieurs années durant, 
il donnait au Journal la série des contes dont la m atière se trouve 
réunie dans les deux volum es : Histoires magiques et D 'un  pays 
lointain.

On était alors en plein m ouvem ent sym boliste. Faut-il attribuer 
à la déviation générale des esprits vers l ’étrange, le bizarre et le

m ystérieux, le choix des sujets où sem blait se com plaire le génie 
d ’ailleurs capricieux de M. de Gourmont? Etait-ce la propension 
naturelle de son goût? Ou ne serait-ce pas plutôt q u ’il cherchai 
sur ce te rrain  particulier un  surcroît d ’originalité que, par trop 
de défiance envers lui-m êm e, il hésitait à dem ander à la seule 
sincérité de son talent ? Quoi q u ’il en soit, il passa longtem ps, et 
sans q u ’il eût trop à réclam er, pour un  écrivain d ’un abord 
difficile, « abscons », comme on disait alors, et ne s’adressant 
q u ’à un  groupe d ’initiés. Le vêtem ent même dont il aim ait à 
habiller ses livres —  ces prem ières éditions tirées à petit nom bre 
su r  papiers extraordinaires et dans des form ats plus ex trao rd i
naires encore, pour la p lupart épuisées et qui font au jourd 'hu i la 
jo ie ou le désespoir des am ateurs —  contribuait à m aintenir le 
public, facilem ent effarouché, dans une pruden te réserve.

Mais b ientôt paraissaient, dans la Revue des revues, les p re 
m iers de ses portraits ou « m asques » de poètes et de prosateurs 
contem porains, et, au M ercure de France, un  rom an, L es Che
vaux de Diomède. Là changem ent notable. La vision se faisait 
plus précise ; une jolie clarté baignait les fonds ; le dessin p u r et 
fin se détachait en  valeur délicate dans un exquis enveloppem ent 
de grâce. Cette fois on était conquis. M. de Gourm ont avait eu 
jusque-là des adm irateurs qui se faisaient un  devoir de le suivre ; il 
eu t désorm ais des lecteurs em pressés et charm és.

Un nouveau L ivre  des masques, supérieur encore au prem ier, 
un  délicieux rom an par lettres, L e  Songe d ’une femme, enfin quatre 
rem arquables séries d ’études littéraires et philosophiques où se 
concentre ce que la pensée de M. de Gourm ont a produit ju s 
q u ’ici de plus fort et de plus b rillan t. L 'E sthétique de la Langue 
française, L a  Culture des Idées, Le Chemin de velours et L e  
Problème du style, com plétèrent cette heureuse évolution. Maître 
m ain tenant de son ta len t si souple et si divers, il enchante par le 
jeu  m ulticolore d ’une pensée toujours en  éveil, d ’une fantaisie 
pleine de sens et d ’une form e étonnam m ent chatoyante, imagée, 
harm onieuse. C’est u n  m agicien. Depuis Renan, on n ’avait rien 
lu de com parable à certaines pages du Songe d ’une femme ou de 
la Culture des Idées. »

L E  P R IX  D E  R O M E  (1)

Il y a diverses façons de parler du  Prix  de R om e...
On peut d ’abord  trouver cette institution stu p id e ... opinion qui 

se traduit généralem ent par cette apostrophe :
« Enfin ! M onsieur ! voulez-vous m e dire pourquoi on envoie 

les m usiciens à Rome? »
A quoi l ’on répond  que cette institution est passée à l ’état de 

superstition  dans certains m ilieux. Avoir ou ne pas avoir eu le 
Prix  de Rome résolvait la question de savoir si l ’on avait oui ou

(1) L’Académie libre de Belgique a, on le sait, étudié la question 
du maintien ou de la suppression du Prix de Rome et s'est énergique
ment prononcée contre cette institution surannée.

On lira avec intérêt les considérations par lesquelles M. Claude 
Debussy, l'auteur applaudi de Pelléas et Mélisande, a critiqué à son 
tour, dans Musica, le Prix de Rome musical. Cette page peut servir 
d’épilogue à notre Enquête sur les Concours des Conservatoires, d 
laquelle elle se rattache indirectement. (Voir nos numéros des 9 août 
au 1er novembre 1903.)
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non du talent. Pour ne pas être infaillible, c’était du m oins un 
moyen commode de préparer à l ’opinion publique une com pta
bilité facile à tenir.

M alheureusement, on perd  pied tout de suite en constatant que 
M. C. Saint-Saëns, chef officiel de la jeune école française, n ’a 
pas eu le Prix  de Rome, pas plus que M. Vincent d ’Indy, chef 
élu par u n  au tre  groupe plus je u n e ... Sans d iscuter la valeur 
personnelle de ces deux hommes, ils sont égalem ent « rep ré
sentatifs ». De les voir exclus de ce « palm arès»  peut faire croire 
à quelque chose de vicieux dans la façon de d istribuer l ’honneur 
d ’en faire partie , par la raison logique qu’ils sem blaient désignés, 
plus que tous autres, à cet honneur.

A vrai dire, je  suis en mauvaise posture pour critiquer cette 
institution. J ’ai l ’air de faire fi d ’un  plat dont j ’ai m angé comme 
beaucoup d ’autres, puisque j ’ai eu le Prix  de Rome et me suis 
assis à la table de la Villa Médicis, si du  m oins on peut appeler 
ainsi un  régim e qui tient du restauran t où pour fr. 1-25 on nous 
détru it l ’estom ac pour le restant de nos jo u rs  —  (Je m e rappelle 
avec encore un  peu d ’effroi un certain plat nom m é prétentieuse
m ent « Roba dolce» où un  goût de pétrole s’alliant sourdem ent 
à de la crèm e tournée, rendait bien m élancolique notre jeune 
fierté d 'ê tre  Prix  de Rome.) —  Laissons de côté ces considéra
tions toutes m atérielles et peut-être indignes de jeunes gens 
assez épris d ’art pour en oublier la plus élém entaire hygiène... Il 
y a des raisons plus hautes de discuter cette institu tion  ; on les a 
form ulées u n  peu partout et mêm e à la Chambre des Députés ; 
ju sq u ’ici cela n ’a pas servi à g rand’chose.

Rem arquez que je  trouve fort bien que l 'o n  facilite à des jeunes 
gens de voyager tranquillem ent en Italie et en Allem agne; mais 
pourquoi restreindre le voyage à ces deux pays? Pourquoi sur
tout ce m alencontreux diplôm e qui les assim ile à des animaux 
gras? Au surplus, le flegme académ ique avec lequel ces m es
sieurs de l ’Institu t désignent celui d ’entre tous ces jeunes gens 
qui sera un  artiste est touchant d ’ingénuité confiante. Qu’en 
savent-ils? Où prirent-ils tant d ’assurance à diriger une destinée 
aussi aléatoire?

I.a m usique est une m athém atique m ystérieuse dont les élé
m ents participent de l ’Infini. Elle est responsable du m ouvem ent 
des eaux, du jeu de courbes que décrivent les brises chan
geantes; rien  n ’est plus musical q u ’un coucher de soleil! Pour 
qui sait regarder avec ém otion, c’est la plus belle leçon de déve
loppem ent écrite dans ce livre, pas assez fréquenté par les m usi
ciens, je  veux dire : la N ature... Ils regardent dans les livres, à 
travers les m aîtres, rem uant pieusem ent cette vieille poussière 
sonore ; c’est b ien , mais l ’Art est peut-être plus loin !

Pour revenir au Prix de Rome, on juge ce concours sur une 
œ uvre appelée « Cantate ». form e hybride qui participe m aladroi
tem ent de l'opéra, dans ce que celui-ci a de plus banal; ou de la 
« sym phonie avec personnages chantants, » trouvaille vraim ent 
« institutaire » dont je  ne conseillerai à personne de se déclarer 
l ’auteur ! Il me sem ble aussi im possible de juger que de savoir si 
ces jeunes gens savent leur m étier de m usicien, sur un  tel tra
v a il... D’ailleurs, on sait com m ent les choses se passent ! .. .  Quel
ques mois avant le concours, on entraine les concurrents sur « la 
piste Cantate » (tel un  cheval pour le Grand Prix), on cherche 
dans les cantates prim ées antérieurem ent la form ule pour avoir 
le prix et le tour est joué, à la grande joie des parents et de l’a s 

sistance et l ’on a, par-dessus le m arché, l ’accolade deM. Th. Dubois. 
Sans parti pris ni paradoxe, c’est à peu près tout ce il quoi sert le 
Prix de Rome.

Si l ’on tient absolum ent à délivrer un  titre , ne pourrait-on pas 
s’en ten ir à un  « certificat de hautes études »? Mais pas ce « certi
ficat d ’im agination », inutilem ent grotesque et pas sû r du tout. Il 
peut m êm e devenir dangereux, les faveurs officielles attachées au 
titre  de Prix de Rome nous valant d ’entendre beaucoup de m au
vaise m usique, et les fam illes anxieuses de l ’avenir de leurs enfants 
y trouvant un  encouragem ent —  depuis surtou t que la carrière 
d ’ingénieur est si encom brée. P ar d ’autres côtés, cette espèce de 
surcu ltu re a le grave défaut d ’éloigner les jeunes m usiciens de la 
m usique p u re ; cette m audite « Cantate » leur donnant précoce
m ent le goût du  théâtre (théâtre qui dans beaucoup de cas n ’est 
que l ’agrandissem ent exaspéré de la cantate). A peine revenus 
de Rome, ils font la chasse au livret, pris d ’une hâte fébrile de 
m archer sur la trace de leurs aînés. —  Renan a d it quelque 
part (à m oins que ça ne soit M. B arrès) que c’est prétention et 
échec d ’écrire avant la quarantaine. On pourrait justem ent éten
dre cette opinion ju sq u ’à la m usique dram atique qui, à moins 
de géniale exception, ne prend  de réelle valeur que vers cet âge.

Lorsqu’on se plaint du peu de sym phonies que la France peut 
opposer aux autres pays, il iau t peut-être en accuser le Prix  de 
Rome! Si j ’avais le goût de la statistique, je  dém ontrerais facile
m ent que toute la m usique sym phonique, ou à peu près, ne porte 
aucune estam pille officielle. Quand elle la porte, ça ne donne pas 
toujours ce que l ’on en  attendait ; j ’en citerai u n  illustre  exem ple : 
M. M assenet! Ne le vit-on pas tout dernièrem ent faire comme ses 
débuts dans la m usique sym phonique lo rsq u ’il fit exécuter au 
Conservatoire un concerto pour piano et o rchestre? ... Avec un 
peu d ’irrévérence on le renvoya à M anon ! Ce concerto n ’était 
probablem ent pas plus mauvais qu ’un au tre, seulem ent l ’éduca
tion et les tendances de M. Massenet l ’éloignèrent de la m usique 
pure , il ne pouvait plus y réussir avec la sûreté triom phante dont 
il est coutum ier au théâtre.

Quant à la m usique de cham bre, Mozart, Beethoven, Schu
m ann, etc., en ont beaucoup écrit. C’est heureux, car le répertoire 
m oderne peut se com pter sans resp irer. Il fléchit sous le poids 
lourd  du passé, non pas q u ’il ne contienne aucune œ uvre par
faite, mais on ne ne l ’encourage pas assez. Je ne parle pas de la 
Sonate en général, ni de la Sonate pour piano en particulier; ces 
considérations sont inactuelles. Aussi n ’avons-nous guère pour 
rep résen ter notre époque qu’une seule sonate pour piano : celle 
de Paul Dukas. Par la g randeur de sa conception elle prend place 
im m édiatem ent après les sonates de Beethoven. Ce fut un  événe
m ent considérable qui pouvait encourager les am ateurs de hautes 
spéculations.

Toutefois il faut avouer que ce genre de m usique réclam e une 
alchim ie particulière à laquelle il faut offrir sa chère petite tran 
quillité en  ho locauste... C’est dur à soutenir et absolum ent im pro
ductif. Adieu! les bons droits d ’auteur, la si flatteuse poignee de 
m ain directoriale. On n ’est plus q u ’une espèce de savant particu
lier et vos confrères vous regardent avec cette condescendance 
que le succès rend m éprisante.

Mais revenons au Prix de Rome, je  vous prie.
Si l ’on veut bien accepter pour un  instan t le « certificat de 

hautes éludes » donné sur l ’ensem ble des études et qui prouve
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rait que l ’on connaît toute la m usique et toutes ses form es, qu ’on 
envoie les jeunes titulaires à travers l ’E urope, q u ’ils se choisis
sen t un  m aître ou , s’ils le peuvent rencontrer, u n  brave homme 
qui leur apprenne que l ’Art n ’est pas nécessairem ent borné aux 
m onum ents subventionnés par l ’Etat ; qu ’il faut l ’aim er à travers 
toutes les visions, toutes les m isères, et ne jam ais com pter su r lui 
pour se faire une « situation ». Tâchons donc de rep rendre  ces 
belles traditions de jadis qui virent les artistes fiers de leur 
m aître e t susceptibles de dévouem ent en tre  eux, car s ’ils lu ttaient 
pour l ’Art, c ’était sans la férocité qui caractérise les temps 
m odernes.

P ourtan t on ne peut se rappeler sans ém otion le paysage ado
rable que dessinent les arbres de la Villa Médicis, et que prolonge 
la douceur violette des m ontagnes om briennes. L’architecture de la 
« Loggia » aux lignes de m arbre si purem ent décoratives peut 
aussi faire rêver indéfinim ent. Il m e sem ble qu ’à peu de frais on 
pouvait édifier dans ce cadre une de ces universités qui sont l ’o r
gueil d ’Oxford; il n ’aurait pas été inutile non plus de s’en  assim i
ler les conditions m atérielles; ces dern ières, à la Villa Médicis, 
sont m édiocres à tou t point de vue et ne donnent aucune fierté 
d ’être Français. Pourtant ce cadre serait peut-être plus beau 
q u ’Oxford et contiendrait autant de Passé som ptueux ... Cette Villa 
Médicis, qui dom ine Rome de toute sa hautaine beauté, n ’aurait- 
elle pas dû être u n  centre d ’in tellectualité v ibrante de tous les 
arts qu ’elle contient, où l’on serait venu avec une jeun e joie con
fiante. M alheureusem ent elle n ’est pour beaucoup qu’un  endroit 
où l ’on vient faire « son tem p s... » Là, « les exercices » sont rem 
placés par « des envois » dont la qualité ne prouve pas abso lu
m ent q u ’on y travaille beaucoup.

Conclusion m élancolique qui tend à prouver m ieux que toute 
critique l ’inutilité du Prix de Rome, au m oins pour accom plir les 
destinées d ’a rt par lesquelles se vérifie la beauté d ’une époque.

C l a u d e  D e b u s s y

Les Verreries d’Émile Gallé.

M. Gustave Geffroy apprécie en ces term es les œ uvres du m aître 
V errier que la m ort vient d ’enlever et dont nous avons essayé, 
dans notre dern ier num éro, de caractériser l ’a rt subtil, intellec
tuel et voluptueux :

« Avec les verres, Emile Gallé fut davantage m aître de la 
form e, plus traditionnelle, modifiée suffisam m ent par quelque 
léger détail, et délicieusem ent ornée et colorée. On adm irait, 
chaque année, ses vases en pûtes vitreuses et ciselées, ses fla
cons, fioles, bouteilles, cornets, bols.

Il leur trouvait des désignations qui valent toutes les descrip
tions, soit le nom  de leur form e ou de leur couleur dom inante, 
soit le vers d ’un poète qui lui paraissait résum er la sensation 
q u ’il avait désirée et réalisée. C’est ainsi q u ’il inscrivait au cata
logue : Le Myrtille (cristal b ru n  m ousse et noir pruineux). —  
Comme dans les étangs assoupis sous les bo is. (Victor Hugo ) 
Cristal feuille m orte et vert saule. —  S u r  u n  thème de Baude
laire (flacon en cristal violacé; algues et coquillages ciselés en 
pûtes m ulticolores). — Herbes sous la glace. —  L es Veilleuses 
d’automne (cristal, nuage de bleu céleste et de rose). —  Vase de 
Tristesse (cornet en  bleu troublé, ancolies ciselées en  vieux violet).

Pour une aiguière et son bassin, il citait François d ’Assise : 
« Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœ ur l ’eau, si utile, p ré
cieuse, hum ble et chaste. » Des verres colorés de rouge d ’algue, 
pourpre d ’orchis, vert de cédrat, agate blonde, bleu de lavande 
et bleu fin de nuit, s’accom pagnaient de ces mots de Maurice 
Maerterlinck :

Et le palais est plein de reines enchantées.
Un vase, nom m é L e  Crépuscule du M a lin , avait pour devise ce 

vers de Baudelaire :
L’aurore grelottante en robe rose et verte;

La m erveille, c’était tout ce que Gallé savait enferm er en tre  les 
parois de ces vases. Parfois on voyait passer des nuages, des 
fum ées, des colorations riches et opaques, ou des om bres pâles, 
m iraculeusem ent visibles à travers la pâleur du verre. Parfois il 
te intait à  peine la précieuse m atière transparen te , il sem blait lui 
avoir confié seulem ent une goutte de couleur, et l ’on voyait cette 
goutte se dissoudre dans l ’eau pure, se fixer comme sous une 
couche glacée, se répandre comme une fraîche nuée d ’aurore, 
comme un som bre nuage du couchant.

Émile Gallé a ainsi fourni le plus beau labeur d ’artiste. Ses pré
cieuses pièces, conçues et exécutées avec tant d ’am our, sont déjà 
parm i les joyaux de l ’a rt du XIXe siècle. Elles sont nées de son 
observation, de ses prom enades de botaniste et de poète, de tout 
ce qu ’il regardait à ras de terre  et du ciel, de l ’hum ble détail et 
de la pu re lum ière. Ce sont des objets de vitrine, et Gallé le savait. 
Il dut sub ir en ceci les exigences de son tem ps, lui qui avait l ’âme 
si ouverte à la poésie populaire. Sans doute, s ’il avait vécu, s’il 
avait pu  développer son œ uvre, il aurait cessé de travailler pour 
des initiés, il aurait fait en tre r dans la grande production toute 
cette poésie q u ’il avait su découvrir par les cham ps, les bois, les 
ja rd ins de son pays. C’est l ’héritage qu ’il laisse à ses successeurs. 
Il avait fondé à Nancy une école d ’a rt décoratif qui est en plein 
travail. Que la d isparition du m aître donne aux élèves le désir et 
l’orgueil de le continuer ! »

L ’Orchestre Lamoureux à Liège.

Ce n ’est plus l ’orchestre Lam oureux, m inutieux, p ropret, co
quet, peigné, fignolé. C’est l ’orchestre Chevillard, d ’a llu re volon
tiers em portée et dram atique. La mise au point reste aussi par 
faite, la sonorité aussi flatteuse; l ’orchestre est de prem ier o rdre 
à tous les étages : bois, cuivres, cordes (tous ses m em bres sont 
porteurs des Palm es académ iques;. Mais Beethoven n 'est point son 
affaire. Même dans l 'E r oïca, la plus française des neuf sym pho
nies.

Il ne pénètre pas l ’esp rit de celle m usique, cela se perçoit à 
vue d ’œil : regardez les expressions de figure des instrum entistes, 
regardez le bras droit, la main gauche, la physionom ie du chef 
pendant l ’exécution; et souvenez-vous de Richter, de S trauss, de 
Mottl, de W eingartner ! Le rythm e beethovénien n ’empoigne pas 
les m usiciens français; ils sont étrangers à la beauté supérieure 
de ces pages. Ils cherchent à dram atiser cette pure m usique, sous 
prétexte de m odernism e. Voulant être « héroïques » et chauds, 
ils précip itent tous les m ouvem ents, ils s’em portent et tom bent à 
chaque instan t dans le débridem ent des czardas. Qu’ils sont loin 
du sens de l 'allegro de Beethoven! C'est là peut-être une in te rp ré
tation moderne; ce ne saurait être la bonne, si les plus nobles 
élans y revêtent de la vulgarité. Par des m oyens plus sim ples, et
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avec des orchestres bien inférieurs à celui-là, les Allem ands a rri
vent à produire une im pression beaucoup plus haute.

Fort belle, en  revanche, est l ’exécution des pages françaises, 
surtout celle de l ’am usant Scherzo de Paul Dukas. La Fantaisie de 
Chevillard a la valeur d ’une aim able im provisation ; l’aud iteu r est 
prévenu « que le thèm e s ’en développe librem ent, en dehors des 
form es habituelles à la sym phonie ». Le W agner est m agistral, 
m algré la lenteur excessive de la « Mort d ’Yseult ». Une telle ten 
sion serait irréalisable à la scène; ici elle est voulue, parce qu ’elle 
fait éclater la virtuosité de cet orchestre.

J. F.

N É C R O L O G I E

S a m u el R o u ssea u . — B a rth o ld i.
Un double deuil dans le m onde des artistes français : M. Sa

m uel Rousseau, que la Cioche du R h in , représentée en 1898 à 
l ’Opéra, avait m is en  vedette en m êm e tem ps q u ’elle révélait au 
public le talent de Mma Akté, créatrice du rôle principal, vient de 
m ourir à Paris. Quelques jou rs après m ourait, à Paris égalem ent, 
le  statuaire Bartholdi, l ’auteur de la colossale Liberté éclairant le 
monde que lui com m andèrent les États-Unis pour l'é riger à l ’en 
trée du port de New-York.

M. Rousseau, né dans l’Aisne en 1853, rem porta le prix  de 
Rome en 1878 et, à son retour d ’Italie, suppléa son illustre m aître 
César Franck à la m aîtrise de Sainte-Clotilde. Il fut couronné par 
la ville de Paris pour son Méruvig, exécuté en concert au  Grand- 
Théâtre de la rue Boudreau, puis m onté à Nancy et à Brest.

Professeur au Conservatoire de Paris, M. Rousseau était titu 
laire du feuilleton m usical de l 'Éclair, très apprécié pour l ’im par
tialité et la  com pétence de ses jugem ents. Le com positeur venait 
d ’achever un  dram e lyrique tiré d’une nouvelle d ’Em m anuel Arène, 
L e Dernier B andit, qui doit être représenté à l’Opéra-Comique 
l ’année prochaine.

M. Bartholdi m eurt à soixante-dix ans, chargé d ’honneurs. 
Elève d ’Ary Scheffer, il se vit, dès 1864, décerner au Salon de 
Paris les plus hautes récom penses. Il fut de tous les sculpteurs 
officiels l ’un  des plus réputés et des plus « achalandés. »

Outre la fam euse Liberté, — dont une réduction fu t érigée à la 
pointe de l ’île des Cygnes, à Auteuil, —  on lui doit le L ion  de 
B elfort, de la barrière  d ’Enfer, le M onum ent Champollion, du 
Collège de F rance, la Malédiction de l’A lsace, la Fontaine m o n u 
m entale de la place des Terreaux, à Lyon, le Lafayette arrivant 
en Am érique  élevé à New-York, un  Vercingélorix, nom bre de 
bustes et de figures diverses.

M. Bartholdi était né à Colmar en 1834 II occupait depuis long
tem ps un superbe hôtel de la rue d ’Assas, à Paris, où il exerçait 
l ’hospitalité de la façon la plus aim able et la plus généreuse, tout 
en travaillant d’arrache-pied aux innom brables travaux qui lui 
é taient com m andés. Il aimait le faste, les réceptions, la richesse, 
et trouva moyen de réaliser, dans une vie laborieuse, ses am bi
tions les plus hautes.

O. M.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Le prem ier concert Ysaye aura lieu au théâtre de l ’A lhambra 
dim anche prochain, 16 octobre, à 2 heures (répétition générale la 
veille, à 2 h. 1/2), avec le concours de MM. A. Van Rooy, bary
ton, et Emile Chaum ont, violoniste.

Au p rogram m e: O uverture de M anfred, de Schum ann; A n  
die H offnung, de Beethoven (M. A. Van Rooy); Symphonie en si 
bémol, de V. d ’Indy; Poème elégiaque pour violon et orchestre, 
d ’Ysaye (M. E. Chaumont); m usique pour Pelléas et Mélisande, 
de G. F auré ; les A d ieu x  de W otan, de R. W agner (M. A. Van 
Rooy).

Cartes et abonnem ents chez Breitkopf et Haertel, 45 Montagne 
de la Cour.

M. Criekboom vient de pub lier le program m e de ses quatre 
séances d ’abonnem ent (concerts d ’orchestre et auditions de 
m usique de chambre). P lusieurs virtuoses de prem ier o rd re , non 
encore entendus à B ruxelles, y figurent en vedette, notam m ent 
les pianistes Lucien W urm ser, Ossip Gabrilow itch et Isaac Albe
niz. A noter égalem ent le nom de Mlle Eisa Ruegger, violoncel
liste, et, parm i les cantatrices, ceux de Mmes Maikki Jarnefeld, 
Cécile Thévenet et Charlotte Lorm ont.

Le prem ier concert aura lieu le 28 octobre prochain.
Avant son départ pour l ’Espagne et le Portugal, où elle est 

engagée pour p lusieurs séances de m usique de cham bre avec 
MM. Criekboom, Van Hout et Mlle Eisa Ruegger, Mme Clotilde 
Kleeberg-Samuel donnera le lundi 7 novem bre, à la Grande-Har
m onie, son récital de piano an n u e l. Nous donnerons prochaine
m ent le program m e de cette  séance.

A l ’occasion des fêtes jub ila ires de 1905 les sociétés L’Ém ula
tion et L’Orphéon, de Verviers, organisent pour les mois de juillet 
et août prochains un  concours in ternational de chant d ’ensem ble.

Plusieurs chorales belges, françaises, allem andes, n ée rlan 
daises et grand-ducales ont déjà voté le principe de leur partic i
pation à ce concours.

Le prem ier prix  de la division d ’honneur in ternationale est de 
3,000 francs et une m édaille en or.

M. P.-P  Plan vient de term iner l ’histoire des éditions de Gar
gantua et de Pantagruel depuis l ’origine (1532) ju sq u ’a la p re
m ière édition critique donnée en 1711 par Le Duchat. Cette publi
cation de luxe, sous presse à l ’Im prim erie Nationale, illustrée de 
cent soixante-dix fac-similés (titres, variantes, pages de texte, po r
traits). ne sera tirée q u ’à trois cent cinquante exem plaires num érotés. 
Les souscriptions sont reçues chez l ’au teur, rue Caulaincourt, 71, 
à Paris, ju sq u ’au 15 octobre. P rix  : sur vélin , 50 fran cs; sur 
whatm an, 150 fran cs; sur japon, 200 francs.

Pour paraître le 15 octobre : Histoires à ma dame, un  volume 
de contes par Léon, W authy, orné d ’une photographie en  couleur 
de l ’au teur. Prix  en souscription : fr. 2-50, aux bureaux de 
l 'Edition artistique, 22 rue Saint-Augustin, Paris, ou à Liège, 35, 
rue de Visé.

Som m aire de l 'A r t  décoratif de septem bre (24, rue Saint-Au
gustin , Paris, IIe ; agence belge : passage Lem onnier, 7 Liège) : 
Notes sur W histler, par Camille Mauclair (douze illustrations 
et une pointe-sèche de W histler : le P ortra it du sculpteur 
Drouet, très peu connue, datée de 1859); M aison de rapport à 
P aris, par Edm ond Uliry (quinze illustrations) ; L e  sculpteur D o
menico Tientacoste, par Gustave Soulier (vingt-sept illustrations); 
L a  maison de Dirilcs, par Léon Riotor (six illustra tions): F ra n 
cisco Durio, par Charles Morice (huit illustrations), etc.

Un journal hum oristique am éricain, Town Topics, a publié, 
comme lui venant de Munich, la le ttre  suivante :

« to u te  l ’Europe est surexcitée par la découverte sensationnelle 
qui vient d ’être faite en com pulsant les papiers posthum es du roi 
Louis II de Bavière. On a trouvé un  nouvel ouvrage de W agner; 
la m usique et le libretto  sont term inés ; il y a m êm e des indica
tions de m ise en  scène. Une notice, écrite par le roi défunt, 
explique pourquoi l ’on n ’entendit jam ais parler de cet opéra. Il fut 
écrit pour Louis II seul et ne devait être représen té que devant 
lui et ses invités. Mme W agner a réclam é l ’œ uvre comme sa p ro 
priété , m ais les juges furent d ’avis que la partition devait être 
considérée com me faisant partie du patrim oine de la nation. Le 
titre  du  nouvel ouvrage est Sarah. Le sujet est extrait de la Bible. 
Au prem ier acte, qui sert d ’in troduction, la  création du m onde 
est figurée m usicalem ent et scéniquem ent. On en tend  un  chœ ur 
im m ense d ’anges invisibles. Les paroles que Dieu prononce pour 
donner l ’existence aux choses et appeler à la vie les êtres sont 
dites par six basses chantant ensem ble à travers un  gigantesque 
porte-voix constru it de m anière à prêter au  son un  volume colos
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sal. L’acte se termine par un tableau représentant le paradis ter
restre avec l’arbre  de la science du bien et du mal derrière lequel 
Adam et Eve disent un  duo d 'amour. Les personnages du drame 
humain sont Abraham, Sarah, Agar, Isaac et Ismaël. Il v a  plu
sieurs scènes à sensation, par exemple le Déluge universel, la 
Destruction de Sodome et d e Gomorrhe, la P rise de Babylone... 
Le finale est une apothéose des prophètes et des sibylles, figurés 
par des hommes et des femmes jouan t de la harpe, du violon et 
des instruments à vent. La durée du spectacle est de quinze heures, 
mais Wagner a ménagé un premier entr’acte pour le lunch, un 
second pour le d îner , un troisième pour dormir, un  quatrième 
pour le déjeuner du lendemain et un cinquième pour le lunch du 
second jour.  En vue d 'une exécution éventuelle de Sarah , des lits 
seront préparés au théâtre même. M Conried n ’a pas encore 
câblé à l ’intendance de Munich relativement à cet opéra. D’autres 
offres vont êtres prises en considération. »
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M USICIENS TC H È Q U E S
K a r e l  K o v a r jo v ic .

Les temps héroïques de la musique bohème sont clos 
par la mort de Dvorjak. Le grand trio des initiateurs 
éliminé, la génération des artistes de raffinement, de 
nuance et de culture monte. Smetana fut un créateur 
de premier ordre tout débordant de l’inspiration natio
nale : il créa de toutes pièces le théâtre musical (drame 
et comédie) et le poème symphonique tchèques. Zdenko 
Fibich, le grand méconnu, silencieux et recueilli, ouvrit

à l’art tchèque les horizons étrangers et le dota de pas
sion véhémente. Antoine Dvorjak, au contraire, sup
pléant à une incroyable absence de culture par une 
bonne volonté pleine de rudesse et un diable au corps 
dont Bizet et Chabrier seuls fournissent des exemples, 
tchéquisait la symphonie classique et enseignait les 
rythmes slaves à l’ancien et au nouveau monde. Après 
eux trois, la Bohème est une province de plus de l’em
pire musical, et pas la moindre assurément : des sym
phonies comme la deuxième de Fibich ou la cinquième 
de Dvorjak prennent place à côté de celles de Beethoven, 
Schubert, Brahms et Bruckner, et la suite de poèmes 
symphoniques M a v la s t (M a p a tr ie ) de Smetana sou
tient avantageusement la comparaison avec ceux de 
Liszt et de Saint-Saëns.

Aujourd’hui les grands exemples sont donnés, les 
somptueux édifices nationaux surgis. Chacun se bâtit 
une demeure non plus à l’usage " de la nation ", 
mais à son usage à soi et à sa propre image. Et puis 
on s’efforce de son mieux à investiguer et à glaner là 
où les génies ne se sont pas trop attardés ; on embellit les 
abords et si l’on risque à l’écart quelques édifices plus 
généraux, ils sont tout de même, en même temps que 
plus menus, d’un art infiniment plus subtil, plus curieux 
et plus recherché. Quatre ou cinq hommes de qua
rante à cinquante ans assument désormais la res
ponsabilité des destinées de la musique tchèque : 
Karel Kovarjovic, Vitieslav Novak, J.-B. Foerster, 
Oskar Nedbal et Josef Suk. Tous sont en leur genre 
des charmeurs et des poètes exquis, mais j’ai l’impres
sion qu’aucun d’eux ne saurait bouleverser jusque dans
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les moelles comme les grands prédécesseurs. Ce sont, 
si l’on veut, des parnassiens et des décadents, des 
symbolistes et des naturistes, etc., etc.; ce sont, grâce 
à Dieu, surtout de très réelles et sérieuses individualités 
qui pourraient bien arriver à jouir auprès de la géné
ration suivante du même prestige que les trois grands 
maîtres auprès de la nôtre. Aussi voudrais-je, déjà, 
brièvement indiquer dans quelles directions leur œuvre 
paraît aujourd’hui aiguillée et en quoi cette œuvre con
siste.

Karel Kovarjovic est directeur de l’opéra au théâtre 
National de Prague. Comme chef d’orchestre, il s’an
nonce l’un de ceux que l ’étranger adjoindra aux plus 
grands le jour où il lui plaira d’entreprendre des tour
nées de concert. Ceux qui l’ont entendu diriger les 
grandes auditions funéraires qui suivirent la mort de 
Dvorjak n’oublieront jamais ce qu’est apparue la Sym
phonie du nouveau monde entre ses mains. Et puis 
on lui doit deux opéras tout à fait neufs, très discutables 
comme tout ce qui est nouveau ; en un certain sens peut- 
être des erreurs, mais d’inoubliables erreurs parce que 
d’une incontestable originalité, et telles que si l’on ne 
sort pas satisfait de leur première audition, il n’en est 
pas moins impossible de se priver de renouveler l’épreuve 
et de s’y plaire chaque fois davantage.

Né en 1862, Kovarjovic fut d’abord un musicien assez 
léger et de quelque éclectisme dont on n’attendait rien 
de sérieux. Cependant il avait le goût des mélodies popu
laires. Et je sais de lui un charmant recuçil dans lequel 
j ’ai puisé quelques-unes des épigraphes musicales de F i l 
lette slovaque. En 1899, il apporte au théâtre National 
une partition qui fut acceptée, représentée, acclamée, 
et qui du jour au lendemain détrôna dans les sympa
thies du public tchèque Cert à Kaca de Dvorjak, qui 
tenait le second rang après'le P rodana nevesta et qui 
du coup passa au troisième. Cette partition s’appelle 
Psohlavci : Les Têtes de chien. Tirée bravement du 
plus populaire des romans historiques tchèques, elle a le 
tort de mettre de la musique sous un drame en soi telle
ment vigoureux, tellement vivant qu’il se suffirait à lui- 
même. Si Psohlavci n’était pas un épisode d’histoire 
nationale, c’est-à-dire quelque chose de vécu par les 
grands-parents de ceux qui l’entendent, je ne sais si le 
public en supporterait le terrible spectacle. En deux 
mots, voici de quoi il s’agit.

Il appartenait aux Chodove (Chodes), race slave éta
blie sur le territoire limitrophe du sud-ouest de la 
Bohème, de défendre la frontière contre les fréquentes 
incursions ennemies. Vrais chiens de garde du royaume, 
leur nom leur venait en outre de la tête de chien, symbole 
de vigilance, dont ils avaient fait leurs armes parlantes. 
Ils étaient libres dans leurs forêts, jouissaient de maintes 
franchises et prérogatives dont divers princes de Bohèmè 
les avaient jadis récompensés. Après la bataille de la

Montagne-Blanche ces privilèges leur furent enlevés 
malgré leurs protestations devant les tribunaux. En 1695 
le seigneur Lamingor d’Albenreuth —  Lomikar, ainsi que 
l’appelaient les paysans — se chargea de leur arracher 
les derniers lambeaux de leur ancienne indépendance. 
Les mesures violentes dont il usa contre eux acculèrent 
les Chodove à la révolte. Cette lutte dramatique fournit 
la trame de la pièce que M. Karel Sipek a tirée à l ’usage 
de M. Kovarjovic de l’œuvre du romancier A. Jirâsek. 
Le héros en est le fermier Kozina, dont la mémoire est 
tenue parmi les Chodove pour celle d’un martyr. Jugé 
d’abord par ses confrères plutôt mou, insignifiant et de 
peu d’énergie, Kozina n’a rien qui, te désigne au respect 
des grands chefs chodes. Quand il s’était agi pour ces 
meneurs de mettre en sûreté leurs précieux parchemins, 
ils les avaient cachés chez la mère de Kozina sans même 
que celui-ci fut. jugé digne d’être initié au secret. Il 
souffre beaucoup de ce manque de confiance de ses aînés 
et il est décidé à convaincre ceux-ci de sa valeur. C’est 
dans cet état d’esprit que le drame le surprend. Le der
nier jour du carnaval, les villageois procèdent à une 
cérémonie burlesque qui a le don de les grandement 
divertir : l’enterrement de la trique seigneuriale. C’est 
le moment que choisit Lomikar pour venir à la tête de 
ses soldats perquisitionner et mettre la main sur les 
lettres de franchise auxquelles il en veut. Kozina défend 
éloquemment la cause des Chodes et empêche l ’effusion 
du sang. La mère de Kozina profite de ce moment pour 
sauver les documents les plus importants, ne laissant 
que ceux de moindre intérêt que Lomikar emporte en 
triomphe. Dès lors Kozina et Prjibek, l’un des chefs, 
subissent, en tant que les plus insoumis des Chodes, une 
première incarcération. Puis Lomikar convoque tous les 
notables du district à assister à la destruction des par
chemins saisis. L’acte inique vient d’être consommé 
lorsqu’on apprend que la cause des Chodes doit être exa
minée à nouveau par la Cour d’appel de Prague. Deux 
des plus importants parchemins ayant été sauvés, les 
Chodes, pleins de confiance, se rendent avec Kozina à 
Prague. Les magistrats les reçoivent fort mal et au déni 
de toute justice font détruire, malgré les violentes pro
testations de Kozina, les documents. On apprend sur ces 
entrefaites que tout le pays chode est en révolte ; le pro
moteur de l’insurrection est Prjibek. La cause des 
Chodes est perdue devant les tribunaux. Ils doivent 
faire acte de soumission à Laminger, et leur chef 
Kozina, traduit devant les juges, est condamné à mort. 
Dans sa prison de Plzen, où il attend l’exécution de la 
sentence et où les massacres de ses camarades ont hanté 
ses rêves, c ’est la scène déchirante où il prend congé de 
son ami le cornemuseur et de sa famille : mère, femme 
et enfants. Lomikar veut au dernier moment le grâcier 
à condition qu’il fasse publiquement acte de soumission. 
Kozina préfère bravement la mort et lui assigne rendez-
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vous dans un an et un jour devant le trône de Dieu; La 
prédiction se réalise au milieu d’une fête qui réunit de 
nombreux convives à un retour de chasse chez Laminger 
triomphant. Et le fantôme de Kozina apparait à la 
recherche du mauvais seigneur aux premières atteintes 
de l’attaque qui le foudroie.

Que peut faire la musique sous un tel drame ? Dispa
raître. La force de la situation est telle que l ’on y prend 
à peine garde. Nulle part elle ne trouve place pour se 
développer. Aussi ne l’essaie-t-elle même pas. Remplie 
d’airs populaires, de refrains de cornemuseux, elle tisse 
une atmosphère frêle, délicate et voilée comme le ciel de 
Bohême à cette action tortionnaire dont la représentation 
est l ’un des plus terrifiants et des plus beaux et typiques 
spectacles qu’offre lè théâtre National de Prague. A 
entendre cet opéra seul, la brutalité révoltante de l’in
justice consommée empêche d’être attentif au charme 
d’une musique délicate à l’excès, timide et ferme à la 
fois comme l’âme des paysans devant le tribunal. On 
sort de là ayant appris beaucoup de choses sur l’état de 
la Bohême et ses rébellions rurales du XVIIe siècle, saisi 
par le contraste de la vie de chaumière et de la vie de 
château, par l ’originalité des costumes et des carac
tères, mais ne sachant ce qu’il faut penser de M. Kovar
jovic.

Tout change si l ’on entend son second opéra. On se 
rend mieux compte de ce qu’il a fait dans le premier; et 
tout ce à quoi l’on croyait n’avoir prêté aucune attention 
soudain se réveille au fond de la mémoire à ce redouble
ment de tendresse, de compréhensivité du cœur tchèque, 
à ce si fin sentiment du paysage, — saules au bord du 
ruisseau, beau parc à l’abandon, — et en quelque sorte 
à cet arôme de l ’air natal. N a  starém belidle (A l ’an
cienne blanchisserie) est suivi par le public tchèque 
avec le même amour que Psohlavci. Toute la salle con
naît d’avance les moindres détails de l ’action et s’inté
resse à la réalisation plastique d’une autre de ses lec
tures favorites.

Cette suite de scènes d'un charme tranquille et tendre 
d’idyllç tchèque est en effet tirée du fameux roman de 
mœurs villageoises de Mme Bozena Nemcova : B abicka  
(La Grand'M ère), — bonne traduction française de 
M. Thiriot (Paris, Delagrave). Vénérée comme l’ange 
gardien de la famille de l’écuyer Prosek, son beau-fils, 
la grand’mère est aimée et estimée de tous; avenante et 
de bon conseil envers chacun, elle ne laisse personne la 
quitter sans emporter et la parole de réconfort et un peu 
de sa souriante sagesse. Un jeune gars, Mila, dépité de 
ce qu’un laquais italien du château s’avise de courtiser sa 
fiancée, lui joue un tour pendable. Le laquais s’arrange 
auprès de l’ intendant du domaine pour que Mila soit

contraint au service militaire. D’abord obligé départir, 
il reviendra bientôt, grâce à l’intervention de la grand’
mère qui va saisir de l ’affaire la généreuse châtelaine 
du domaine. Autre belle action : elle s’est entremise en 
faveur de la pupille de la châtelaine, jeune fille noble 
mais sans fortune, pour qu’elle obtienne de sa tutrice la 
permission d’épouser un jeune artiste qui a été son pro
fesseur de peinture. C’est par une lettre de son beau-fils 
Prosek que la grand’mère apprend de Florence la mala
die de la jeune comtesse, peu avant le mariage qu’elle 
devait contracter avec un homme de son monde. Sa 
grande expérience de la vie et son flair délicat de 
femme âgée lui ont fait deviner le véritable motif de la 
langueur dans laquelle s’étiole la jeune fille; Très dis
crètement elle communique ses présomptions à la châ
telaine et aide ainsi à assurer le bonheur du jeune 
couple. L’entrelacement de ces épisodes amoureux au 
tableau de la vie seigneuriale sur une terre de Bohême 
au commencement du XIXe siècle agrémente et relève 
des pages emplies de la vie calme et simple des habitants 
de l ’ancienne blanchisserie, la vieille bâtisse qui abrite 
le bonheur de la famille Prosek. Sans plus rien des 
secousses à casser les nerfs de Psohlavci, ces scènes, 
reliées par la présence bienfaisante du personnage 
de la grand’mère, se succèdent plus charmantes les 
unes que les autres. C’est d’abord la fête de Prosek, 
dont la bonhomie et la familiarité sont rehaussées par la 
présence, au milieu des parents, des amis, de la châte
laine et de sa pupille. C’est l’adieu des recrues où Mila, 
orphelin depuis l ’enfance, reçoit de celle qui lui tient 
lieu de mère la bénédiction du départ. C’est, en hiver, 
la veillée des fileuses; on jase, on chante, on plaisante, 
les rouets ronflent et la grand’mère raconte les his
toires de sa jeunesse, qui toutes doivent aider à rendre 
vivaces en ces jeunes cœurs la fleur de l’amour du pays. 
La mise en œuvre de cette vie populaire prend encore 
plus d’accent, de vivacité et de couleur lorsqu’un grand 
gaillard de meunier vient y ajouter les saillies de sa 
farce. Enfin, voilà la fête des moissonneurs, où Mila 
licencié retrouve Kristla sa bien-aimée, et où chacun 
rend grâce à la bonne vieille qui est la véritable pro
vidence de tout le village, " rose et blanche comme le 
pommier fleuri " .

Disons entre parenthèses que si M. Benoni en Lamin
ger mérite d’être associé à la gloire de P sohlavci, 
Mme Maturova en châtelaine est certes le plus bel orne
ment de Na starém belidle. Je ne me lasserai du reste 
jamais de vanter l’éclat, le naturel, le soin et la belle 
tenue des spectacles du théâtre National de Prague. 
Le directeur, M. Gustave Smoranz, a droit aux félicita
tions de l’étranger et à toute la gratitude de ses compa
triotes.
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Mais voici [où la question devient capitale pour 
M. Kovarjovic. Que resterait-il de tels drames sur des 
scènes étrangères? La révolte d’une petite république 
forestière tchèque contre ses tyrans et la vie au milieu 
des siens d’une vieille femme bohème qui a connu Jo
seph II o firent-ils un intérêt général d’humanité ou n’y 
trouve-t-on autant d’agrément que pour des motifs 
locaux? Il est clair que ce dernier point de vue l’em
porte. Chaque geste, chaque mimique expliqués et com
mentés par la complaisance de mes amis, je peux 
éprouver le même plaisir que des Tchèques à ces repré
sentations. Mais les œuvres transportées à Paris ou à 
Londres, qui les expliquera et commentera, et qui les 
saura jouer selon le caractère tchèque? Et si une trans
position s’impose, y résisteront-elles? Ah! qui donc 
donnera enfin à la nation tchèque le chef-d'œuvre qui 
tout en étant tchèque comme F a u st , la D iv in e  Comédie 
et Prométhée sont allemand, italien et hellène, tou
chera en même temps aux racines profondes et com
munes de l ’humanité?

Après les trésors de sensibilité pure et blanche que 
l’âme grandiose et noble de Smetana a, dans un besoin 
toujours inassouvi de tendresse et d’affection, déversés 
sur la musique de son pays, après le souffle voluptueux 
et la chaleur cordiale qui animent les moindres pages 
de Fibich, après l’énergie nerveuse les moments de sen
timentalité de Dvorjak, la grâce aimante et printanière 
de M. Kovarjovic apparait quelque chose de ténu et 
d’exquis comme entre toutes les fleurs certaines corolles 
nacrées et simples. Admirablement à son aise lorsqu’il 
s’agit de traduire les plus délicates nuances du cœur 
paternel et patriote de Kosina, — le terrien pour qui se 
-confondent la famille, la chaumière, le sillon et l ’hori
zon forestier, — ou bien celui si large de la sereine et 
bonne Babicka pour qui tout le village est devenu une 
famille, il ne semble pas qu’il faille attendre de lui les 
cris de la passion aux abois, ni les symphonies véhé
mentes et pathétiques aptes à soulever des montagnes 
et à remuer des océans. Mais tout ce qui est subtilité, 
fraîcheur et délicatesse naturelles trouve en lui un inter
prète à la fois jeune, joli et sain comme certains gars 
des villages tchèques, blond, argenté et doucement lumi
neux. Un drame de sentiment tiré d’une nouvelle de 
Mme Octave Feuillet nous le montrera bientôt aux prises 
avec une donnée selon son cœur. En attendant je signale 
certaines scènes de Na starém belidle et les pages de 
bonheur rustique de Psohlavci comme les plus fines 
aquarelles de la musique tchèque et les plus émotion
nantes traductions musicales que je sache des souvenirs 
d’enfance. Aussi qualifierais-je volontiers M. Kovarjovic 
de “ Brizeux tchèque ” et lui trouverais-je au surplus des 
analogies avec le Pierre Loti du Roman d'un enfant. 
Encore faut-il réserver l ’avenir.

W il l ia m  R it t e r

M A X IM E  GORKI

Dans les différentes phases de la vie de Maxime Gorki, il y a 
tou t ce qui peut frapper l ’im agination et servir de cadre à un  
rom an ou m ieux à un  conte de fées. C’est u n  beau conte spirituel, 
engendré par la vie m êm e, par no tre triste  et m orne réalité , qui 
fit ja illir d’un  coup b re f sa puissance et ses grandes forces latentes.

Maxime Gorki (de son vrai nom  Alexéi-Maximovitch Pechk'off) 
naquit à Nijni-Novgorod le 14 m ars 1869. Sa m ère, Varvara, fille 
d ’un  riche te in tu rie r de la mêm e ville, épousa clandestinem ent un 
pauvre tapissier du nom  de Maxime Pechkofï, par cette raison que 
son père ne voulut jam ais entendre parler d ’un  hom m e sans posi
tion stable et qui gagnait à peine de quoi vivre.

Le père de notre Gorki m ouru t du  choléra, quand son fils n ’avait 
encore que tro is ans. Sa m ère se rem aria et m ourut de phtisie peu 
après. A partir de ce m om ent com m encent pour le jeun e Gorki 
une enfance sans joie et une vie de m isère. Resté à la charge d ’un 
grand’père autoritaire et dénué de tous sentim ents, il fut envoyé 
à l ’école mais dut b ientôt abandonner ses études pour cause de 
m aladie et pour ne jam ais les rep rendre . Gorki avait à peine neuf 
ans quand on le plaça dans une cordonnerie comm e garçon de 
m agasin, mais il s ’ébouillanta et fu t renvoyé par le patron. Il en tra 
comme apprenti chez u n  dessinateur, q u ’il quitte quelques mois 
après, ne pouvant en durer ses m auvais traitem ents, et trouve une 
place de m arm iton su r l ’un  des grands bateaux à vapeur qui cir
culent su r le Volga. Il se trouve, par un  heureux hasard , que le 
chef cuisinier du  bateau, un nom m é Sm ouri, savait non seule
m ent lire et écrire, mais encore était un  grand  am ateur de lecture. 
Il perm it au jeune Gorki, avec une grande com plaisance, de pu iser 
dans sa bibliolhèque composée d ’œ uvres diverses, de vieux 
rom ans, de revues dépareillées, de recueils de poésie. Gorki lui 
ainsi les rom ans d ’A lexandre Dumas père et d ’Eugène Sue, des 
poésies de Pouchkine, Lerm ontofî et Nékrasoff et m êm e, ô su r
prise! un  volume de Schopenhauer. C’est grâce à ces lectures 
qu ’il se passionna pour les belles lettres et q u ’il connut, en séjour
nant su r le bateau, les beautés et le charm e du grand  Volga qui 
devint plus tard  l’in sp irateur de ses œ uvres.

Vers sa quinzièm e année il eu t un  « désir ardent » d ’étudier et 
partit pour Kazan. Mais comme il n ’avait pas d ’argent, au lieu de 
fréquenter l ’école il dut se placer dans une boulangerie et y tra
vailler de dix-huit à vingt heures par jou r pour 8 francs par m ois. 
Les lecteurs de ses œ uvres trouveron t des souvenirs de cette 
période de sa vie, la plus pénible et la plus som bre, dans les nou
velles q u ’il a in titulées : Konovaloff, V ingt-six et une, L es E x -  
Hommes. Pour vivre, pour pouvoir subsister, il dut accepter n ’im 
porte quel travail : être débardeur, scieur de bois, etc. Il vivait 
au milieu de vagabonds, de m endiants, qui m irent le  jeune hom me 
en état d ’observer face à face les questions poignantes de la vie. 
Chacun de ces hom m es jetés en dehors de la société était à lui 
tout seul toute la question sociale. Comment s’était formée cette 
Russie vagabonde, com m ent vivaient dans leurs taudis tous ces 
m iséreux, tous ces va-nu pieds m alades aussi bien de corps que 
d ’âm e, Gorki le sut, il l ’observa e t voilà pourquoi ses œ uvres, où 
il dépeint tou t ce m onde, vibrent d ’une pareille intensité de vie et 
de vérité. Gorki connut tout le bas-fond de la société ; il p rit part 
personnellem ent à toutes ses m isères et c’est là qu ’il trouva ses 
héros déguenillés rejetés par les hom m es, mais non m oins hom 
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m es eux-m êm es, doués de forts caractères, capables de sentim ents 
et de pensées m ultiples.

En 1888, Gorki attente à sa vie. La balle traversa u n  poum on, 
m ais il fut bientôt guéri et se fit m archand am bulant, puis garde- 
barrière . Appelé, en  1890, à faire son service m ilitaire, Gorki se 
ren d it à Nijni-Novgorod, où u n  heureux hasard  le m it en  relation 
avec u n  hom m e de lettres. Après avoir achevé son service m ili
ta ire , il va voyager : il visite la Crimée, la Bessarabie, le Don et 
travaille à Tiflis dans les usines du chem in de fer. C’est alors (en 
1892) q u ’il fait son en trée dans les le ttres, en publiant dans le 
journal L e  Caucase la p rem ière de ses nouvelles : M akar Tchou- 
dra. Deux ans p lus tard , ren tré  dans sa ville natale, il y fit la 
connaissance du fam eux rom ancier Vladimir Korolenko qui l ’en 
couragea dans ses écrits et lui prom it son appui. En 1895, effec-. 
tivem ent, Korolenko publiait dans la revue pétersbourgeoise q u ’il 
d irigeait, L e  Trésor russe, un e  des plus in téressantes oeuvres du 
jeune écrivain : Tchelkacli.

Les années d ’épreuves, d ’incertitudes étaient finies. Petit à 
petit, après quelques difficultés, Gorki en tre  dans la  notoriété qui 
se transform e b ien tôt en  gloire quasi-universelle. A ctuellem ent, 
faut-il le dire, c’est un  des écrivains les plus goûtés aussi bien en 
Russie et dans toute l ’Europe q u ’en A m érique et m êm e au Japon.

Mais que nous dit donc Gorki ? Que nous enseigne-t-il, car ainsi 
que beaucoup de grands écrivains il est en  mêm e tem ps m aître ès- 
le ttres et m oraliste. Il nous d it que la vie est belle , qu ’elle est 
riche et féconde ; il nous enseigne q u ’il y a  du bon et du vrai, 
mêm e dans u n  hom m e tom bé dans la déchéance et dans les bas- 
fonds de la vie. Gorki nous dém ontre encore com bien nous gâtons 
cette vie si belle et si riche par nos basses passions, nos lâchetés, 
notre vanité, notre avidité du gain et, enfin, par le m épris envers 
notre propre personnalité et la personnalité  du  prem ier de nos 
prochains. Gorki tâche de relever la personnalité , il croit q u ’il est 
nécessaire de réveiller l ’âm e indolente du  Slave, e t il dit à ses 
com patriotes : Soyez forts ! soyez hardis ! C’est très b ien  et c’est 
justice, car depuis tant d ’années que nous étions convertis et de 
tout no tre  cœ ur à « la religion de la pitié hum aine et de la fai
blesse », cette noble étiquette avait servi à la contrebande d ’une 
foule de lâchetés et d ’une m asse de faiblesses. Mais m alheureuse
m en t notre au teur ne voit pas toujours clair dans sa philosophie 
et b ien  souvent on se dem ande : N’aurait-il donc jam ais entendu 
parler de l ’histoire de la fameuse cité aux trois portes su r la p re 
m ière desquelles le cavalier avait lu : « Sois hardi ! », su r la se
conde : « Sois hardi, hardi encore e t toujours ! » et sur la troisièm e 
enfin : « Ne sois pas trop hardi ! »

En som m e, Gorki est un optim iste épris de la vie, et bien qu ’on 
ne puisse lui attribuer la phrase de Nietzsche, q u ’il a l ’air de con
naître actuellem ent : « La vie est une source de joie, mais partout 
où la canaille vient boire toutes les fontaines sont em poisonnées », 
on peut bien affirmer q u ’à la dem ande : « Qui vaut la peine q u ’on 
vive? » il aurait répondu : « C’est la vie qui vaut la peine q u ’on 
vive ! » et n ’aurait mêm e pas ajouté « à la condition qu ’on s ’v 
applique ».

N.-B. Chaninow

(L a  Critique internationale.)

L ’A R C H IT E C T U R E  M O D E R N E

Dans une conférence qu ’il fit à la  Société centrale d'[architecture 
de Belgique, notre collaborateur M. H. Fierens-Gevaert a ju d i
cieusem ent caractérisé les principes de l ’architecture d ’au jourd ’hui 
et m arqué, par des aperçus motivés, l’orientation rationnelle de 
l’a rt de bâtir. Détachons de son étude ce fragm ent :

Je ne prétends pas que l ’artiste ' doive n ier le passé. Ce serait 
folie. Le néant n ’engendre que le néant, et la pensée d ’autrefois 
est en  nous, m algré nous. Les Grecs eux-m êm es n ’ont-ils pas 
connu les Egyptiens et les Assyriens et, si am oindri que soit 
cet apport oriental par les découvertes de l ’archéologie m oderne, 
il n ’en subsiste pas m oins. Nous restons donc libres de prom e
ner nos intelligences dans le passé, dans n ’im porte quel passé. 
Il y a des rém iniscences des styles égyptien, grec et em pire chez 
les constructeurs et décorateurs sécessionnistes ; le rocaille r e 
fleurit avec u n e  grâce simplifiée chez quelques architectes français 
d ’au jourd ’h u i; les Ecossais dem andent des thèm es décoratifs au 
Japon et les Hollandais à leurs colonies des Indes. Et pourtant, 
Viennois, Français, Ecossais, Hollandais conservent leur origina
lité particulière et leurs productions se m ontrent à nous avec une 
physionom ie inédite. Pourquoi, dès lo rs, condam nerions-nous 
cette diversité des sources inspiratrices? Nous l ’approuvons, au 
contraire, parce q u ’elle indique une plus grande liberté dans 
l ’expression de notre idéal et que l ’a rt avant tout a besoin de 
liberté . Nous l ’approuvons surtou t, parce que ces thèm es anciens 
et exotiques n ’ont pas favorisé cette fois la paresse créatrice, mais 
fourni tout sim plem ent à des artistes originaux un élém ent phy- 
sionom ique q u ’ils s ’em pressent de recréer à la lum ière du génie 
m oderne. Leur o rnem entation , leurs accents décoratifs ne sont 
pas un e  transcrip tion  littérale ou une com binaison de thèm es 
anciens; les motifs du passé ne sont pas rappelés b ru talem ent; 
il faut m êm e le concours de notre im agination pour les retrouver, 
tant leurs contours sont rajeunis, revivifiés par l ’inspiration  m o
derne. Les sécessionnistes, rattachés à la « tradition  » latine, et 
les Ecossais, in terprètes raffinés de formes exotiques, sont des 
créateurs parfaitem ent originaux. Sachons le reconnaître, alors 
m êm e que nous n ’aim erions pas leurs œ uvres avec fanatism e. 
Ces artistes ne copient pas; ils découvrent un  principe d irecteur 
dans l ’essence vitale des arts lointains ou d ’autrefois. Et rien ne 
nous autorise à p ré tendre , je  l ’avoue, que les styles grec, rom an, 
gothique, considérés de la sorte, ne soient pas capables de four
n ir le mêm e alim ent spirituel à nos cerveaux.

Ce q u ’il faut com battre c’est la copie ; ce q u ’il faut tuer c’est le 
pastiche; ce qu ’il faut supprim er c’est l ’architecte qui construit 
indifférem m ent dans tel ou tel sty le; ce qu ’il faut souhaiier c’est 
que le constructeur exprim e avec courage une conception per
sonnelle, q u ’elle lui soit suggérée par une intelligente et libre 
intim ité avec le passé, —  et la connaissance historique de l ’art 
ancien n ’est nu llem en ' nécessaire au véritable créateur, — q u ’elle 
lui soit dictée par l ’étude de nos besoins, de notre civilisation, 
de nos m atériaux, dont il ne pourra faire abstraction sous aucun 
prétexte. Et que la variété de l ’expression, com m andée par l ’in 
dividualism e m oderne, ne soit pas condam née au nom de je  ne 
sais quel style uniform e dont on rêve la création. C’est plus tard, 
dans un  dem i-siècle, que se dégageront les caractères du style 
d ’au jourd ’hui et que nous jugerons si nous avons été « dans la 
tradition  » ! Car la tradition  est une tendance intim e et incons-
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ciente des hommes et des artistes; elle ne dem ande pas à être 
sollicitée par le raisonnem ent; elle se manifeste par les forces 
obscures et irrésistib les de l ’instinct et sa valeur expressive ne 
peut être appréciée par les contem porains d ’un p ro d u c teu r Ce 
que nous avons à dem ander à l ’artiste, c’est du  courage, de la 
loyauté, de la sincérité. L’archéologie fut, si j ’ose dire, un  oreiller 
com m ode pour la paresse créatrice de l’architecte. D ispersons-en 
les restes moisis au souffle du m onde présent. Cessons de vivre 
avec les m orts. Prions sur les tom bes, ne dépouillons pas des 
cadavres. Communions avec ce que les anciens nous ont laissé 
d ’éternellem ent v ivan t; soyons de notre temps comme ils furent 
du leur ; conservons leur enthousiasm e religieux pour la nature 
et la création toujours active. Exprim ons librem ent, courageuse
m ent, notre rêve individuel, mais q u ’il soit, par-dessus tout, 
suggéré par le spectacle de la vie présente. Rien n ’est plus beau 
que la vie, et les m onum ents anciens ne sont éloquents que 
parce qu’ils perpétuent en sym boles im m uables la puissance 
vitale d ’une société entière.

H. Fierens-Gevaert

Chronique judiciaire des Arts.

L a  P ro p r ié té  du nom .
Un propriétaire de chevaux de courses a-:-il le d ro it de donner 

à un  produit de son élevage le nom  d’une artiste dram atique?
La presse russe disserte en  ce m om ent su r ce sujet palpitant 

parce q u ’un  sportm an, M. Lazarew, a annoncé l ’in tention de bap
tiser un  de ses chevaux du nom  de Mme Eleonora Duse.

La p lupart de nos confières russes ont p ris parti contre M. La
zarew , qui a pris la sage décision de dem ander l ’autorisation à 
l ’artiste . Celle-ci le lui a gracieusem ent accordée, en  déclarant 
qu ’elle était extrêm em ent flattée de l ’attention.

C’est ainsi que nous apprend ions b ientôt qu ’Eleonora Duse a 
gagné en valsant, dans un fauteuil.

Il n ’en est pas m oins certain q u ’aucun tribunal n ’autoriserait 
un propriétaire à donner à son cheval le nom  d ’une artiste si 
celle-ci s’y opposait.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

On annonce la m ort de deux artistes belges : Le peintre 
 Th. Cériez, âgé de soixante-treize ans, qui fut pendant longtem ps 

d irecteur de l’Académie des Beaux-Arts de la ville d ’Ypres, et 
l’artiste peintre Mme Léo Arden, âgée de quarante quatre ans.

A ujourd’hui dim anche, à I l  heures, aura lieu au cim etière de 
Schaerbeek l ’inauguration du m onum ent élevé à la m ém oire du 
pein tre Ant. Van Hammée.

Hier sam edi s’est ouverte, en la salle du Cornet, 24, avenue 
Louise, une exposition des dernières œ uvres de M. Médard 
Tytgat. Clôture le 31 octobre.

Pour rappel, au jou rd ’hui dim anche, à 2 heures, au théâtre de 
l ’A lham bra, prem ier Concert Ysaye, avec le concours de MM Félix 
von Krauss, baryton du théâtre de Bayreuth, et Émile Chaumont, 
violoniste.

M. A. Van Rooy, m alade, a été rem placé au dern ier m om ent 
par M. von Krauss, qui chantera des m élodies de Schubert 
orchestrées par Félix Mottl et les « adieux de W otan ».

M. Louis-F. Delune, le jeune pianiste-com positeur dont on exé
cutera l e  30 courant, au palais des Académies, la cantate qui lui a 
valu, l'an  dern ier, le second prix de Borne, prépare pour le 
dim anche 20 novem bre prochain, au théâtre de l ’A lham bra, un  
concert dont le program m e com portera, outre une seconde au d i
tion de cette œ uvre, plusieurs autres com positions nouvelles, 
notam m ent une sym phonie à g rand  orchestre.

Voici le program m e com plet du prem ier Concert populaire qui 
aura lieu les 12-13 novem bre, avec le concours de Mme Metzger- 
Froilzheim er, cantatrice, et M. Ém. Bosquet, pianiste : 1. Sin fo  
nia domestica. op. S H, R. Strauss (prem ière audition); 2. Concerto 
en m i bém ol, op. 73, Beethoven (M. Ém. Bosquet); 3. L a
Clémence de Tilils, air de Vitel-lia (Mme Metzger-Froitzhe im er); 
4. a )  Rondo en te m ineur, Mozart; 6) Novellêtte e n /a  dièze m ineur, 
Schum ann (M. Ém. Bosquet); S. Cinq poèmes pour chant, R. Wag 
ner : a) L’Ange ; b) Arrêtez-vous ; c) Dans la serre ; d) Souffrances ; 
e) Rêves (Mme Metzger-Froitzheimer) ; 6. O uverture de Sainte-Cécile

, dram e m usical, Jos. Ryelandt (prem ière audition).
Pour les places, chez Schott.
Le théâtre de l'OEuvre donnera vendredi prochain, au théâtre 

du Parc, une représentation de M aison de poupée (Ibsen) et de 
P oil de carotte (Jules Renard), avec le concours de Mme Suzanne 
Desprès et de M. Lugné-Poe.

Mme Eléonora Duse vient d ’inform er M. Lugné-Poe que, vou
lant aider au succès des représentations françaises de la Giocondn 
qui doivent être données à Paris, à l’OEuvre, en  janv ier, avec 
Mme Suzanne Desprès, elle renonçait à in scrire la Giocondn 
au nom bre des œ uvres de son réperto ire dans la série de ses 
représentations à Paris, égalem ent en janv ier. C’est vraisem bla-  
b lem ent par Francescu da R im in i, d ’Annunzio, que Mme Éléo
nora Duse rem placera la Gioconda.

Au surplus, Mme Duse, dans un même sentim ent, a aussi in 
form é M. Lugné Poe q u ’elle tenait à sa disposition les décors qui ; 
lui servirent à créer Giocondn à Florence.

C’est le sam edi 29 octobre, à 2 h. 1/2, que sera inauguré à 
Paris, au square de l ’église Sainte-Clotilde, sous la présidence de j 
M. Chaumié, le m onum ent destiné à perpétuer la m ém oire de 
César Franck.

L’auteur du  m onum ent, M. Alfred Lenoir, a représenté le 
m aître dans un m om ent de m éditation, assis devant des claviers 
d ’orgue, les yeux baissés, les m ains croisées sur la poitrine 
(attitude qui lui était fam ilière). Sous la form e d ’un ange, le 
génie incline \e rs  lui son visage, sem ble pénétrer sa pensée et, 
de ses ailes étendues, le dom ine et l ’enveloppe tout entier Un 
bras de l’ange touche le fron t de l’artiste. De ses mains se déroule 
u ne banderole sur laquelle sont inscrits les œ uvres principales 
de César Franck L’ensem ble à de l’harmonie et de la ..grandeur.

A l ’occasion de l ’inauguration du m onum ent César Franck,
M. Camille Chevillard fera exécuter la Sym phonie du m aître à son 
prem ier concert, dim anche prochain.

La Société des Concerts classiques a eu la singulière idée —  
pour honorer, sans doute, la m ém oire de César Franck à l’occa
sion de l’inauguration  du m onum ent —  d ’associer, la sem aine 
dern ière, su r l’un de ses program m es, aux œ uvres du m aître des ; 
Béatitudes un  choix de compositions de M. Massenet. E t pour 
couronner cette macédoine, les Fourberies de Scapin jouées par 
M. Galipaux. E xtraordinaire mais authentique !. ..

—  Petites nouvelles music; les :
M. Ch. B ordis, revenu de Sainl-Jean-de Luz où il a dirigé un 

concert donné avec le concours de Mlles Blanche Selva et Marthe 
Legrand et de M. A. Philippe, a repris la direction de ses cours 
à la Scola cantorum.
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M. le vicomte Jean de La Laurencie a été nom m é secrétaire 
général de la Scola e t vient d ’en trer en fonctions.

M René de Castéra achève la com position d ’un trio pour piano, 
violon et violoncelle qui sera exécute l’hiver prochain.

Un concert exclusivem ent consacré aux œ uvres de M. Victor 
Vreuls aura lieu m ercredi prochain à Verviers, sous la direction 
de M. L. Kefer, avec le concours de MM. Eugène Ysaye et Marix 
Lœvensohn et de Mlle Marthe Legrand. Au program m e : Rapsodie 
pour orchestre, Poème pour violoncelle et orchestre, Triptyque 
pour chant et orchestre, Symphonie pour orchestre et violon 
principal.

On a inauguré le 25 septem bre à Poix-du-Nord un  m onum ent 
en l ’honneur de Talma, œ uvre du sculpteur Fayel.

Le même jo u r, la ville de Saint-Quentin a célébré le bi-cente
naire du glorieux peintre Maurice-Quentin de La Tour. Un comité 
local et un  au tre  com ité form é par la direction de la Revue bleue 
avaient pris l ’initiative de cette m anifestation, destinée, dans la 
pensée de ses organisateurs, à p réparer les voies à une exposition 
générale des œ uvres de l’artiste qui ne faurait être tentée que 
l ’an prochain On s’est contenté cette fois, de visiter en détail, 
sous l’aim able et instructive conduite de M. Elie Fleury, d irecteur 
du Journal de Saint-Q uentin, le m usée spécial in sta llé  dans 
l’hôtel Lécuyer, de couronner de fleurs et de palm es le piédestal 
de la statue de La Tour, d ’en tendre des vers de M. Henri Galoy, 
une cantate de M. Léon Magnier, divers m orceaux de m usique 
vocale et instrum entale em pruntés à Ram eau, à Grétry et à Monsi-
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gny, enfin une conférence de M. Paul Fiat. Un banquet a term in 
la cérém onie.

C’est m ercredi prochain que comm encera à Cologne la vente de 
l ’im portante collection Bourgeois, composée d’objets d ’art (grès, 
m ajoliques, porcelaines, orfèvrerie, vitraux, joyaux, bronzes, 
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Van Dyck, G. David, Reynolds, Velasquez, W atteau, etc.
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S O M M A I R E
Le Salon d’automne (A n d r é  F o n t a in a s ). —  Lettres suisses. Contes valaisans. Albin  ( H u b e r t  K r a in s ) . — Septième Exposition du Cercle 
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LE SALON D’AU TO M N E
(PREMIER ARTICLE)

Pour la première fois, depuis que je visite les grands 
Salons (vingt ans et plus), en voici un dont la nécessité 
m’est apparue.

Je me souviens du temps où Manet montrait le 
B ar aux Folies-Bergère, le Portrait de Pertuiset, 
tueur de lions, celui de Rochefort. C’était en 1881 
et 1882. Encore enfant, dépourvu de toute éducation 
d’art, sans me rendre compte de mes impressions, je 
demeurais songeur, tandis que, tout autour de moi,

j’entendais ricaner les mille voix d’une cohue hostile. 
Je n’osais élever une protestation ni me laisser aller à 
l’enthousiasme. J'y résistais autant que je pouvais, 
mais mon impression m’étreignait confusément ; quand 
elle put, plus récemment, se préciser en mon esprit, 
simplement elle s’est retrouvée et reconnue, elle ne 
s’est pas élargie.

Aux Salons de cette époque, on venait rire encore 
devant les Manet, et aussi, je me souviens, devant le 
Pauvre Pêcheur  de Puvis de Chavannes.

Le grand Puvis, si discuté alors, Manet sur le nom 
duquel la gloire ne s’est établie que partiellement, 
étaient des isolés au milieu d’un désert de peintures, 
mornes. Au Grand Palais, ces jours-ci, si quelque ado
lescent a retrouvé, je l’espère, en dépit des rumeurs 
déconcertées du monde, un peu de ce que j ’ai à présent, 
l’orgueil d’avoir éprouvé en ces temps obscurs, lorsque 
plus tard il se souviendra de son enthousiasme et de sa 
fièvre en présence de Vuillard, de Charles Guérin et de 
quelques autres, il reverra en sa mémoire, à côté des 
noms qu’auprès de lui on persiste à ignorer, le noble 
cortège des devanciers illustres dont certains, Puvis 
de Chavannes, Renoir et Carrière, n’entendent plus 
leur maîtrise contestée, dont tous, Cézanne, Redon, en 
quelque sorte, ont ouvert la voie révélatrice aux plus 
jeunes qui la tentent à leur tour, ou comme Toulouse- 
Lautrec, chez qui la verve sarcastique dissimule aux 
yeux des gens l’âpreté de son humour apparent, ont été, 
avec Van Gogh, avec Gauguin, les premiers autour 
desquels se soient groupés les nouveaux venus; à qui 
fait fête aujourd’hui le Salon d’automne.
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Une salle entière est réservée à Puvis, une salle 
entière à Renoir, une salle à Cézanne, une salle à Odilon 
Redon; les Lautrec figurent au nombre d’une trentaine; 
il y a huit toiles de Carrière, d’une grandeur inouïe.

L’enseignement premier de ce Salon admirable, c ’est 
que l’on peut ouvrir dans le même local des salles en
tières à l’œuvre de ces maîtres et une autre à l’œuvre 
d’Edouard Vuillard, y joindre des Bonnard, des André, 
des Roussel, des Laprade aussi bien que des Charles 
Guérin, des d’Espagnat, des Maurice Denis, des Valtat; 
rien dans cet ensemble ne détonne et ne hurle; il éta
blit la belle continuité d’expression de l ’art français 
jusqu’en ses hardiesses d’aujourd’hui, les plus dégagés 
en apparence des préjugés de la routine, et en rattache, 
visiblement, l’essor aux plus nobles et belles traditions 
classiques des temps primitifs aussi bien que des xvm e 
et XIXe siècles. Cet admirable enchaînement nous avait 
certes été révélé auparavant par quelques unes des expo
sitions de la Libre Esthétique, mais pas encore de façon 
aussi complète et, à cause, je crois, du lieu même où est 
situé le présent Salon, après qu’on y a vu la Société 
des Beaux-Arts et surtout cette prodigieuse Centennale 
de 1900, de façon, en quelque sorte, aussi officielle.

L’organisation en est due à la vaillance coutumière 
de M. Frantz Jourdain, secondé — qui en sera surpris, 
puisqu’il s’agit une fois de plus d’une manifestation 
significative et superbe de l’art français? — par le goût 
sûr et la volonté patiente de M. Roger Marx.

Il ne faudrait pas croire que tous les exposants soient 
nécessairement des révolutionnaires. Ce n’est ni un 
Salon des Refusés ni une exposition des Impression
nistes ou des Indépendants. Bien au contraire, le seul 
regret à exprimer serait de n’y voir figurer, avec 
MM. Guillaumin, Moret, Maufra, Loiseau, ni Claude 
Monet, ni Sisléy, ni Pissarro, non plus que MM. Luce. 
Van Rysselberghe, Signac ou MM. De Groux, Ranson 
et Séruzier.

Quelques-uns, prudents, se tiennent dans la tradition 
immédiate, n’y apportant de modification qu’à la me
sure de leur sensibilité personnelle qu’ils expriment, à 
son aise, dans les formules établies.

Les paysages de M. Frank Spenlove-Spenlove, depuis 
plusieurs années, se sont fait remarquer, au Salon des 
Artistes français, par la sûreté de vision, dans une 
atmosphère profonde et riche, et par la beauté sûre de 
la matière qui les compose. Je ne crois pas que cet' ar
tiste ait rien fait de plus évocateur, de plus puissant à la 
fois et de plus mystérieux que cette Vieille Ville de Hol
lande  (Dordrecht, peut-être?) où nous avons admiré un  
sentiment vrai d e  la nature septentrionale, qui ferait 
songer à un Baertsoen, s’il n’était pénétré de songe un 
peu lointain et glorieux où l ’on retrouve une connais
sance fondue et appropriée des meilleurs procédés de 
Turner.

C’est de Turner aussi que se réclame M. Dagnac- 
Rivière dans cette toile où il nous montre, à travers 
l’empâtement désagréable de sa touche, une mer pro
fondément verte où éclate un faisceau diversement coloré 
des longues voiles d’Orient.

M. ten Cate, plus discret, traduit avec finesse les 
aspects lumineux des paysages hollandais ou parisiens. 
M. Bréal, malgré la banalité de ses In té r ie u rs , lorsqu’il 
sort, donne la sensation aiguë d’un dîner clair sous les 
sombres frondaisons d’un bois. M. Deborne, un peu terne, 
est exact. M. Delannoy, très sobre, sait faire valoir le 
calme propret d’un tournant de rue silencieuse, à 
Bruges. M. Wilder a de bonnes études de ports et de 
batellerie, ainsi que M. Alluaud, quand il ne se souvient 
pas de trop près de Claude Monet. Le même souvenir 
pèse et écrase lorsqu’on porte les yeux sur une marine de 
M. Maufra, plus personnel peut-être, mais bien sec, 
comme peintre de la montagne, sur les œuvres de 
M. Loiseau, dont des falaises sont cependant dessi
nées très remarquablement, de M. Moret, de M. Nar
cisse Le Beau, de M. de Lapparent et de M. Morren, 
lequel, cependant, ne le rappelle vraiment qu’à travers 
Claus.

Les usines et les ouvriers du pays noir séduisent 
toujours M. Adler ; mais il n’est guère en progrès, il re
vient sans cesse à du conventionnel dans la pose de ses 
personnages comme dans le décor. Son mouvement de 
foule en fête, A u x  beaux jo u rs  (Paris), est déplorable 
pour sa trop facile banalité. Les études et tableaux de 
M. Wéry aussi se rangent do plus en plus dans la caté
gorie de l ’art mondain; et les petites anecdotes de 
M. Piet lassent par leur répétition. Mlle Dufau montre, 
dans la composition un peu fluctuante, un charme vrai, 
très féminin, que ne parvient pas à gâter un goût exces
sif du joli.

L’admiration sans hésiter s’arrête devant les portraits 
de femmes de M. Lavery. On connaît la haute discrétion 
du peintre, par quoi il s’apparente, un pou, à Whistler. 
Sobre dans le choix et la disposition de ses harmonies, 
il dessine de cette manière qu’on est convenu d’appeler 
le style, et il est sûr que, si son œuvre n’est pas d’un ar
tiste particulièrement pénétrant ou révélateur, elle dé
gage un charme exquis ; ses figures se dessinent dans la 
mémoire avec des attitudes faciles, aimables et élé
gantes. Je n’en sais pas de plus douce et de plus fière, 
avec la finesse de ce regard, ces boucles retombées au
tour du cou et sur la gorge un pou découverte, que celle 
de cette jeune femme (M a ry  in  green) au large cha
peau étrange et en robe verte, une écharpe onduleuse 
serpentant à la taillé et aux coudes. Par contre, le por
trait du lieutenant allemand est déplaisant. On y retrouve 
une sûreté identique du dessin, qui subjugue, mais la 
couleur fausse de l ’uniforme ne se fond pas en harmonie 
avec les fonds ; le peintre en a copié servilement l’appa
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rence immédiate, sans se soucier des influences de la 
lumière et des milieux.

Une éducation américaine s’aperçoit aisément dans 
l’envoi de Mlle Freda Macdonald, de qui le P o rtra it  de 
ma sœ ur vaut par de hautes qualités de facture et la 
valeur délicatement étudiée d’un reflet de la figure dans 
le miroir placé derrière elle, de côté. M. Maynard sous 
un glacis bleuté place des figures mornes et très sages, 
des natures mortes déjà bien vues. M. Rouault serait 
peut-être remarquable si on l ’apercevait sous la croûte 
vernie qui assombrit ses toiles ; de place en place on 
distingue des rouges vibrants, des incendies de couleurs 
chaudes qui éveillent d’involontaires réminiscences de 
Delacroix, de Chassériau, de Gustave Moreau, d’Henri 
Règnault. M. Evelio Torent expose un bon portrait, et 
Mme Gonyn de Lurieux des figures d’enfants claires et 
saines dans l’air éclatant dés plages. M. Jules-Gustave 
Besson rappelle, dans ses compositions un peu tristes, 
sincères et intimes, les intérieurs pauvres et impres
sionnants de Gais.

Plusieurs paysagistes sont remarquables. Ce n’est pas 
une révélation que le nom de M. Guillaumin. Parfois, 
des compositions ou plutôt des impressions de cet artiste 
ont pu paraître bien proches de celles de Monet, avec 
moins d’assurance dans les harmonies, moins d’éclat 
dans l’atmosphère, moins de résolution dans l ’arrange
ment. Les airs, les frondaisons, les rochers, les arbres, 
tailladés par les vibrations lumineuses, ne les absor
baient pas et, en quelque sorte cachés par elle, sem
blaient construits en une matière égale et uniforme. 
Sans doute, très anciennement des morceaux faisaient 
exception dans son œuvre, mais je n’avais pas rencontré 
jusqu’à présent un ensemble d’une douzaine de toiles 
aussi emplies du souffle onduleux des espaces, aussi 
vivantes que celles qui traduisent des impressions 
d’Agay ou des bords de la Cure; aussi fraîches, pen
sives et paisibles que celles qu’il a rapportées de Zaan
dam.

Peut être de se trouver environné de peintres dégagés 
autant que lui de toute routine d’académie, M. Seyssaud, 
qui débuta comme un artiste étranger à toute coterie, 
ignorant de ce qui se faisait ou s’était, fait, comme une 
sorte de phénomène spontané et sauvage, apparaît ici 
singulièrement assagi et exempt de violence. Sauf 
erreur, néanmoins, l’une ou l’autre des toiles cette fois 
exposées m’avait bien paru, en son temps, plus acerbe. 
M. Camoin donne des impressions rudes de la mer 
napolitaine, et des silhouettes attristées, neuves et 
justes, des quais de Paris au crépuscule. M. Lempereur, 
bien doué, reste incertain encore, et oscille de sa banale 
Entrée de port à T ro u ville à un aspect, plus osé, du 
Canal de l'Ourcq, à Neufchelles. De M. Boggio, voici 
un village tapi dans son vallonnement, sous le soleil 
dur, auprès de la mer qui moutonne là-bas. Cela est

d’un joli métier et d’une sérénité amusante, réelle. 
Pourquoi du même artiste les autres envois sont-ils sans 
saveur?

Le dessin de M. Francis Jourdain gagne en netteté et 
sa souplesse s’affermit. Ainsi lui sera-t-il loisible d’être 
à son gré l ’évocateur des choses mobiles qui se dissol
vent et s’en vont, des fumées ou du dégel. Ses impres
sions de Soir, avenue M alahoff suffisent à établir 
qu’il choisit de tels motifs par goût plutôt que par inca
pacité à se montrer plus consistant. Qu’on le compare à 
M. Yernet, qui l ’imite ! ou à M. Pécatte qui, cependant, 
enlève avec une grâce assez vigoureuse la silhouette de 
grands arbres dépouillés sur un fond fuyant et bousculé. 
M. Lacoste promettait mieux que ce à quoi il parait se 
tenir. La perspective que M. Dusouchet innove, plus 
étrange qu’elle n’est indiscutable, n’excuse pas le som
maire de ses coups de brosse hâtifs, non plus que de 
M. Tarkhoff le coup impitoyable d’un vent aride et 
acharné ne saurait se transcrire autrement sur la toile 
que par cet aspect confus revers de tapisserie, bouts 
de laine multicolores tassés et tondus, de sa Porte  
Saint-Denis. J’éprouve plus de sympathie pour les 
aspects gauchement rendus — peut-être non sans habi
leté — dans les paysages de M. Volot, et pour la vision 
très aiguë, très simple, on dirait chevrotante, de M. Mar
quet. Voici un des motifs, par exemple, qu’il a traités : 
Un carrefour vide, sinon qu’au centre de la toile se pose 
sur son refuge de pierre le réverbère, se présente évasé, 
les façades du fond se rapprochent, séparées par la mon
tée d’une rue qui s’en va vers les banlieues dont on 
reconnaît, par-dessus les maisons, plus loin, les arbres 
et les fumées d’usines. C’est une perspective qui voisine 
avec celles où les primitifs étageaient les choses afin de 
mettre tout ce dont leur entendement leur persuadait 
l ’existence successive, que leur œil directement les eut 
pu percevoir ou non; mais c’est encore d’une naïveté 
plus ingénieuse, plus avertie, très probe et, sans 
recherche, très nouvellement vrai.

Les peintres de fleurs sont exquis. Mme Lisbeth Del
volvé-Carrière, par une habitude sensitive qu’elle tient 
de famille, car on la retrouve pareille chez Eugène 
Carrière, son père, comme chez le sculpteur Jean- 
René Carrière, son frère, baigne d’un enveloppe
ment de brume vaporeuse l’apparition tout adoucie, 
pénétrée de mélancolie, des pétales en bouquets aux 
vases, de la peau ferme des coings jetés sur une table, 
ou d’un jet d’eau pâle au fond d’un parc. M. Girieud 
dresse sur fond orangé-rouge ou sur fond uniment 
orange et très éclatant la grâce svelte, fragile et spon
tanée de longues tiges fières qui supportent la beauté 
éclatante des arums : est-ce dans la manière de certains? 
Van Gogh sans plus d’orage et Cézanne réflété. C’est 
autre, personnel, et quelque chose d’eux néanmoins s’y 
répercute.
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Pourquoi ne joindre pas aux peintres de fleurs la 
pastelliste délicieuse qu’est Mlle Marie Bermond? Elle 
excelle comme nul autre, à fixer l’impression des douces 
chairs blondes, fragiles, parfumées, les chevelures lé
gères, souples, la beauté pure, naïve de jeunes femmes 
exquises.

Tant d’autres envois, la visite aux expositions spé
ciales des maîtres sollicitent encore. Il en sera parlé en 
un prochain article.

An d r é  F o n ta in a s

L E T T R E S  SUISSES

C o n t e s  v a l a i s a n s ,  par M. Louis C o u r t h i o n  (1).
A lbin , p a r  E r n b s t  Z a h n  ( t r a d u c t i o n  d 'A N N E  K o e n io  (2 ) .

Le Valais est resté un  des cantons les plus originaux et les plus 
pittoresques de la Suisse. Ses habitants, logés dans des vallées 
étroites et très élevées, protégés par toutes sortes d ’obstacles 
naturels contre l ’envahissem ent des m œ urs cosm opolites, conser
vent en grande partie leurs vieux usages et leurs antiques tradi
tions, Dans un livre excellent, L e  Peuple du Valais, M. Louis 
Courthion a raconté la vie de ces rudes paysans, chez qui le m é
pris de la civilisation revêt un  caractère d ’héroïsm e à rebours qui 
ne m anque pas de beauté. Mais M. Courthion n ’est pas seulem ent 
un  érudit qui passe ses veilles à scruter avec m éthode l ’existence 
m atérielle d ’un petit peuple q u ’il aime, c’est aussi u n  poète qui 
su it d ’un œil am usé les événements intim es qui rehaussent d ’un 
peu de p im ent la vie patriarcale des Valaisans. Après avoir donné 
les Veillées des M ayens  et des Scènes valaisanes, il vient de 
publier les Contes valaisans où il dépeint, en douze histoires les
tem ent narrées, le cœ ur sim ple et fruste des bonnes gens du 
Valais. Je dis bonnes gens par m anière de parler. Car si le paysan 
véritable garde quelquefois une fraîcheur de sentim ents qu’on 
retrouve rarem ent chez les personnes plus civilisées, il conserve 
souvent aussi toute l ’âpreté de ses passions. M. Courthion cueille 
au hasard. Ses histoires sont tour à tour m alicieuses, m élancoli
ques, sentim entales et dram atiques. Mais su r toutes il je tte le 
m êm e voile d ’ironie d iscrète. Son art ne connaît ni l ’éclat de rire  
ni la grosse émotion. Qu'il décrive les angoisses 'd ’une fillette 
coupable d’avoir volé des cerises, q u ’il dissèque les am ours naïfs 
d ’un  collégien, ou qu ’il nous fasse assister à la m ort d ’u n  paysan 
m adré, vaniteux et féroce, le mêm e rayon de soleil brille toujours 
au bout de sa plum e. Toujours, sous la phrase élégante et claire, 
on sent l ’écrivain qui se surveille, l’artiste am oureux de beauté 
pure, séduit avant tout par la grâce des choses et soucieux de 
ciseler ses contes comme les vieux orfèvres florentins ciselaient 
leurs bijoux.

* * *
Avec M. E rnest Zahn, nous passons du Valais dans le canton 

d ’Uri. Les deux pays se touchent et les m œ urs ne doivent pas 
différer sensiblem ent. Uri est lui aussi un  âpre pays de m on-

(1) Genève, A. Jullien.
(2 ) Paris, Plon. Genève, Kundig.

tagnes ; de p lus, c’est l ’antique berceau de la Suisse et on y a 
pieusem ent conservé beaucoup de vieilles institu tions, en tre autres 
celle si caractéristique des Landsgemeinden. M. Zahn et M. Cour
thion ont quelquefois l ’air d ’exploiter un fonds com m un. Mais 
tandis que le second dresse ses personnages en plein soleil et les 
revêt de couleurs claires, l ’au tre les traite à la m anière noire. En 
outre, M. Zahn met autant de débordem ent dans sa façon de conter 
que M. Courthion y apporte de retenue. Puis M. Zahn écrit en alle
m and. C’est à l ’Allemagne qu’il doit surtou t sa réputation. Avant 
d ’être tradu it en français, son rom an, A lb in , s’était débité à 
treize m ille exem plaires dans les pays de langue germ anique. 
C’est, comme on le voit, un  beau succès. J ’ajouterai que c’est 
u n  succès m érité. Non pas que je  tienne A lb in  pour un  rom an 
absolum ent parfait. Il contient des longueurs, quelques défauts 
de com position, deux ou trois épisodes trop rom anesques un  peu 
vieux jeu. Mais le talent de M. Zahn n ’est pas de ceux qu’il faut 
exam iner à la loupe. Ses m érites résiden t m oins dans la perfec
tion artistique de ses œ uvres que dans la  puissance avec 
laquelle il sait faire vivre ses personnages et évoquer le m ilieu 
qui leur convient. Dans A lb in , où il raconte les tribulations d ’un 
curé de village qui a en trepris la tache ingrate de transform er 
u n  jeune sauvage en un  être utile, on trouve une quantité de pay
sages alpestres largem ent brossés au fond desquels on sent bouil
lonner toutes les forces indisciplinées de la nature. On y rencontre 
aussi d ’adm irables figures d ’homm es des cham ps, des êtres solides 
et durs comme le roc même qui les porte. Il y a d ’abord  le curé, 
dont la silhouette pure et droite ressem ble à ces arbres d ’une 
belle venue qui projettent leur noblesse sur tout ce qui les envi
ronne. Puis il y a la figure tourm entée d ’A lbin, l’image infernale 
de son père, quelques délicieux bustes de femmes et surtout le 
corps gigantesque du m aire Zum B runnen, le type fidèle du villa
geois im portant, du pharisien qui juge ses sem blables du  haut de 
sa probité ju sq u ’au m om ent où les tentations l ’assaillent îi son 
tour, le courbent, l ’abattent et le roulent dans son propre m épris. 
M. Zahn entrem êle ainsi au cours de son œ uvre les dram es de 
conscience aux dram es passionnels et il les éclaire tous de la 
m êm e lum ière flamboyante où les im perfections de m étier dispa
raissen t dans le rayonnem ent des flammes vives q u ’il fait ja illir, 
avec une réelle m aîtrise, des sources mêm es de la vie.

Hubert Krains

Septième Exposition 
du Cercle « Labeur ».

Le Labeur s’est surpassé. Le Salon qu ’il a ouvert cette année 
est l ’un  des m eilleurs qu’on ait vus à Bruxelles depuis longtem ps. 
Car à côté d’hésitations inévitables d ’artistes qui cherchent encore 
leur originalité, à côté de tableaux un peu trop « bâclés », à côté 
de peintures un  peu grosses e t, disons-le, quelquefois bien déplai
santes, on trouve des toiles pleines de prom esses, des recherches 
curieuses de tons et de lum ière et quelques œ uvres où s ’affirme 
u ne incontestable m aîtrise.

M. De Bruvcker a trouvé l ’âme des vieux quartiers, des petites 
rues, des ruelles populaires avec leurs boutiques à bonbons 
peints. Il exprim e aussi la faune de ces lieux p itto resques; ses 
personnages sont synthétiques par leurs aspects caricaturaux.
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M. Van Mieghem, lui, cherche se-; généralisations, non sans y 
réussir, dans la silhouette et l ’im pression.

M. Martin Melsen affectionne les scènes populaires de chez 
nous e t il a raison. Elles offrent aux artistes une m ine inépuisable 
de trésors. C’est en elles que s ’exaltent avec le plus d ’allégresse 
les qualités picturales de la race. Son Sain t Am brosius  est plein 
de saveur, le Coq aussi. Vous connaissions sa Vachère; quant au 
Cochon saigné dont on brû le les soies, c’est un petit chef-d’œ u
vre.

M. Ottmann se livre à des recherches de lum ière du plus grand 
in térê t. Son sens du m odernism e s ’affine et s’aiguise.

Ce sens, M. W erlem an le possède aussi. Sa vue de ville ne 
m anque pas de grûce.

Le talent de M. Delaunois se développe toujours. Il arrive à 
concentrer davantage l ’im pression de m ystère, de tristesse et 
d ’effroi qui se dégage de ses chapelles et de ses béguinages.

Le M arché de M. Lam bert est in té ressan t; nous en  dirions 
davantage s’il n ’était resté un  peu trop à l ’état d ’esquisse.

Ce n ’est pas le reproche q u ’on adressera à M. Rassenfosse. Ses 
trois œ uvres sont la perfection m êm e. Elles son t d ’un  art qui ne 
veut rien devoir au « petit bonheur », au hasard . La science du 
dessin y est poussée ju sq u ’aux extrêm es lim ites.

Déjà, au d ern ier Salon triennal de Bruxelles, l ’envoi de M. Van 
Zevenberghen proclam ait sa m aîtrise; son tableau, copieux, gras, 
épanoui, est d ’une expression définitive.

M. Oleffe attire toujours par son côté un  peu sauvage. Il est 
ingénu et tourm enté. Souvent sa couleur est sourde, ses tons 
étouffés. Il se cherche, avec une énergie tranquille .

M. Thomas a des qualités plus françaises. Il trouve avec plus 
d ’aisance les harm onies de la couleur. Il appuie beaucoup m oins 
que la p lupart de ses copains du L abeur. Sa m ain est plus légère, 
plus caressante, son œ il plus am usé, plus rian t. Voyez son étude 
de ja rd in , son port qui n ’est q u ’une sym phonie de gris exaltée par 
une touche de verm illon ! Son buste de fem m e est d ’un  art m oins 
personnel et d ’une couleur plus froide, mais la Voiture est un  
vrai bonheur d ’exécution élégante, claire, sp irituelle et précise. 
C’est lui qui a les honneurs du Salon.

La scu lpture est représentée par MM. Baudrenghien, qui expose 
u n  groupe im portan t d ’une excellente venue, Sch irren , Grand- 
m oulin  et H erbays, dont la F em m e au cygne a une belle allure 
décorative. M. d. 0 .

N O T E S  D E  M U S I Q U E
L e C oncert Y s a y e .

L e  M onum ent C ésa r F r a n c k  à  P a r is .
Voici cinq mois que M. Ysaye inscrivait pour la  prem ière fois à 

son program m e la Symphonie en si bémol de Vincent d ’Indy. 
Nous [disions alors que cette œ uvre devrait être réentendue 
M. Ysaye a fait m ieux : il l ’a in troduite  au  réperto ire  ; le public 
lui en a su gré.

L’orchestre, exécutant à nouveau des pages déjà approfondies, 
a apporté, avec une m eilleure com préhension, plus de chaleur 
précise, plus de sûreté. Sont apparus particulièrem ent beaux, le 
prem ier m ouvem ent où s’expose le conflit des thèm es, le scherzo 
d ’action dram atique, et l ’intense finale, aux alternatives pathéti
ques, que term ine m ollem ent la fugue, puis l ’éclatant choral des 
cuivres. Il faut entendre fréquem m ent cette sym phonie que l ’o r
chestre Ysaye a faite sienne, de m êm e que la Symphonie de 
Franck. Pourquoi Eugène Ysaye ne réannonce-t-il pas celle-ci?

La m usique de scène de Gabriel Fauré pour Pelléas et M éli
sande a de l’élégance, de la proportion. Mais quelle absence de 
com préhension du sujet à traiter ! Voilà quelques m esures en g ra
cieux bouche-trous, qui peuvent servir à toutes les œ uvres où il 
faut un prélude, un  adagio, et où l ’on rencontre une fileuse. Le 
choix est vaste.

M. Eugène Ysaye a confié à l ’un  de ses élèves, M. Chaumont, 
l ’exécution d ’un poème élégiaque pour violon et orchestre. Le 
m orceau contient des sonorités heureuses, des phrases plaintives, 
du m odernism e ; on lui a reproché le m anque de ferm eté dans les 
conteurs, de proportions dans les développem ents.

Enfin, M. Van Rooy étant m alade, —  on assure que ce célèbre 
chanteur n ’est en possession de tous ses m oyens qu ’au m ilieu des 
brouillards de L ondres,— il a fallu le rem placer par un Allemand, 
M. von Krauss, que nous avons entendu à Bayreuth, où il ne fai
sait pas fureu r. M. von Krauss est un grand  diable de Germain, 
qui se carre sur l ’estrade, le cou dans les épaules, un air de défi 
dans la jam be gauche tendue, avec le souci violent d ’une imm obi
lité lourde et forcée qui est très déplaisante à voir. Il a chanté les 
A dieux de W otan , —  existe-t-il des barytons allem ands qui 
ne chantent pas les A dieux de W otan ? —  et trois mélodies de 
Schum ann. Le N oyer  fut récité avec une lenteur probablem ent 
bourrée d ’in tentions; mais que deviennent, dans un  tel m ouve
m ent, la souplesse continue de la ligne m élodique, l ’aisance et 
la cohésion des arpèges ? Non, non, ce N oyer  tard igrade ne peut 
être la  conception vraie.

Nous aurions eu plaisir à rendre  com pte au jourd ’hui de la 
cérém onie d ’inauguration du m onum ent que l ’initiative des m usi
ciens français a élevé à la m ém oire de notre com patriote César 
Franck'. Y ayant été convié, nous nous étions rendu à Paris, 
jeud i, dans ce but. Or, depuis l ’avant-veille, parait-il, il avait été 
décidé de postposer la cérém onie au sam edi suivant, ce dont le 
Comité d ’organisation n ’avait pas jugé u tile de prévenir ses invi
tés. En com pensation de cette déconvenue, nous avons passé un  
quart d ’heure devant le m onum ent ad memoriam  qui occupait la 
place congrue dans le square Sainte-Clotilde. En voici une brève 
description. Le peu d ’enthousiasm e qu’elle reflète s ’expliquera 
par notre parfaite mauvaise hum eur.

Ce petit m onum ent est anecdotique, inexpressif et plat. Le 
sculpteur a voulu figurer le com positeur assis devant l ’orgue, les 
bras croisés, attendant l ’inspiration. Celle ci doit lui être dictée 
par une Muse qui se penche au-dessus de sa tête et entoure 
l ’instrum entiste et l ’instrum ent de ses deux ailes à demi 
déployées.

Si le thèm e peut paraître heureux, l’exécution en  est gauche. 
Sous prétexte de tra ite r le tableau en relief, on a réalisé, par m an
que absolu de perspective, une de ces« coupes » q u ’emploie l ’école 
d ’architecture pour révéler l ’in té rieur des constructions. Heureu
sem ent, César Franck se tient au  de la du plan sectionné. Le m usi
cien, en  redingote, les bras croisés, nullem ent ressem blant, laisse 
e rre r su r ses lèvres un  fin sourire légèrem ent am usé, qui est 
d ’autant plus justifié que la grosse personne dont les cheveux 
plats se penchent vers sa tête chenue, sem ble, dans le creux de 
sa m ain gauche, lui souffler une gaudriole. Il fallait, parait-il, que 
le cadre fût sym étrique : aussi, du côté gauche, l ’orgue est réduit 
aux proportions d ’un pupitre de bureau des postes et, du côté 
d roit, le banc acquiert l’am pleur antique d ’un siège de granit de 
la Rome im périale, au dossier droit et haut Les deux arêtes 
extrêm es sont réunies par les ailes de la Muse, qui form ent cou
vercle. Le sculpteur nous est inconnu : m ais, certes, il n ’est pas 
m usic ien ; ou s ’il l ’est, jam ais César Franck n ’a pénétré son âm e.

Ceux qui, à Paris, ont songé à com m ém orer l ’œ uvre adorable 
de ce génie que nous ne chérirons jam ais assez, ont droit à notre 
g ratitude ; m ais le  ciseau auquel ils confièrent l ’exécution de leur 
projet n ’a pas été touché par l’ém otion féconde. La ville natale 
du m aître de Liège n ’estimera-t-elle pas q u ’elle pourrait aussi 
fixer son souvenir dans l'un  de ses squares, et donner à ceux qui 
liron t ce nom le désir de le connaître, l ’occasion de s ’ém erveiller?

H. L.



348 L 'A R T  MODERNE

Un Nouveau Livre sur Félicien Rops.

M. E. Ram iro, qui a fait le catalogue de l ’œ uvre gravé et de 
l ’œ uvre lithographié de Rops, va publier chez l ’éditeur Floury, 
à Paris, un  livre su r notre grand com patriote. Ce livre sera orné 
d ’eaux-fortes nom breuses hors texte et d ’une grande quantité d ’il
lu strations. Il a pour but de populariser l ’œ uvre de Rops en 
m ettant dans toutes les m ains, non pas de banales reproductions, 
m ais certaines gravures tirées sur des cuivres m êm es de Rops et 
des reproductions absolum ent artistiques. C’est dans la collection 
à 25 francs où paru ren t Constantin M eunier, par Camille Le
m onnier (que nous avons analysé récem m ent); A uguste Rodin, 
par Léon M aillard; Edouard M anet, par Th. Duret et d’autres. 
On annonce aussi Courbet, par Georges Riat, et Adolphe W illette, 
par Arsène A lexandre. Et vient de paraître un m erveilleux W h is t
ler, par Théodore Duret. La collection est choisie et soignée. Nous 
attendons avec im patience le Rops, qui aura paru dans u n  mois. 
L’écrivain qui l ’écrit est des plus com pétents et on sait l ’élégance 
de son style.

ACCU SÉS D E  R É C E P T IO N

R oman. —  Mademoiselle de S a ix , par Frédéric de France. 
Paris, Offenstadt & Cie. —  L es Rencontres de M . de B réot, par 
Henri de Régnier. Paris, Société du M ercure de France. —  
N ouveaux Contes à M arjolaine, par Georges Garnir, Paris, 
Félix Juven. —  V I I e Jaarboek van de « Sculden ». Anvers, 
J.-E . Buschm ann.

Théâtre. —  Désespérance de F aust, par Edmond Picard. 
Bruxelles, Paul Lacomblez.

Critique. —  L a  Peinture à l'Exposition des P rim itifs  fran
çais, par le comte P aul Durrieu. Paris, Librairie de l ’a rt ancien 
et m oderne. —  Ladislas de P aôl, par Béla Lazar. Idem . —  
J e f  Lam beaux, par Vittorio Pica. Extrait de VEmporium.

P édagogie. —  L es H um anités et les Règles de l'Église, par le 
chanoine Guillaume. Lille, Société Saint-Augustin, Desclée, 
De Brouwer & Ci0.

Musique. —  Jean Hure. Sonate pour piano et violon (1900- 
•1901). Paris, Bellon, Ponscarm e & Ce (ancienne Maison Baudoux 
& C°). —  Id . Sonate pour violoncelle et piano. Paris, Bellon, 
Ponscarm e & Cc. —  Pépita Jim énez, par J. Albéniz et Money 
Coutts; version française de Maurice Kufferath. Leipzig Breit
kopf & Hartel. —  Sonate pour piano et violon par Auguste 
Sérieyx. Paris, E. Demets. —  J 'a i  reposé mon âme (Stuart 
Merill), par Victor Vreuls. Leipzig, Breitkopf & Hartel.

P E T IT E  C H R O N IQ U E
•

Le Gouvernement vient de faire l ’acquisition, pour le Musée 
de Bruxelles, du P ortra it rouge de feu Henri Evenepoel. L’œ uvre 
fit sensation au Salon du Champ-de-Mars en  1895 et figura, l ’an 
née suivante, à l ’Exposition triennale de Gand où elle fut égale
m ent très adm irée. Acquise p a r le  peintre français Paul Baignières, 
elle a  été cédée par celui-ci à la direction des Beaux-Arts. C’est 
fort heureux, car le talent si personnel et si pénétrant du jeune 
artiste était incom plètem ent représenté au Musée par la petite 
figure d ’enfant qui n ’en m ontre q u ’une des faces.

Une excellente innovation due à M. Van Overloop, conservateur 
en chef des Musées des Arts décoratifs et industriels : Des cours 
pra tiques d ’archéologie seront donnés, de novem bre à m ai, par 
les conservateurs, dans les salles m êm es du Musée et en pré
sence des docum ents qui constituent ses collections. En voici 
rém u n ératio n  :

L es A r ts  industriels de l'ancienne E gypte  (M. Jean Capart). 
L es Bronzes antiques (M. Franz Cumont). Histoire de la Céra
mique grecque (M. Jean De Mot). L ’Archéologie préhistorique; 
les Antiquités belgo-romaines et franques; l 'A r t  barbare (baron 
Alfred de Loë)- L a  Sculpture et les A r ts  plastiques en Belgique 
depuis le ixe siècle jusqu’au commencement de la Renaissance 
(M. Joseph Destrée). Histoire du mobilier religieux (M. Henry 
Rousseau).

Le program m e détaillé de ces cours sera envoyé à tous ceux 
qui en feront la dem ande au conservateur en chef.

Les droits d ’inscrip tion , sous réserve des dispenses qui p our
ron t être accordées, sont fixées comme suit : Pour un  seu l cours, 
"20 francs; pour chaque cours en  p lus, 10 francs.

Le théâtre du Parc annonce pour dem ain lundi la prem ière du 
R etour de Jérusalem  de M. Maurice Donnay.

Le théâtre Molière, dont d ’im portants travaux ont em belli la 
salle et dégagé les accès, a inauguré avec l 'Esbroufe, d ’Abel 
Herm ant, sa cam pagne d ’hiver. Celle-ci com ptera de nom breuses 
nouveautés.

A ujourd’hui dim anche, m atinée à 2 heures. Aux m atinées les 
enfants paient dem i-place.

Samedi prochain 29 octobre, une représenta tion  exception
nelle sera donnée au théâtre Communal, rue de Laeken, à 8 heures 
du  soir, par le cercle lyrique et dram atique E uterpe, de Bruxelles. 
Le spectacle se com posera de VAbsent, scènes de m œ urs hollan
daises en  quatre actes, de G. Mitcheel, m usique de Fern . Leborne 
(prem ier exécution en Belgique).

Cette fête sera donnée au profit de la M utualité artistique et de 
celle du personnel de la Monnaie, sous les auspices de la Cham
b re syndicale des Artistes m usiciens.

Pour les cartes, s’adresser 19, G rand’Place et 21, rue des 
Poissonniers.

La saison musicale inaugurée à Bruxelles par le Concert Che
villard et le Concert Ysaye s’annonce comme devant être très b ril
lante. V endredi prochain, M. Criekboom inaugurera à la Grande- 
Harmonie, avec le concours de Mnle Charlotte Lorm ont, cantatrice, 
et de M. Lucien W urm ser, pianiste, la deuxièm e série de ses 
séances de m usique de ch.im bre. Au program m e : Sonate (la 
m ajeur) de Mozart, Sonate de G. Lekeu, pièces pour piano de 
Hændel et de Chopin, lieder de Mozart, Schubert, Schum ann, 
Saint-Saëns, Fauré, Debussy. Le jeud i 3 novem bre, concert avec 
orchestre donné par M. Edouard Deru, avec le concours et sous 
la direction de MM. Eugène Ysaye et Léon Rinskopf : Ouverture 
de Fidelio, Concerto de Beethoven (E. Deru), Concerto de lîach 
pour deux violons (E. Ysaye et E. Deru), Chant d'hier (prem ière 
audition) et Valse-Caprice d ’E. Ysaye (E. Deru). Lundi 7 novem
bre , piano-récital donné par Mme Clotilde Kleeberg-Samuel : piè
ces de Bach, Beethoven, Schum ann, Chopin.

M. Henri Heuschling, après avoir pendant cinq ans dirigé avec 
distinction le kursaal d ’Ostende, quitte cet établissem ent, qui 
sera désorm ais adm inistré par l ’adjudicataire du  kursaal et des 
bains, et rep rend  la carrière du professorat. On apprendra  avec 
p laisir que les cours de chant de l ’excellent professeur s ’ouvri- 
ron t sous peu ru e  Souveraine, 39, à B ruxelles, où les inscriptions 
son t reçues dès à présent.

Le Sillon ouvrira le 5 novem bre prochain sa onzième exposi
tion annuelle au Musée m oderne, place du Musée.

L’Exposition du Croquis et de la Caricature judiciaires qu ’orga
nise le Jeune Barreau d ’Anvers s ’ouvrira le 12 novem bre pro: 
chain et prom et d ’offrir u n  vif intérêt. MM. W illette, Jossot, 
Léandre, Abel Faivre, Herm ann Paul ont annoncé au Comité des 
envois im portants. La Presse judiciaire de Paris a prom is son 
concours. Les Fliegende B lœ tter  de Munich et d ’autres jou r
naux  satiriques allem ands enverront des dessins originaux. Les 
m em bres « artistes » des divers barreaux belges seront tous rep ré
sentés à cette originale exposition, analogue à celle du Souvenir 
professionnel, qui rem porta naguère à Bruxelles un  si grand 
succès.
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La sixième exposition annuelle du Cercle De Scalden s’ouvrira 
à Anvers, au Cercle artistique, en décembre prochain. Elle mettra 
particulièrement en relief les tendances nouvelles des industries 
d ’art.Le prochain Salon du Cercle artistique de Bruges sera ouvert 
du 4 décembre à fin février. Le délai d ’envoi est fixé au "15 no
vembre. Transport gratuit.

Renseignements : M . A . Ganshof, avocat, secrétaire.
Dans les premiers jours de novembre s ’ouvrira à Paris, à la 

galerie Rosenberg, une exposition rétrospective de l’œuvre du 
peintre Alfred Sisley. Les toiles exposées, dont aucune ne sera à 
vendre, proviendront toutes de collections particulières.

Une nouvelle société vient de se fonder à Paris sous le nom 
d 'Union nationale dis A r ts  et des Industries de la mode et de la 
Parure. Elle a pour but de développer et d’encourager en France 
les arts et les industries de la mode et de la parure, notamment 
par la création d’un Salon national annuel de la mode.

Un conflit s’est élevé dernièrem ent entre les membres de la 
Société nationale des Beaux-Arts (Salon du Champ-de-Mars) au 
sujet d’un article du règlement, voté récemment, par lequel il était 
interdit aux membres de prendre part aux expositions organisées 
au Grand-Palais en dehors du Salon annuel de la Société. C’était 
le Salon d’automne que v isâ t manifestement l’article en question. 
Un grand nom bre d’artistes protestèrent contre cette disposition, 
menaçant de démissionner en masse si elle était maintenue. OnPIANOS
GUNTHBR
B ruxelles, O, rue Tliérésienne, © 

DIPLOME D’HONNEUR
AUX EXPOSITIONS U NIVERSELLES 

Fournisseur des Conservatoires et Écoles de musique de Belgique.

INSTRUMENTS DE CONCERT ET DE SALON
L O C A T IO N  E X P O R T A T IO N  É C H A N G E

procéda à un référendum : cent quarante et un  membres se pro
noncèrent pour la suppression dé l ’article, cent vingt-sept pour 
son maintien. En conséquence, celui-ci est abrogé et les socié
taires du Champ-de-Mars sont désormais libres d’exposer où il 
leur plaît.

M. Camille Saint-Saëns vient d’être chargé d’écrire une cantate 
avec chœurs pour l’inauguration du monument Gambetta qui aura 
lieu à Bordeaux le 25 avril 1905.

M. H. de Saussine vient d’achever la partition d’une comédie 
lyrique en quatre actes qu’il a tirée du Marchand de Venise de 
Shakespeare. L’œuvre sera éditée par M. Choudens.

F a b r i q u e  de  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
Ch. x h ^ oUe t

1 9 2 ,  r u e  R o y a le ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d ’après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
P R I X  M O D É R É S

VILLÉGIATURE incomparablement recommandable 
dans le coin le plus jo li , le p lu s sain, le p lus p ictura l de Belgique :

H O U F F A L IZ E , H ô te l des P o s te s  e t  du L u x em b o u rg .
Installation pittoresque et confortable, joli jardin, lawn-tennis, 

grandes salles de réunion, cuisine des plus soignées.
Houffalize peut répondre aux exigences artistiques et mondaines. 

Le printemps et l’automne y réunissent des peintres de talent attirés 
par le charme des mystérieuses vallées, émus par la majesté des 
grands horizôns aux belles teintes sévères.

A l’époque des vacances on y  rencontre une société choisie qui con
tribue à rendre agréable la vie à la campagne.

Pension pour séjour de p lus de huit jo u rs depuis 6 francs 
et fr . 6-50 p a r  jo u r .

Arrangements mensuels en dehors de la  saison.

r  ÆftEUBLEMEffTS D'ART MODERflE
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S O M M A I R E
Le Salon d’automne (suite) ( A n d r é  F o n t a i n a s ) .  — L’Inauguration 

du monument de César Franck (M.-D C a l v o c o r e s s i ) .  — Le Monu
ment César Franck à  Liège ( O s c a r  C o l s o n ) .  — Les Nouveaux 
Concerts à  Verviers (J. S . ) .  —- Courrier de Londres ( M a u r i c e  
T e s s i e r ) .  —  Nécrologie. P au l Delmet. —  Petite Chronique.

LE SALON D’AU TO M N E
(d e u x iè m e  a r t ic l e  (1)

Si intéressants que soient au Salon d’Automne les 
peintres de tradition et ceux dont un talent prudent se 
manifeste par des œuvres calmes et honorables, si cu
rieuses que s’y révèlent des tentatives heurtées, hasar
dées, pas bien d’aplomb toujours, mais pleines de pro
messes meilleures, c’est à des noms sur qui, depuis 
plusieurs années, l’attention des amateurs s’est fixée

(1) Voir notre dernier numéro.

que s’arrête le succès de l’exposition. Il n’est d’ailleurs 
pas unanime, le succès. L’incompréhension niaise du 
snob n’est pas encore aiguillée suffisamment, elle se 
réserve, mais sent déjà obscurément que ce sont là 
sujets sur lesquels, dans un avenir proche, il sera de bon 
ton de s’extasier.

Le C o u rrier f ra n ç a is  a commencé, je crois, la 
réputation de M. Louis Legrand, dessinateur. Ses types 
amusants, assez observés, de Parisiennes de café-con
certs et de brasseries, moins mordants que ceux de Fo
rain, moins âpres que ceux de Lautrec, justes dans leur 
joliesse fort apprêtée, avaient plu aisément. Il paraît 
moins bien servi par son aimable désinvolture, le pin
ceau à la main ou même dans le pastel, imprécis et peu 
significatif encore qu’agréable. Il en va de même de 
M. Grün, et fâcheusement des portraits et des vues 
intimes, traitées monotonement en teintes plates, 
neutres, sans relief et sans accent par M. Hermann- 
Paul, qui nous avait accoutumés à plus de vigueur 
expressive.

Très voisin de M. L. Legrand par le goût mièvre de 
ses figures minaudantes, M. Desvallières, dans ses es
quisses et ses études, multiplie la touche hâtive, irritable, 
qu’il ne maîtrise ni n’ordonne au mieux de sa valeur 
possible. On entrevoit où il en voudrait venir, il n’y 
arrive pas et, si on lui sait gré d’intentions confuses, 
on lui en veut de ne pas les réaliser assez souvent. 
Qu’il se promène, s’il veut prendre conscience d’un 
effort de même nature que le sien, mais où la person
nalité de l’artiste est égale à sa volonté, devant les 
tableaux envoyés par M. Pierre Laprade. C’est, tout
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d’abord, la séduction exquise de hautes, rapides, élé
gantes effigies féminines, soit dans des poses intimes et 
penchées, soit assises et pensives au bord d'une ter
rasse, dans un jardin. La silhouette, souple et mince, 
se situe,- sous la modernité simple d’un costume coquet, 
à sa place dans les ambiances. Elle a quelque chose de 
la grâce voluptueuse qui charme et confond dans les 
bustes de Carpeaux. Le profil nettement dessiné, le 
visage tendre et frais, les chevelures adorablement tas
sées sur la nuque, tout le charme fin des beautés 
piquantes et discrètes, et cette allure majestueuse, 
ingénue, sous la robe étroite et longue, noire, qui 
enlace et enveloppe le corps, ou parfois rose pour signi
fier le baiser et appeler la caresse. Tous les jeunes 
artistes ici groupés prennent plaisir à faire valoir 
leur métier par un morceau de virtuosité. Peu y révèlent 
une vigueur plus ample que M. Laprade dans cette 
nature-morte où respirent en un bouquet éclatant de 
belles fleurs diversement mouvantes.

La grâce velouteuse de certaines corolles estivales 
revêt d’un duvet moelleux et éclaire tout ce que peint 
M. d’Espagnat. Par là, maintes fois, il s’est montré de 
trop près issu de Renoir. Des attitudes, des expressions 
de visages, des groupements, des atmosphères pro
viennent du maître et même, d’ici de-là, le reproduisent 
en l’affadissant.

Ses panneaux décoratifs nous présentent des bouquets 
de jeunes filles baignant dans une atmosphère lumineuse 
et pure d’après-midi, parmi les pelouses sous les grands 
arbres : gestes prompts, ingénus, attitudes , ravissantes 
et adorables. Les paysages moins imaginaires, d’un 
charme aussi facile, qu’il rapporte du Midi et du Maroc, 
révèlent une volonté de se trouver définitivement et 
de se dégager des derniers liens. Ils respirent et ruissel
lent de lumières heureuses.

Mlle Paule Gobillard, dans sa Jeune F ille  à l'om 
brelle , réussit tout à fait à donner l’illusion d’un vrai 
Renoir; une originalité plus décisive, une délicatesse 
personnelle de la vision fleurissent autrement ses 
F ig u res dan s un  ja r d in .  Certes, elles sont d’un 
faire très sûr et cela a. son prix, Je pense que Mlle Go
billard aurait peu à tenter pour se risquer dans sa voie 
propre, sans s’appuyer trop sur les conseils et les exem
ples qui lui sont chers.

Lés hauts jardins de parade et de paix de M. Louis 
Sue et ses paysages d’Espagne, un peu épaissement 
peints, valent mieux que cette Vénus massive, lour
daude, comme une figure enflée et trivialisée d’un Puvis 
dé Chavannes malhabile. J’eusse préféré, cependant, les 
connaître avant que se fussent produites les œuvres de 
M. Charles Guérin; une personnalité s’en dégagerait 
plus évidente, plus spontanée.

La diversité admirable où se marquent les faces con
trastées du talent de M. Guérin lui assure une place à

part, à ce Salon, parmi les prépondérantes. Il nous a 
habitués à de songeuses flâneries par d’amples parcs 
profonds sous les frondaisons épaisses et ordonnées, 
auprès des parterres d’eau où fuse, solennel, le lent jet 
d’eau par gerbes de diamants clairs. Des femmes en 
robes surannées y délassent leur rêverie solitaire à 
contempler l’onde, les fleurs, l’air et les grands oiseaux 
lorsqu’ils déploient l’éventail riche de leur queue en- 
joaillée. Des conversations comme dans Watteau et dans 
Lancret s’éternisent dans un recoin solitaire et calme; 
la beauté s’y mire, songeuse, accoudée aux balustrades. 
Toute la grâce d’une nature parée y fête la venue simple 
de celle dont l’enchanteresse présence la vivifie et la 
parfume. C’est un délice profondément voluptueux, 
toute la griserie sensuelle d’une idylle lente et ardente. 
L’imagination souple et délicate ne nuit pas à la sûreté 
du métier, comme je me souviens qu’il arriva, de rares 
fois, à  M. Guérin. Tout, dessin et couleur, harmonieuse
ment établi, provient d’une étude chaleureuse et sûre
ment plastique. Le peintre ne se subordonne pas au 
poète; il l’égale, la Action et la facture ne se distinguent 
pas.

Ailleurs, des motifs élémentaires ont séduit l’œil de 
l ’artiste. C’est un rien, ce portrait de jeune femme, en 
costume moderne, bien sobre, terne, debout dans un 
coin de l’atelier; c’est d’une vérité sobre et précise. Et 
cette nature morte ! Une table de bois ciré emplit le 
cadre presque entier; dessus deux citrons jetés, dans sa 
soucoupe le modeste pot de terre vert et vernissé d’où 
s’échappe la tige d’un œillet rouge; à quelque distance . 
une pipe de Hollande. Si chaque objet reçoit sa forme, 
son volume, son éclairage juste, cet arrangement, aux . 
yeux distraits, passera peut-être pour quelconque, mais 
il faut être insensible au sens profond des choses fami
lières pour ne s’être senti saisi d’admiration et d’émo
tion dès qu’on a donné à ses yeux l’habitude de bien 
voir. Mais lui-même, le peintre, dans cette discrétion de 
l’ordonnance, quelle , sûreté incomparable de l ’œil ! La 
pipe déplacée, un objet intervenu, plus accusé, négligé, 
toute l’harmonie cessait. Mettre, choisir, placer .en va
leur, là où il faut, ce qui est juste, fixer le ton et 
l’expression — l’art va-t-il au delà ?

La brutalité apparente du métier chez M. Henri 
Matisse ne répugne pas. Il modèle et sait les valeurs 
plastiques et lumineuses des choses. Ses natures mortes 
sont solides, les garnitures de tables, les couverts, les 
verres sur les nappes, les fruits offrent une consistance 
réelle. Une ambition nombreuse l’entraîne à explorer 
les domaines différents. Un paysage brossé âprement et 
des intérieurs bousculés atteignent la limite de son faire 
parfois heurté, tandis que d’autres, ces G u ita r is te s , ces 
Coins d 'a te liers  déconcertent par leur banalité et qu’un 
autre In té r ie u r  étonne par sa note très claire où chante 
la lumière.
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La touche sabrée qu'affectionne M. Valtat n’équivaut 
pas, s’en doute-il? à un métier très robuste. Il procède  
avec brusquerie, sans amener toujours un effet solide et 
l’on imagine mieux ses figures ou son jardin, pacifiés, 
exempts du papillotement brutal qui les défigure. M. Du- 
renne connaît une prudence plus grande. Il sait opposer 
dans l’atmosphère assoupie d’un intérieur matinal la 
croisée ouverte au soleil, une figure à contre-jour. Chez 
M. Vallotton la sécheresse domine, mais les valeurs 
sont exactes, parfois non sans aigreur dans leur effet 
contrasté. Comme lui, M. Maurice Denis, à son ordi
naire, procède en étendant légèrement de longues teintes 
plates, mais bientôt de roses si frêles uniment ou de 
bleus si anémiques qu’ ils en apparaissent presque déco
lorés. Ce sont de lui, ici, simplement trois tableaux 
déjà vus, et nous eussions pris grand plaisir qu’il reven
diquât mieux sa place entre ses pairs, avec quelque frag
ment de grande décoration, comme celle du Vésinet, 
ou un morceau de chevalet, plus poussé, plus achevé.

Longtemps les voies tracées par le génie de Claude 
Monet furent timidement essayées par de jeunes talents 
émerveillés et studieux. Plusieurs ne se sont pas déga
gés. Nous avons la preuve remarquable, cette année, 
que ce n’est point le cas de M. Albert André. S’il se 
rapprochait à présent de quelqu’un, ce serait deMM. Bon
nard et Vuillard. Mais c ’est un voisinage qui n’implique 
pas l ’imitation. Il est de leur famille. Il ne les a pas sin
gés. Le brillant du métier a peut-être entièrement dis
paru, sauf dans ces gerbes de dahlias et de camélias; 
même dans le vaste panneau qu’il expose, L'Eté, où, 
derrière la plénitude verte des eaux lourdes et des fron
daisons profondes, des villes au loin étagent vers les 
collines leurs toits rouges, tandis que des baigneuses 
nues jouent sur l’herbe ou pataugent dans les flots, l’écla
tant des lumières est subordonné à la vérité des rela
tions et des contrastes ; le rapport des ombres et de la 
clarté ne s’est pas accusé au détriment de la valeur 
plastique. D'un trait élégant, prolongé un peu et fin, 
M. Albert André dessine des nus féminins anonchalis 
en des poses de repos dans l’atelier ou activement absor
bés par le travail de la toilette au tub. Un morceau exquis 
est ce coin de chambre où, non loin de l’amas jeté de ses 
vêtements de dessous, une jeune femme, demi-vêtue, 
assise, se penche pour attacher ses bottines. Le motif 
n’est rien, le dessin des mouvements est saisi heureuse
ment, et la délicatesse des harmonies blanches, noires, 
roses tout à fait précieuse.

M. Bonnard ne se complaît guère aux chemins de 
tout le monde. Sa vision, aiguë et narquoise, saisit et 
reflète des attitudes momentanées, des aspects très fu
gaces de l’heure et de la figure humaine. Souvent ce qu’il 
dessine paraît trop hâtif, insuffisamment établi. Qu’on 
y regarde de plus près. Rien ne cède, n’offusque ni ne 

• se détraque. Il y met dé l’esprit, au reste, et aime mon

trer, en même temps que ce P ro m e n o ir de café-con
cert, où les éclaboussures d’une lumière brutale et 
fausse désaccordent l ’apparence des visages et l’harmo
nie des formes, une Fem m e à la toilette debout devant 
sa psyché où elle est mirée, ou ce profil net, solidement 
modelé de Petit Garçon. Il triomphe dans l’étude des 
éclairages lourds et sobres, d’un jaune épais, écartant, 
de la distance d’un cercle qu’ils emplissent, les ténèbres 
sournoises et confuses qui les cernent : autour do la 
table à manger d’un appartement bien bourgeois des 
tètes d’enfants s’inclinent avec docilité, soumis au jeu 
contrasté des lumières, absorbés par l’ombre.

Quelques touches assez rudement posées, énergiques 
'surtout, établissent un site reposant d’arbres touffus et 
d’herbes au premier plan ; derrière, plus délicatement 
presque suggérée, la mer soupire heureuse jusqu’à la 
ligne sinueuse de plus lointaines collines. C’est où 
M. K.-X. Roussel, auprès d’une source, rénove le mythe 
éternel de la Fontaine de Jouvence. Un vieillard 
cassé, tremblant, s’incline déjà pour y boire, tandis que 
la nymphe, émue et souriante, assise au bord, regarde 
vers lui, accoudée sur l’urne qui s’épanche. Nul mieux 
que ce peintre ne sait pénétrer d’air et de vie ses 
paysages. Ils bruissent et, à les voir, il semble qu’on y 
vive. La présence des figures allégoriques en résume, 
par l’apparition d’une forme significative, le charme 
tendre et songeur. Une Pastorale frêle et douce comme 
un pastel montre de dos dans un sous-bois une nymphe 
adorablement blonde assise sur les plis bleus du peplos 
qu’elle a rejeté. Les fleurs qu’il a peintes, corolles jau
nes, ardentes et joyeuses, hortensias orgueilleux, sont 
d’une vie profonde et pleine, et il traite, en pastel, les 
silhouettes des paysages familiers d’une facture très 
personnelle, si légère que le moindre geste involontaire, 
la plus petite maladresse en briserait, semble-t-il, à un 
point tout de suite choquant, la juste et impressionnante 
harmonie.

A n d r é F o n ta in a s  
(L a  fin  au proch ain  num éro.)

L ’Inauguration du monument 
de César Franck.

P aris, le 22 octobre 1904.
Dans le square Sainte-Clotide, tout petit, cerné d e m aisons 

hautes, envahi de feuilles jaun ies, et q u ’attriste  encore un jou r 
gris et hum ide, la foule s’est accum ulée de bonne heure, anxieuse 
d ’honorer la m ém oire de César Franck. Sauf Mit. Saint Saëns, 
Massenet et Debussy, je  crois bien que tous les m usiciens, com 
positeurs, virtuoses, critiques ou sim ples fervents rom  là. Sous 
un  m arronnier aux branches retom bantes, on dévoile le m onu
m ent.
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Puis M. Vincent d’Indy, le premier, parle au nom du Comité, 
de tous les souscripteurs, des élèves et des amis de César Franck; 
il remet à la Ville de Paris l’œuvre de M. Alfred Lenoir. Puis il 
dit le génie du maître, son influence sur l’école française, et 
insiste sur la parenté intellectuelle et artistique de la France et de 
la Wallonie. Voici en quels termes M. d ’Indy explique la qua
lité primordiale du génie de César Franck, qui fut l’art de la 
construction musicale :

« Le point de suture entre la grande manière de Beethoven et 
l ’art m oderne, c’est le premier trio en fa dièze de César Franck 
qui était appelé à l’opérer. E t depuis l ’année 1841, le génial archi
tecte continua, sans se lasser, à édifier des monuments d’une nou
veauté d’aspect, d’une solidité de plus en plus grande, depuis 
Rédemption et les Béatitudes jusqu’au Quatuor, dont le premier 
mouvement est un prodige de construction qui n ’a jamais été 
égalé, jusqu’aux trois derniers Chorals, son chant du cygne, où 
l’artiste sut encore amplifier le style de la haute variation que 
nul, sauf le poète de la Neuvième Symphonie, n ’avait employé 
avant lu i... »

Vient ensuite cet admirable portrait moral de Franck :
« Epris de son art bien plus que de lui-même, ne croyant jamais 

avoir assez fait pour exprim er l’idéal entrevu, jamais Franck ne 
soupçonna les habiles préparations des succès dits artistiques; 
jamais il ne lui vint même à l’idée de rechercher les honneurs ou 
les distinctions Sa vie fut toute de travail, d’humilité, de simpli
cité. Il mourut comme il avait vécu...

L’éducation qui émanait de ce maître incomparable avait ceci 
de particulier, qu'elle imposait à tous la sincérité et la probité 
dans l’exercice de leur a r t . .. Il donnait la leçon avec une clarté et 
une clairvoyance merveilleuse, mais sans se préoccuper d’aucune 
théorie, sinon de celles que la tradition et le travail lui avaient 
inculquées à lui m ême...

...L ’art du père Franck fut un art de vivante bonté et d’absolue 
sincérité, seules conditions qui, jointes bien entendu au génie 
créateur, sont appelées à rendre un art durable. Le doute et la 
haine, ces négations, s’ils ont parfois détruit des choses utiles, 
n ’ont jamais rien pu édifier de stable. Seuls l’amour et la foi ont 
su fonder des œuvres immortelles. »

e t M. d'Indy conclut ainsi :
« Oui, nous vous aimons, cher père Franck, parce que vous 

avez aimé votre art simplement, sans calcul ni compromissions. 
Nous vous honorons, parce que vous avez possédé la foi créatrice, 
la foi en cet art sublime, la foi en cet idéal de beauté et de vérité 
que nous, chrétiens, nous appelons Dieu. Et c’est pour cela qu’au 
milieu de l’ombre qui s’étend peu à peu sur les productions de 
l’orgueil et de l’intérêt, voire œuvre restera immuable dans la 
lumière, comme un admirable exemple du progrès que peut réa
liser dans les voies de l’art un génie bon, croyant, probe et sin
cère. »

M. de Selves, ensuite, reçoit le monument au nom de la ville, 
et de façon quelque peu inattendue mais si divertissante, entre
tient l ’auditoire de César Franck considéré comme juré des con
cours de la ville de Paris.

Puis M. Marcel, directeur des Beaux-Arts, se lève et parle, 
comme bien il fallait s’y attendre, beaucoup plus en artiste q u ’en 
personnage officiel. Voici quelques passages de son discours :

« César Franck a passé au milieu de ses semblables sans par
tager leurs fièvres, sans épouser leurs querelles, enfermé dans 
son rêve mystique de perfection chrétienne. C’est, à ce titre, un 
attardé, un fils spirituel de ce Fra Angelico, qui, en son couvent 
de Fiesole, au milieu des oliviers et des cyprès, miniaturait pieu
sement ses visions célestes, loin du fracas d ’un siècle atroce, à 
moins qu’il n ’allât, du même cœur, à l ’appel d’un pontife, déco
rer quelque coupole de basilique. Franck avait, pour réaliser cette

conception en quelque sorte anachronique, le viatique nécessaire : 
des convictions fortes et tranquilles, un caractère résolu et tenace. 
Sous l’enveloppe indifférente où le hasard l ’avait logé, dans ses 
yeux bleus si modestes, mais qui regardaient si droit, il portait à 
travers la vie troublée et confuse de ce temps une volonté inébran
lable, dédaigneuse des jalousies d’artistes comme de l’incom
préhension bourgeoise. Ce passant inaperçu, courant à ses leçons 
par nos rues affairées, a incarné l’idéal magnifique et radieux d’un 
Sébastien Bach ; ce fut le dernier de ces grands kapelmeister, 
dont la fonction terrestre semble avoir été d’exprimer, par la voix 
colossale des orgues, les regrets de l’homme déchu, ses aspira
tions vers la pureté rédemptrice, sa contemplation et son attente 
des destinées sublimes de l’au-delà. »

M. Henry Marcel rappelle les œuvres principales de Franck : sa 
musique d’église, sa musique vocale et symphonique. Il conclut :

« . . .  C’est tout une âme d’homme qui s’épanche et se dévoile, 
et quelle âme! la plus noble, la plus tendre et, par là même, la 
plus triste, souvent, qui fut jam ais....

Et maintenant le voilà à sa place, dans le chœur des génies 
immortels qui seront nos répondants auprès des âges futurs et 
constituent peut-être, après tout, la raison d ’être et la justification 
de l’humanité en ce monde Ils n ’en font pas. en effet, seulement 
la parure, comme de splendides fleurs dont elle serait l’humble 
terreau, mais lui apportent, du fond de l’inconnu, par les germes 
qu’ils laissent après eux, ses seules espérances d ’améliorat on et 
de grandeur.

Cette vérité s’est déjà confirmée pour Franck. Son idéal si fier 
et si pur, la puissance communicative de sa parole, son enseigne
ment sévère, mais ennemi de toute routine transmise et respec
tant avant tout la personnalité de l’élève, ont déjà suscité autour 
de lui et à sa suite de belles vocations, de généreuses tentatives. 
Notre école lui a dû de se dégager d ’une conception trop transac
tionnelle, trop purem ent aimable de la musique et de s’attacher 
d’une vive ardeur aux formes de l’art les plus viriles et les plus 
élevées. Ce nous est une raison de plus de chérir sa mémoire que 
de pouvoir mêler à notre tribut d’admiration pour la souveraine 
beauté de son caractère et de sa vie, l’hommage de notre recon
naissance envers le semeur d’idées, l ’éveilleur d’âmes incompa
rable qu ’il a été. »

Après M. Henry Marcel, voici M. Théodore Dubois, à qui 
incombe l ’ingrate tâche de parler au nom de ce Conservatoire où 
César Franck fut traité comme un paria, de ce Conservatoire 
dont le directeur, le jour de l’enterrem ent du maître, ne prit la 
peine ni de ferm er l’établissement ni même de se faire repré
senter aux obsèques, au mépris des usages administratifs. 
M. Dubois s’en tire en parlant beaucoup de soi-même. Il déclare 
qu’il fut le plus ancien, le meilleur ami de Franck, son « collabo
rateur artistique » à Sainte-Clotilde ! Et si Franck fut nommé pro
fesseur d ’orgue au Conservatoire,ce fut grâce au seul M. Théodore 
Dubois.... Certes, cette amitié dut être assez précieuse pour com
penser, et au de la, les preuves de malveillance dont quelques 
autres auraient pu se rendre coupables à l’égard de Franck. Mais, 
d’ailleurs, « jamais Franck ne rencontra d ’hostilité au Conserva
to ire .... Et, quand un homme se distingue des autres par une per
sonnalité supérieure très caractérisée, et que par son exemple et 
son enseignement, il bat en brèche certaines routines, est-il donc 
surprenant qu’il ne recueille pas immédiatement toutes les sym
pathies et toutes les admirations? L’histoire humaine est là pour 
répondre. »

Ainsi, M. le Directeur du Conservatoire « sans s’émouvoir de 
rien de ce qu’on dit ou de ce qu’on ne dit pas (sic) », rectifie 
« certaines insinuations qu’il a à cœur et qu’il serait très heu
reux (sic) de dissiper ».

Le dernier, M. Colonne se lève et s ’excuse d ’être bref : sa seule
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éloquence est celle de son orchestre, et celle-là, il n ’a pas attendu 
le jour actuel pour la mettre au service de Franck. Il dit ensuite 
quelques mots de la musique du maître et en particulier des 
œuvres profanes, P syché , H ulda, etc.

Puis, chacun pénètre dans l ’église Sainte-Clotilde. Là, sur 
l ’orgue qui fut pendant de si longues années celui de César 
Franck, MM. Mahaut, Pierné, Tournem ire, Gigout, Dallier exé
cutent des œuvres du maître. Des chants montent, parmi les 
colonnes élancées et grises que, par-ci par-là, an rayon de 
lumière, tamisé à quelque vitrail, vient de m arbrer de pourpres, 
de jaunes et de verts un peu effacés.

M -D. Cai.vocoressi

Le Monument César Franck à Liège.

Dans son dernier num éro, l 'A r t  Moderne émet le vœu de voir 
la ville de Liège ériger un  monument à la mémoire de César 
Franck.

Un Comité s’est constitué dans ce but il y a un  certain nombre 
d ’années. Un projet de sculpture a été créé : C’est un  grand haut- 
relief inspiré des Béatitudes, interprétation superbe qui témoigne 
d ’un respect vraiment pieux pour l ’œuvre du « Maître de Liège ». 
Auteur : M. Joseph Rulot.

Des fonds ont été recueillis dès le premier jour pour la réali
sation de ce projet. Mais, par suite de difficultés dont le détail 
est peu intéressant, le Comité a été amené à ajourner la suite de 
ses travaux —  sans se dissoudre, bien entendu, et sans rien  
abandonner de son programme.

Quelque temps après, un  autre Comité se constitua pour ériger 
un  m onument à la mémoire d’un autre Liégeois, le poète popu
laire Nicolas Defrecheux. Le même sculpteur sortit premier du 
concours ouvert dans ce but. Lorsqu’il s’agit de rechercher 
sérieusement les voies et moyens de faire aboutir l’entreprise 
nouvelle, on fit appel non seulem ent à ses partisans directs, 
mais aussi, en général, à tous les adm irateurs de l’art de Rulot. 
Dans l’assemblée, assez nombreuse, réunie à cette occasion, se 
trouvèrent naturellem ent des soutiens dévoués du Comité Franck. 
Il fut reconnu, d’accord unanim e, que, pour des raisons d’ordre 
pratique, il était préférable de poursuivre d ’abord la réalisation 
du monument Defrecheux.

Il n ’est pas étonnant qu’on ait jugé plus facile, dans un même 
milieu, la propagande pour l’érection d’un monument à un 
poète populaire que celle qui poursuivait la glorification de 
César Franck, dont l’art abstrait n ’est pas encore, tant s’en faut, 
à la portée des enthousiasmes et des générosités de la m ultitude !

Tant qu’il sera d ’usage de faire les monuments publics au 
moyen de souscriptions publiques, ce sont là des comparaisons 
qu ’on ne pourra s’empêcher de faire. Elles n ’ont du reste aucun 
rapport à l’art, et, par conséquent, il n ’y a aucune raison de n ’en 
pas prendre son parti.

Quoi qu’il en soit, le monument Defrecheux est aujourd’hui 
pourvu de toutes les approbations et subventions officielles 
requises. C’est, comme on dit, une affaire réglée. Peut être 
jugera-t-on que les succès obtenus de ce côté ouvrent, à certains 
égards, les voies à l’autre entreprise. Mais il va sans dire que ceci 
n ’est pas écrit pour agir insidieusement sur la conscience du 
Comité Franck, et lui rappeler une initiative dont il n ’a suspendu 
que provisoirement l’action. Il reste parfaitement juge de son 
heure, qui peut très bien, on en conviendra, n ’être pas la même 
à Liège qu’à Paris.

Nous émettons seulement le vœu que l ’occasion se présente 
bientôt propice à la glorification patriotique dont l 'A r t  moderne 
a signalé la nécessité, —  propice aussi à la réalisation d’un pro
jet de sculpture qui, malgré les progrès réalisés depuis dix ans 
par les artistes et le public dans la pénétration de l’œuvre gé
niale de César Franck, reste aussi neuf qu’au premier jour.

Oscar Colson

Les Nouveaux Concerts à Verviers.

(Correspondance particulière de Z’A rt m oderne.)
La première séance de cette année, qui fut consacrée exclusi

vement aux œuvres de notre concitoyen Victor Vreuls, eut lieu 
le m ercredi 19 octobre, devant une salle comble, au théâtre 
Royal. L’orchestre de quatre-vingt-six musiciens était dirigé par 
Louis Kefer.

Au programme figuraient la Rapsodie moderne pour orchestre, 
le Poème pour violoncelle et orchestre, le Triptyque pour chant 
et orchestre et la Symphonie pour orchestre et violon principal. 
Les solistefe furent Max Loevensohn, MIle Marthe Legrand et 
Eugène Ys^ye.

Pour la plupart des auditeurs, les œuvres de Victor Vreuls ont 
été une révélation qui leur a procuré de délicates et profondes 
sensations d’art. Certes, la musique du jeune maître n’est point 
de celles qui se comprennent de prime abord : à côté des clartés 
étincelantes de sa palette, il est parfois des taches d ’ombre qui 
déconcertent et l ’on se surprend à regretter que pouvant être 
lumineux, il semble se complaire de-ci de-là à noyer cette 
lumière en des nuées embrumées. Mais l ’impression générale se 
dégage forte et puissante et les excès polyphoniques sont chose 
dont on se corrige facilement.

Les solistes se m ontrèrent absolument supérieurs. Loevensohn 
possède un archet splendide; M118 Legrand s’affirma chanteuse 
exquise et musicienne hors ligne dans le Triptyque et quant à 
Eugène Ysaye, nul ne saura jamais mieux que lui faire ressortir 
l’intense sentiment qui caractérise la Symphonie avec violon 
principal.

En toutes ces œuvres et encore dans la Rapsodie, si colorée, 
si mouvementée, si vivante, l ’orchestre resta digne de sa réputa
tion et fut excellemment dirigé par Louis Kefer.

J. S.

C O U R R IE R  D E  L O N D R E S

Depuis quinze jours Londres est sous le charme des violonis
tes ! Ce fut d 'abord Kubelik, puis Hubermann, ce jeune virtuose- 
enfant prodige devenu grand, enfin Sarasate, qui, à la Bechstein 
Hall, nous a donné une fois de plus l ’occasion d ’adm irer son jeu 
impeccable et la grâce de son interprétation.

La saison théâtrale recommence. Les innombrables music-halls 
londoniens rivalisent et essayent de se surpasser en attractions 
plus ou moins sensationnelles. Le publie anglais préfère cela à 
des pièces psychologiques. Un pitre, une troupe de phoques 
savants, un exercice dangereux où le, personnage risque de se 
casser le cou, l ’intéressent plus qu’une thèse sur le divorce. De là 
ces salles de Variétés qui pullulent, qu’on trouve dans chaque 
district... car il en faut pour amuser six millions d’habitants !

A l’Alhambra, par exemple, on prend une leçon de politique 
en admirant un superbe ballet : L 'E n ten te  cordiale, dans lequel la 
France et l’Angleterre flirtent et finissent par s’em brasser au 
milieu d’un luxe inouï de costumes, de décors et de jolies dan
seuses.

L’Empire, le plus élégant des music-halls de Piccadilly, un 
chef-d’œuvre de confort et de luxe avec ses deux bars, anglais et 
américain, produit avec H igh Jinks  un ballet comme on n ’en 
voit jamais à Bruxelles ou à Paris. Pendant une heure c’est une 
féerie chorégraphique où toutes les couleurs du prisme scintil
lent sous les projecteurs électriques. Et la salle n’est pas moins 
brillante, avec son parterre de robes de bal, de décollet ges 
endiamantés et de fracs.

Maurice Tessier
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N É C R O LO G IE

P a u l D elm et.
Le chansonnier Paul Delmet est m ort à Paris la sem aine d e r 

n ière. Avec lui s’en va un  peu du .Montmartre pittoresque, chanté 
par Gustave Charpentier dans Louise et qui ne sera bientôt plus 
q u ’un  souvenir. Car il est loin, déjà, le tem ps où la fantaisie de 
Paul Delmet animait les soirées du Chat noir de Rodolphe Salis, 
puis celles des Q u at'z-A rts  et du Divan japonais illustré par la 
célèbre affiche de l.autrec ... Les P etits Pavés, les Stances à 
M anon, P e tit Chagrin, Mélancolie, Petite Brunetle aux yeux 
doux ne constituent certes pas un bagage m usical bien lourd. 
C’est frêle et menu comme la voix susurran te et douce avec 
laquelle, tim idem ent, l’aim able garçon les débitait Mais, ainsi 
que l ’a fait rem arquer Franc Nohain, on ne saurait retirer à 
Delmet d ’avoir trouvé la rom ance la plus parfaite, celle où pleure 
et chante toute la sentim entalité .d’une époque.

Les m élodies du XVIIIe siècle nous plaisent par le tableau 
q u ’elles évoquent des robes à paniers, des charm illes, du 
m en u e t... Pour retrouver M ontmartre, l'orig inalité de ses caba
rets, les dim anches du Moulin de la Galette, les jeudis de la Boule 
noire et de l ’Elysée, on ouvrira le recueil des chansons de Delmet, 
les plus « faubourg », les plus « tro ttin  », les p lus«  rue  Pigalle » 
qui soient. Et ce n 'e s t pas déjà un  m érite si m ince que d ’avoir 
exprim é un m om ent, quelque éphém ère fut il, de la vie un iver
selle.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Le Conseil com m unal de Liège vient d ’appeler com m e profes
seur de sculpture à l ’Académie, l ’auteur du m onum ent Defrecheux, 
M. Joseph Rulot. A la m êm e séance, il a nom m é M. Émile Berch
m ans et M. Jean Ubaghs, respectivem ent professeurs de com po
sition historique et d’anatom ie. M. Sander P ierron, rédacteur à 
l 'Indépendance, a été nom m é professeur d ’histoire de l ’art.

La séance solennelle de ren trée de l ’Université nouvelle aura 
lieu dem ain lund i, 31 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, à la galerie Le 
Roy frères, rue  du Grand-Cerf, 6.

Les discours seront prononcés par MM. Léon Hennebicq {La  
Défense de l'Occident) et Guillaume De Greef (Eloge d’E lie  
Reclus).

Pour rappel, sam edi prochain S novem bre, à 2 heures, au  Musée 
m oderne, place du Musée, inauguration du onzième Salon annuel 
du Sillon.

Vendredi dern ier s ’est ouverte au Cercle artistique une exposi
tion d ’œ uvres de M. Victor Abeloos. Clôture le 4  novem bre.

La souscription ouverte par les A rts  de la vie pour offrir le 
P enseur  de Rodin au Peuple de Paris atteint 9,618 fr. 75.

On souscrit au bureau  de la revue, 6, chaussée d ’Antin, Paris.
Les m atinées littéraires du  Parc seront inaugurées jeudi pro

chain par M. Edm ond Picard. Cette séance sera consacrée au 
m onodram e (conférencier : M. J. Jahan). M. Edm ond P icard in te r
prétera le Juré, m onodram e en cinq actes, avec m usique d ’ac
com pagnem ent sur des thèm es de Beethoven, Bach et Schum ann. 
Les m atinées seront consacrées à Léon Cladel conférence par 
Mlle Judith  Cladel), représentation  de l 'A ncien, dram e en  vers, 
et les A uryentis, pièce inéd ite; à  Gabriele d’Annunzio (conféren
cier : M. Maurice Wilmotte), représentation  de la Gionconda, 
tragédie en  quatre actes, qui n ’a pas encore été représentée en 
français; à M. Henry Meilhac (conférencier : M. Léon Souguenet), 
représenta tion  de Pepa, comédie en trois actes ; à Henry Monnier 
(conférencier : M Maurice Gandolphe), représentation  du Roman  
chez la portière, folie-vaudeville; à Victorien Sardou (conféren
cier : M. Albert Giraud), représentation  des Pattes de mouche,

comédie e n tro is  actes; à Scarron (conférencier : M. Paul Spaak), 
représentation  de Don Juphet d’A rm énie , com édie en quatre 
actes, en  vers; au comte Alfred de Vigny, de l ’Académie française 
(conférencier : M. Georges Dwelshauvers), représentation  de 
Chatterton, dram e en trois actes.

L’Esbroufe, la comédie si curieuse et si m ouvem entée d ’Abel 
H eriran t, a valu un brillant succès à la nouvelle troupe du théâtre 
Molière. A ujourd’hui dim anche, dern ière m atinée; aux m atinées 
les enfants paient dem i place.

Jeudi, prem ière de M a ternité, la pièce nouvelle de Brieux.
La prem ière séance, hors abonnem ent, des Concerts Ysaye 

aura lieu dim anche prochain 6 novem bre, à 2 heures, au théâtre 
de l ’A lham bra. Répétition générale le samedi 5 novem bre, à 
2 h. 1/2.

M. Eugène Ysaye dirigera le concert qui sera entièrem ent con
sacré à des œ uvres musicales de M. Théo Ysaye-Mess.

Au program m e : 1° Symphonie en fa  majeur (prem ière aud i
tion); 2° Concerto pour piano et orchestre, M. De Greef; 3° L e  
Cygne, poème sym phonique (prem ière audition); 4° Fantaisie sur  
un thème populaire.

Cartes et abonnem ents chez Breitkopf et H ærtel, Montagne de 
la Cour.

Le Concert Ysaye Deru, prim itivem ent fixé au 3 novem bre,, 
aura lieu m ercredi prochain 4 novem bre, à 8 h. 1/2 du soir, à 1a, 
Grande-Harm onie. Cartes chez Breitkopf et Hærtel, m ontagne de 
la Cour.

On nous prie d ’annoncer que la vente des places cet ouverte 
pour le prem ier Concert populaire (12-13 novem bre). Bureaux 
chez Schott.

MM. Ch. Henusse, pianiste, G. Liégeois, violoncelliste, et G. F ré
molle, pianiste, donneront, avec le concours de MM. L. Qweec
kers, violoniste, et L. Liégeois, altiste, quatre auditions de 
m usique de cham bre qui auront lieu dans la salle des fêtes de 
l ’École centrale technique (Institut Dupuich), rue Berckendael, à 
8 heures du soir, les jeudis 10 novem bre, 22 décem bre, 26 ja n 
v ier et 9 m ars.

Pour la partie vocale, les organisateurs se sont assuré la p ré 
cieuse participation de Mlles Fanny Collet, Elisabeth Delhez et De 
Win.

Abonnem ent aux quatre concerts : 10 francs; cartes prises au 
contrôle : 3 francs. Abonnem ents chez M. Notesse, à l ’institu t 
Dupuich, rue Berckendael; téléphone n° 624.

Depuis le 15 octobre M. Henri Seguin, professeur de chant et 
de déclam ation lyrique, a repris ses leçons particulières, 29 , rue 
de l ’Évêque.

M. Guy Ropartz vient d ’achever une œ uvre importante- pour 
piano : Ouverture, Variations et F ina l, qui sera exécutée en pre

m ière audition par Mlle Blanche Selva à la Société nationale. 
 C’est encore M. Brahy qui dirigera, cette année, les C o n c e rt 

d ’hiver à Gand. Nous pouvons, dès à présent, citer quelques-unes
 des œ uvres qui seront exécutées sous sa direction.

De Beethoven, la Symphonie pastorale et l'ouverture de L éo 
nore. De Mozart, la Symphonie en la. L’école m oderne française 
sera représentée par Vincent d ’Indy, Chabrier, Duparc et Bruneau ; 
l ’école russe par Rimsky-Korsakow, par Borodine, dont on exécu
tera la Deuxième Symphonie, et Tchaïkowsky. De Gluck, l ’ouver
tu re d 'Iphigénie. L’orchestre donnera un fragm ent de P arsifa l 
de W agner, des œ uvres de Liszt, Berlioz et Schum ann. .M. Brahy 
com pte nous faire connaître une œ uvre de Gôlz, le com positeur 
allem and de la Mégère apprivoisée.

Enfin, parmi les virtuoses engagés, citons M. Ossip Gabrilo
vitch, le pianiste russe, qui se fera entendre le 7 janvier prochain.

Souhaitons que M. Brahy nous perm ettra d ’en tendre , cette 
année, une œ uvre de Claude Debussy, que le public gantois n ’a 
pas encore pu apprécier aux Concerts d ’hiver.

Le célèbre tr ip ty q u e  d e  la C our d ’appel de Paris, L a Crucifixion, 
qui figura à l’Exposition des Prim itifs français, vient d ’être mis
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par le ministre de la justice à la disposition de son collègue de 
l ’instruction publique et des beaux-arts. Il est, depuis la semaine 
dernière, exposé au Louvre.

La direction des Concerts du Conservatoire de Paris a inscrit au 
programme de cet hiver le Chant funèbre pour chœur et orchestre 
d ’Ernest Chausson, dont M. Alfred Cortot fera exécuter à ses con
certs le Poème de l'Am our et de la M er, interprété par 
Mme Georgette Leblanc.

MM. Gabriel Mourey et Maurice Le Blond ont communiqué à 
M. Henry Maret, rapporteur du budget des Beaux-Arts, les résultats de l’enquête ouverte par les A  rts de la Vie sur les relations 
de l ’Art et de l’Etat.

On sait que cette revue avait adressé à de nom breuses notoriétés 
de la littérature, des arts et de la politique, un questionnaire où 
était nettement posé le problème de la suppression de l ’Ecole de 
Rome, de l’Ecole des Beaux-Arts, du Conservatoire, en un mot, 
du monopole de l’enseignement de l'Etat en matière artistique.

De Vincent d’Indy à Joseph Reinach, de Jean Grave au comte 
Robert de Montesquiou, de Willette à Gabriel Séailles, de 
J.-F . Raffaelli à Alfred Fouillée, de Pierre Baudin à Steinlen et à 
Frantz Jourdain, sans oublier le maître Eugène Carrière qui, dans 
des pages définitives, apporte la contribution de son expérience 
d ’artiste et d'homm e, toutes les personnalités interrogées sont 
d ’accord pour condam ner l ’état de choses actuel.

Nous croyons savoir que cette manifestation va provoquer un 
débat parlem entaire il l’occasion de la discussion du budget des 
Beaux-Arts.

PIANOS

GUNTHER
Bruxelles, 6 ,  rue Tliéi*ésïeiine, 6  

DIPLOME D’HOÀINEUR
AUX EXPOSITIONS U NIVERSELLES 

Fournisseur des Conservatoires et Écoles de musique de Belgique.

INSTRUMENTS DE CONCERT ET DE SALON
LO C A T IO N  E X P O R T A T IO N  É C H A N G E

De Gil B las :
— César Franck chez lui ou quinze ans après.
Vous croyez que nous voulons rire? Pas du tout. C’est inouï, 

mais textuel.
L'Etoile belge, le grand journal bruxellois, rend compte en ces 

termes de l ’inauguration du monument César Franck :
« On a inauguré aujourd'hui dans le square Sainte-Clotilde, 

le monument élevé à la mémoire, de César Franck, le grand 
musicien belge. M César Franck, qui est très âgé, n’était pas là. 
La famille était représentée par les deux fils de l’illustre compo
siteur. »

Non, M. César Franck n ’était pas là. Et pour cause. Il est mort 
en 1890.

F a b r i q u e  de  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
C h . x h r o ü e t

1 9 2 ,  r u e  R o y a le ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d'après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
P R I X  M O D É R É S

V I L L É G I A T U R E  incomparablement recommandable 
dans le coin lé plus jo li, le p lus sain, le plus p ictura l de Belgique :

H O U F FA L IZ E , H ô te l d es P o s te s  e t  du  L u x em b o u rg .
Installation pittoresque et confortable, joli jardin, lawn-tennis, 

grandes salles de réunion, cuisine des plus soignées.
Houffalize peut répondre aux exigences artistiques et mondaines. 

Le printemps et l’automne y réunissent des peintres de talent attirés 
par le charme des mystérieuses vallées, émus par la majesté des 
grands horizons aux belles teintes sévères

A l’époque des vacances on y rencontre une société choisie qui con
tribue à rendre agréable la vie à la campagne.

Pension pour séjour de p lus de huit jou rs depuis 6 francs 
et fr . 6-50 p a r  jo u r .

Arrangem ents mensuels en dehors de la saison.

AMEUBLEMENTS M P I MODERflE
G. SERRURIER

LIEGE.-41 Rue HemricourT 
BRUXELLES - 2 Boui° DU REGEMTi 
PARIS -  54 Rue de Tocqueviue,
LÆ H / m  — 39 PdRKSTltflflT

'M O B IL IE R S  
'SPECIAUX POUR. 

CÆAAPÆG/NE
ARTISTIQUES PRATIQUES 

SOLDES et PEU COafEGX



Maison Félix MOMMEN & C°, Brevetés
FABRIQUE ET ATELIERS : 3 7 , R u e de l a  Ch a r it E, BRUX ELLES 

T é lé p h o n e  1 9 4 ^

Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
Spécialité de tous les articles concernant la pein ture , la scu lp ture , 

la g ravure, l’architecture  et le dessin.
F E N T 0 1 L A G E ,  N E T T O Y A G E  E T  V E R N I S S A G E  D E  T A B L E A U X

Premières médailles aux Expositions d’Amsterdam, Paris, Liverpool, Le Havre, Bruxelles, Chicago, etc., etc.

L i m b o s c h  & c “
D D I Ï Y U Ï  T L7Q rue Midi
-D-Ll U  A.JILLL.lI/0  3 i 5 rue des Pierres

B L A 1 X C  E T  A M E U B L E M E N T
Trousseaux et Layettes, Linge de Table, de Toilette et de Ménage, 

Couvertures, Oouvre-lits et Edredons
R I D E A U X  E T  S T O R E S

Tentures et M obiliers complets pour Jardins d’H iver, Serres, Villas, eto.
Tissus, Nattes et Fantaisies Artistiques

A M E U B L E M E N T S  D ' A R T
ANCIENNE MAISON ADELE DESWARTE

A L B E R T  M E N D E L  SuccF
Rue de la Violette, 28, Bruxelles.

Fabrique de couleurs fines. 
M atérie l pour artis tes .

Toiles et cotons préparés. 
Panneaux. —  Châssis.

M E N U I S E R I E  A R T I S T I Q U E
B O IT E S , C H E V A L E T S , T A B L ES , É C R A N S, P A R A V E N T S, ETC . 

Devis et croquis sur demande. — P r i x  t r è s  m o d é r é s .

E. DEMAN, Libraire-Éditeur
8 6 ,  r u e  d e  l a  M o n t a g n e ,  8 6 ,  à  B r u x e l l e s .

Œ U V R E S  de MALLARMÉ, MAETERLINCK, VERHAEREN, 
VILLIERS de l'ISLE  ADAM 

Constantin M EUN IER, Félicien ROPS, etc.
B ulle tins périodiques d ’ouvrages ra res  et précieux en vente aux p rix  m arqués.

Catalogue envoyé gratuitement sur demande.
Direction de ventes publiques de livres et estampes. Expertises,

V I T R A U X
R. E V A L D R E

23, Rue des Douze-Apôtres,
B R U X E L L E S

J U G E N D
R e v u e  i l l u s t r é e  h e b d o m a d a i r e

FOHDÉE EIDT 1695 
Éditeur : Dr. Georg H ir t h , Munich.

DEMANDEZ CHEZ TOUS LES PAPETIERSc .  ( 1 ) . -/W m *—*■ J 4 a V ^  ---------J
L’Encre à écrire indélébile 

BLUE-BLACK Van Loey-Noury
SUPÉRIEURE A TOUTES LES AUTRES MARQUES 

Im p rim é s u r pap ier de la  Maison KEYM, rue de la  B uanderie , 1 2 -1 4 .

B ruxelles  — lm p . V* Monnom, 3*2, rue  de l ’Industrie .
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L 'A R T  M O D E R N E  e s t  en v o y é  à  l'e ssa i, p en d a n t un  
m ois, a u x  p erso n n es  q u i n o u s en  fon t la  dem an d e ou  
q u i n o u s so n t in d iq u ées  p a r  n o s  ab o n n és.

L e s  d em an d es d’ab o n n em en t e t  de n u m éros à  l ’e s s a i  
d o iv en t ê tr e  a d r e s sé e s  à  l ’a d m in is tra tio n  g é n éra le , ru e  
de l’In d u str ie , 3 2 , B ru x e lle s .

On e s t  p r ié  de r e n v o y e r  la  r e v u e  à  l ’A d m in istra tio n  
s i  l ’on ne d é s ir e  p a s  s ’y  ab on n er.

L ’A R T  M O D E R N E  e s t  en v e n te , à. P a r is ,  à  la  l ib r a i
r ie  H. F lo u r y , 1 , b o u le v a r d  d es  C a p u cin es.

S O M M A I R E
Un Peintre de l’enfance. M iss M ary Cassatt ( C a m i l l e  M a u c l a i r ).

—  La Comtesse Mathieu de Noailles ( B l a n c h e  R o u s s e a u ! .  — Onzième 
Salon annuel du - Sillon (M. d .  0 .). — Notes de musique. A 
propos d'un compositeur d ’école wallonne (H. L ). Piano-récital 
Clotilde K leeberg-Samuel (Ch. V.). — Nécrologie Gaston Serpette.
— Petite Chronique.

Un Peintre de l ’enfance.
M iss  M a ry  C a ssa tt .

Miss Mary Cassatt est peut-être le seul peintre de ce 
temps qui ait donné de l’enfant une interprétation limi
tée à lui-même : elle n’a pas, devant cet être en forma
tion, l’impatience de deviner sa maturité. Elle arrête sa 
contemplation tranquille et sure à la minute même où 
lui apparaît la créature étudiée, elle en saisit l’âme 
présente, et cela lui suffit pour créer une psychologie 
neuve, attachante et fortement inspirée de la nature.

Les enfants d’Eugène Carrière sont surchargés de 
pensées précoces : à travers leurs crânes tendres mi
roite la lueur phosphorescente de l’intellect qui s’éla
bore, leurs regards sont insondablement graves, ils 
portent en eux tout un programme de souffrance et de 
rêve. Les futures luttes sociales, les transformations 
de la morale s’inscrivent sur ces visages ombreux : ce 
sont des messagers de la race de demain, et une mélan
colique maturité les fatigue, de cette fatigue divine et 
mystique déjà errante aux fronts des infantes de Velàs
quez. Les enfants de Renoir et de Besnard ne sont que 
des fleurs et des fruits; d’une délicate animalité, ils ne 
vivent que par l'efflorescence de leur chair duvetée, 
dont la pulpe fraîche n’est pas encore imprégnée du 
suc de la conscience. Les fillettes de Mlle Breslau sont 
animées d’une vie nerveuse, leurs yeux sont fins, leurs 
gestes déjà retenus et stylisés par l’éducation. Elles 
ont, pour première forme de pensée, l’obéissance aux 
convenances jolies. D’autres peintres s’efforcent d’es
quisser l’adulte à travers l’enfant, ou, s’ils le montrent 
au premier âge, vagissant et presque informe, ils s’at
tachent à suggérer par lui toute l’obscure terreur du 
non-être, ils évoquent en cette larve la vie préorga
nique; s’ils le dotent d’une âme, elle est trop âgée, ou 
alors elle ressort du spiritisme.

Miss Mary Cassatt aura eu le mérité rare de noter 
l’âme de l’enfant dans sa première phase, à deux ou 
trois ans, et de ne la montrer ni anticipée ni informe, 
par la seule force d’un regard de pénétrant peintre qui 
ne sépare pas la chair de l’esprit, et elle aura dû à son 
admirable sincérité picturale de pouvoir réussir en cette



368 L 'A R T  MODERNE

recherche si difficile sans recourir à aucun artifice 
intellectuel. Elle fait de la peinture, et rien de plus, 
elle figure ce qu’elle voit ; elle n’use ni du stratagème 
de l’ombre, ni du décor, ni de l’allégorie — et l ’analyse 
à la fois large et patiente de son dessin précise, par le 
geste vrai, par l’ingénuité vive des moues, des rires et 
des clins d’yeux, la pensée inhérente à la formation 
musculaire : chez les enfants qu’elle peint, l’âme a l’âge 
exact de l’ossature et du système nerveux, le caractère 
individuel s’associe au caractère ethnographique, et 
parce qu’elle a beaucoup regardé nous pourrons beau
coup réfléchir.

Miss Mary Cassatt, dont l ’œuvre est considérable, 
abondante, mûrie, fit partie des premiers groupements 
impressionnistes et participa aux expositions fameuses 
organisées par eux dans un appartement de la rue Le 
Peletier. Elle y connut Renoir, Cézanne, Degas, et do 
celui-ci elle devint non l’élève, mais l’assidue admira
trice (1). Ses deux grands cultes dans l ’art moderne sont 
Corot, dont elle considère surtout, avec raison, les 
figures comme des choses merveilleuses — et Degas, 
qu’elle tient pour un des plus grands génies du dessin 
qui aient paru dans l ’histoire de la peinture. Avec 
Bertlie Morisot, Miss Cassatt présentera dans l ’histoire 
de l’impressionnisme l’exemple d’une belle participa
tion de la féminité. Mondaine, voyageuse attardant ses 
admirations et ses études aux musées italiens, l’artiste 
américaine a gardé de sa race neuve, plus ouverte que 
la nôtre peut-être aux œuvres simplifiées et primitives, 
une passion singulièrement forte pour les réalités du 
dessin, pour l’expression large par les plans et les 
volumes, l ’aversion de l’art hermétique et subtil. Elle 
ne se réfère pas à des Américains protestataires comme 
Whistler ou Poe, hantés des rêves déliés et. complexés 
de la vieille Europe. Ce qui frappe d’abord en elle, c ’est 
le besoin d’expression immédiate et l’amour de la santé. 
En cette vaste série de jeunes femmes et d’enfants, pas 
un visage névrosé, pas une velléité de psychologie 
déroutante ou ambiguë. Les carnations franches, les 
regards riants et clairs, les lèvres pures-et bonnes, les 
chairs heureuses d’une belle race, les gestes libres, 
naturels et logiques, plaisent par la simplicité. C’est 
bien là l’œuvre d’une Anglo-Saxonne exempte des raffi
nements préraphaélites, féminine par la tendresse des 
modelés et des expressions, mais robuste, mais éprise 
de la beauté du sang, de l ’alacrité des organismes sans 
tares, de la souple séduction des corps ne demandant 
qu’au grand air, à l’eau froide, à l ’accoutumance des 
exercices, le charme que d’autres empruntent aux 
fards, aux ennuagements des pénombres, ,aux coquettes

(1) Quatre de ses œuvres figurèrent à l'exposition rétrospective 
des Peintres impressionnistes ouverte à Bruxelles en mars dernier 
par la Libre Esthétique.

préciosités des dentelles encadrant de précoces et pâles 
visages, lassés d’être avertis par l ’âme dans un orga
nisme qui s’ignore.

Ca m il l e  M a u c l a ir

(L a  fin  prochainem ent.)

La Comtesse Mathieu de Noailles.

L’œ uvre de Mme de Noailles nous offre le tableau d ’une âme 
constam m ent exaltée. C’est pourquoi peut-être d ’aucuns l ’ont taxée 
d ’exagération ... D’exagération, je  n ’en  vois ailleurs que dans la 
nature de l ’au teur, c’est-à-dire dans l ’étoffe sensible, dans la 
m atière vivante de l’intelligence et du  caractère. Ici cette m atière 
vivante n ’est pus en quantité donnée. C’est une source que rien 
ne tarit ni ne dim inue. Et l ’on peut d ire de Mme de Noailles q u ’elle 
est exagérée à la façon des héros et des hom m es de génie, qui 
naissent avec des vertus ou des facultés supérieures : En réalité, 
c’est une femme de génie.

Un volum e de vers —  début du jeune auteur —  puis un 
second avertissaient de ce que pourraient être les rom ans. Tout 
vivants de fraîcheur, d ’originalité, ils contenaient à un  degré rare 
les qualités de clarté, d ’observation et de concrétisation ind is
pensables à qui veut peindre les êtres et les choses de la vie. En 
effet, le prem ier livre en prose de Mme de Noailles, L a  Nouvelle 
Espérance, est la révélation de ce q u ’il y a de plus enfoui et de 
plus pathétique dans une âm e fém inine. Il faut le lire pour voir 
un caractère de fem me, sans arrangem ent et sans feinte, « sans 
tricherie » a dit Octave Mirbeau. L e  Visage émerveillé, qui a 
paru ensuite, quoique inférieur, est plein de choses précieuses et 
d ’une très grande beauté verbale. Les deux volum es de vers, L e  
Cœur innombrable et L'O m bre des jours, sont d ’une abondance 
incom parable d ’inspiration  et d ’im agination; il n ’est pas de p o é
sie plus vibrante où l ’on  sente davantage la nature. Ce sont des 
fru its q u ’on touche, des feuilles qui trem blent, des écorces dont 
on suit du doigt le vernis lu isant et la chaleur, des fleurs, des 
parfum s, des m usiques, des mélancolies où le cœ ur s’enivre et 
s ’épuise. L’éloquence qui devait donner tant d ’élan à la prose 
était là en lyrism e; la sincérité que Mme de Noailles devait appor
ter à peindre des consciences et des caractères lui servait à p e in 
dre la nature : Un tour d ’esprit vif et inattendu , des façons de 
d ire nouvelles, l’observation tendre et m inutieuse, la notation 
précise du détail pittoresque ou caractéristique, voila les dons de 
l'écrivain, ceux qui donnent aux poèmes tant de relief et de 
saveur :

Je vais aller m’asseoir dans le jardin mielleux 
Qu'emplit le bruit léger d’une cloclie qui tinte,
A l’endroit où s’étend l’ombre du sapin bleu 
En ce soir clair qui fait chaque feuille distincte.

l.es deux livres sont pleins de ces aquarelles anim ées vivement 
dessinées et délicatem ent peintes. Mais on y voit aussi des ta 
bleaux intérieurs, des sensations étourdissantes à force d ’acuité :

Ah! comme le regret et le désir se pâment 
Quand clair, minutieux, déchirant et vermeil,
Le passé vient et fait comme un baiser dans l’âme.
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On trouve ainsi, dans les rom ans, des personnages peints en 
dix m ots, l ’aspeet saillant d ’un  caractère ou  d ’un  visage saisi 
au vol, épinglé dans l ’esprit tout rem uant et tout vivant :

« Je n ’aime pas M. l ’abbé : il est dans sa soutane une fois 
pour toutes. » —  Elle d it de Sabine de Fontenay que son visage 
était « désordonné par l ’éclat des yeux. » Et elle écrit plus loin : 
« Elle sentait que les im pressions de son visage étaient m ises de 
travers su r celles de son âm e ... » L’image su rprend  ; elle a quel
que chose d ’audacieux comme la très grande sim plicité, elle 
déroute toutes les habitudes de l ’esprit. Il arrive que l ’esprit 
dérouté se plaigne et m augrée : c’est alors q u ’on dit de Mme de 
Noailles q u ’elle est'exagérée, que son lyrism e est disproportionné, 
que son style fatigue...

Contrairem ent au talent de la p lupart des fem m es, le génie de 
Mme de Noailles étonne par son am pleur. Rien de l ’afféterie de la 
fem m e, —  rien  que des sentim ents poignants, vifs, abondants, 
et quand son âme trah it de la faiblesse, c’est p resque encore un  
aspect d ’héroïsm e. Elle voit g rand , v igoureux; son style abonde 
en  com paraisons im prévues, en im ages à l ’em porte-pièce, en ex
pressions fortes. Le m ot guerre, le m ot bataille rev iennen t sous sa 
plum e, évoquant avec une exactitude singulière la course ordonnée 
et puissante de la  véhém ence et de l ’exaltation. Cela fait dans l ’es
prit du lecteur du m ouvem ent et de la chaleur, quelque chose d ’em 
porté, de tum ultueux et d ’indom ptable qui passe com m e la foule 
et le  vent. Il n ’est pas d ’exem ple d ’une im agination plus forte et 
plus physique. Elle parle des « dents » du  p laisir, de la « m uscu
la ture » de la pensée. Une im age n ’est pas seulem ent le  vêtem ent 
d ’une sensation, c’est un poids qui l ’enfonce, qui la fait pénétrer 
avec violence et âpreté ; il est certaines définitions frappées 
comme des m édailles, des m ots qui p rennen t l ’idée com me le 
m oule p rend  la cire. A quelqu’un  qui lui d it : Vous aimez beaucoup 
le m ot cœ ur? Sabine de Fontenay répond  : « O ui... n ’est-ce pas? 
C’est le m ot charnel et sensible, le mot rond  dans lequel il y a le 
sang. » Mme de Noailles a la science des m ots à u n  degré rare . Elle 
connaît ceux qui vibrent, ceux qui résonnent dans l ’âme, ceux 
qui sont pleins de sève — ou pleins de san g ; c ’est à ceux-là 
q u ’elle va d ’in stinc t; elle s ’en sert avec un  a rt extrêm e et, 
chose précieuse, elle n ’en abuse pas. Son éloquence ne l ’entraîne 
pas à la g randiloquence; son lyrism e est sage, la phrase couvre 
l ’idée sans déborder. Elle donne toujours la sensation du tact, 
de la m esure, de la p lénitude. C’est dans la prose surtout, et surtout 
dans la Nouvelle Espérance, que ces qualités sont rem arquables. 
Cependant, écoutez des vers comme ceux-ci :

Lorsque le vent du soir fera plier les saules 
E t ren trer les troupeaux aux portes des maisons,
Nous presserons nos mains et joindrons nos épaules 
Gomme font pour danser les Jours et les Saisons...

On en pourrait citer cent autres ; on ne choisit pas, on prend  
au hasard . Feuilletez L e  Cœur innombrable et L'O m bre des jou rs . 
C’est une profusion de beautés qui arrê ten t à chaque page —  mais 
si b ien  faites, d ’un goût si ajusté q u ’on n ’en est jam ais fatigué. 
Gabriele d ’Annunzio, l 'imagignifique, a  cette richesse, — mais il 
en  abuse quelquefois. L’im agination, dans ses derniers volum es, 
est trop b rillan te , trop surchargée, trop m aintenue du côté du  so
leil. Celle-ci se replie , jou it de l ’om bre, de l ’intim ité, du  silence. 
Sa volonté n ’est pas de b rille r autant que possible, mais elle est 
tou t naturellem ent lum ineuse.

Mme de Noailles voit les choses avec tendresse, et elle les voit 
tendres, aim antes, angoissées comme des êtres hum ains. Cela 
crée dans ses poèm es une variété de sensations d ’u n  aspect n ou
veau, singulièm ent aiguës. La nature n ’est pas seulem ent une belle 
vie végétale, m ais un  m onde agité pareil au m onde des hom m es, 
avec des sentim ents, u n  cœ ur, p resque une beauté de chair q u ’on 
caresse comm e avec les m ains et les lèvres. Cette façon de sentir, 
m atérielle et païenne, p artan t bien fém inine, est surtout appa
ren te  dans L e  Visage émerveillé. Ce livre est une joie pour les 
sens, u n  perpétuel enchantem ent. Imaginez un couvent, avec ses 
m urs b lancs, ses corridors sonores, son odeur d ’encens, son 
ja rd in  de fru its et de légum es, sa chapelle qui ressem ble à « un 
verger de lis » et dans toute cette pureté , dans toute cette fraî
cheur, l ’atm osphère la p lus passionnée : des cœ urs qui b rû len t, 
des lèvres qui racontent l ’am our. Qu’il aille à Dieu ou à la  créature, 
c’est toujours de l ’am our hum ain , de l ’am our physique qui épuise 
et qui tu e . Le lyrism e ici b rû le , flamboie, p ren d  les accents du 
Cantique des cantiques : « Je suis une vallée étroite où l ’im m ense 
soupir est entré. » Je m ’étonne q u ’on ait pu reprocher à l ’histoire 
de n ’être pas conform e à la réalité, tant il apparaît q u ’il n ’y ait 
pas là  œ uvre d ’observation, m ais d ’invention. Cela n ’est pas un 
rom an mais un poème, le poème de la volupté, une fantaisie où 
tou t est arrangé pour évoquer à son plus haut degré la sensua
lité de l ’enivrem ent e t de l ’extase. Rien de religieux dans les 
caractères : de l ’ardeur, mais pas de ferveur, de l ’exaltation, 
mais pas de p iété; rien  de grave, rien de sérieux, rien de ce qui 
aurait pu donner la m atière d ’une lu tte , d ’un  véritable débat 
m oral. Une seule figure saillante : la m ère supérieu re; on d irait 
qu ’on la voit, intacte et vigoureuse, parm i les personnages secon
daires et le décor pâli d ’une fresque. Le couvent n ’est q u ’un 
cadre uniquem ent destiné à fourn ir des contrastes, de jolis ta
b leaux, des épisodes m ystiques, à iso ler l’am our, à le dépouiller 
de toute préoccupation m atérielle, de tout accessoire prosaïque. Il 
faut lire  cela comme on écouterait un cantique ou un conte de 
fées, comme on regarde certains tableaux des peintres prim itifs 
pleins de beaux détails, de vêtem ents som ptueux. En vérité cette 
œ uvre attache par le détail ; on la retrouve en  soi toute fragm en
tée, tout en éclats b rillan ts et comme en anecdotes, les unes ten
dres, ironiques, ou m agnifiquem ent voluptueuses, les au tres 
douloureuses ou toutes fraîches, toutes candides. Celles-ci surtout 
sont délicieuses ! J ’en extrais une qui ressem ble à une petite 
fable :

« Tout am use la sœ ur Marthe qui a de l ’hum ilité. A ujourd’hui 
elle fait des com potes. Je sens que la m ère abbesse la m éprise. 
Elle lui dit avec un  rire  très bon :

« C’est bien, sœ ur Marthe, faites-nous des com potes. »
Mais elle d it cela comme elle d irait :
« Mon âne, portez tout ce bois au m arché vous qui ne rêvez 

pas. »
D’autres séduisent par la m êm e grâce, une sorte de philosophie 

plaisante et charm ante qui donne presque de l ’ém otion. A la sœ ur 
Catherine qui lui dem ande si elle souffre beaucoup de scrupules, 
la sœ ur Sainte-Sophie répond que non, q u ’elle n ’est pas très scru
puleuse, qu ’elle s’accepte comme elle est, q u ’elle se tolère 
comm e elle tolérerait les défauts des au tres. Elle d it : « Je me 
supporte , m a sœ ur, et par m om ents je regarde vers le ciel bleu, 
et j ’imagine que le Seigneur me dit : « Petite fille, je vous aime 
comm e vous êtes. »

On le voit, le  sentim ent du  devoir n ’im portune pas la petite cons



370 L 'A R T  M O D E R N E

cience ingénieuse et candide de la sœ ur Sainte-Sophie. C’est à 
l ’appétit du bonheur qu ’elle se livre entièrem ent. Elle sent qu ’elle 
est su r la terre  pour aim er, pour être gaie, pour regarder les 
fleurs, le ciel, les beaux visages... pour vivre, pour être heureuse. 
Aussi, quand  un  jeune hom me viendra, avec de l ’am our et de la 
poésie, lui ouvrira-t-elle p resque im m édiatem ent la porte de sa 
cellule. Et c ’est toute l ’histoire, avec ce dénouem ent im prévu que 
la religieuse refusera de suivre son am ant dans le m onde, non 
par am our de Dieu, mais par am our de son couvent, si b lanc, si 
beau, si plein de paix et, peut-être aussi, parce q u ’il est plus 
facile d ’obéir à une volonté supérieure que de lu tte r et d ’avoir sa 
volonté propre.

L’appétit du  bonheur, l ’appétit de la vie, de la plus passionnée 
des vies, voilà ce qui apparaît su rtou t dans l ’œ uvre de Mme de 
Noailles, et c’est cela qui allum e d ’une belle flambée tragique 
tout le prem ier rom an, L a  Nouvelle Espérance. Je ne connais rien 
de plus em poignant que ce livre, rien  qui prenne davantage les 
nerfs. Autant LeV isage émerveillé apparaît comme une fantaisiste 
im provisation, autant L a  Nouvelle Espérance m ontre de vie 
poignante et vraie. Il y a des œ uvres m arquées par la réalité 
comme les visages qui ont des rides, des trous, des m arques phy
siques d ’usu re  ou de m alheur ; le souvenir les concrétise en  un 
beau m asque douloureux, c 'est en  regardant différents de ces 
m asques, en les com parant que l ’esprit apprend ce q u ’il adm ire le 
p lus, ce qui l ’a le plus profondém ent frappé. Quelle face de lar
mes et de ravages à cette histoire d’am our, histoire banale p res
que et toute sim ple dans les événem ents. Une fem m e s ’éprend  
d ’un  homme qui ne l ’aime pas ; une am itié enthousiaste la repose 
de cette déception ; et c’est la deuxième aventure, sans presque 
de contours. Enfin, elle est aim ée, elle aime —  et elle se tue 
Je sais b ien  que des causes, plus ou m oins précises, ont dé te r
m iné cette m ort. L’am ant de Sabine est m arié ; il doit une partie 
de sa vie à sa femme, à son fils. Des déconvenues, des séparations 
épuisent le cœ ur de l ’am oureuse ... Cependant, je  ne [>eux pas 
m’em pêcher de penser q u ’elle se serait tuée m êm e dans d ’autres 
c irconstances... qu ’elle ne se tue pas à cause de ceci ou de cela, 
mais parce que l ’am our la déborde, parce que son âm e est trop 
pesante, trop surchargée, parce q u ’elle a « aimé toutes les choses 
de ce m onde d ’une passion exténuante », parce q u ’elle est exté
nuée, parce q u ’elle n ’en  peut plus. La le ttre  d ’adieu à son ami, 
qui prend  les dernières pages du livre, exprim e cette intolérable 
fatigue : « Je sais que si vous étiez là, vous me diriez que le plus 
du r tourm ent s’affaiblit; d im inue en  quelques mois ; mais on ne 
se tue pas parce que l ’avenir peut être m auvais, mais parce q u ’on 
ne peut pas supporter le lendem ain. » Ailleurs elle d it : « J ’étais 
comme ces ivrognes qui aggravent leur mal en  buvant en route, 
mais qui étaient déjà ivres au  départ. Je suis née ivre et j ’ai vécu 
toujours altérée de véhémence et de douleur. » Et encore : « Les 
femmes, mon ami, n ’ont pas de conscience, elles ont une épou
vantable volonté de n ’être pas plus m alheureuses q u ’elles ne peu 
vent. » Cette dern ière phrase est caractéristique. La femme de 
Mme de Noailles n ’a pas de conscience. C’est la femme m oderne, 
qui dévore la vie comme une proie. Avide et pressée, elle veut 
jou ir de tout, sentir tout, et quand cette faim de louve ne trouve 
plus d ’alim ent, elle se nourrit de son propre sang, de son im agi
nation, de ses nerfs. De tels appétits nés dans des cœ urs m es
quins, dans des intelligences m édiocres n ’ont rien que d ’odieux 
et de repoussant. Mais dans cette nature intrépide, pleine de

toutes les ressources, ouverte à tous les vents et à tous les orages, 
quel beau to rren t cela fait et, parce quelle est triste , quelle 
ém ouvante et désespérée tragédie ! Toute l ’œ uvre de Mme de Noail
les, vers ou prose, n ’est que le récit pathétique ou les m ille 
tableaux de cette tragédie. Ce q u ’elle a révélé, avec une lucidité 
déchirante, c’est la tristesse infinie de la fem m e, et c’est ce qui 
donne à ses livres cette saveur am ère et étourdissante, cette odeur 
orientale de volupté et de fatalité. Alors que des femmes raison
naient, prêchaient, revendiquaient, écrivaient des rom ans pour 
expliquer leur vie, leurs tendances, leurs désirs, leurs idées, elle, 
touchant cela, et ne touchant p resque q u ’à cela, évoquait de la 
femme le seul aspect im périssable. Voyez L a  Nouvelle Espérance ; 
son héroïne dit en substance : « Je suis tr iste ! Aidez-moi, sauvez- 
moi parce que je  suis triste  ! » Et c ’est comme si les visages les 
plus désespérés de la vie et de la légende se levaient su r ses pas, 
com m e si l’on entendait les lam entations im m ortelles de Phèdre 
o u  d’Hermione —  ces am oureuses dont le spectacle b rû lait le cœ ur 
de Sabine de Fontenay — étrangler l'âm e de leu r détresse 
ardente . La détresse, l ’angoisse, la m élancolie âcre et lourde, 
sans objet, aussi naturelle  à u n  cœ ur fém inin que la fum ée qui 
vient avec le feu ,... ce vertige fort comme la destinée et qui fait 
qu ’on est lâche, m auvaise, lam entable et fé ro c e ,... qui fait q u ’on 
m ent, qu ’on pleure, q u ’on trah it, q u ’on se tue, q u ’on est plus 
ballottée, plus im puissante et plus sauvage q u ’une épave su r un 
fleuve débordé, voilà ce que la fem m e n ’avait pas encore d it et ce 
que seule elle pouvait dire. Quand les hom mes au ron t tout écrit 
de la femme, quand ils l ’auront auscultée, d isséquée, étudiée 
dans tout, — il y aura encore qu ’ils ne sauront pas : la tristesse 
sacrée. Cette m are trouble dont on n ’a touché que la surface, 
Mme de Noailles nous en  a m ontré le te rrib le  fond écarlate. La 
fem m e qu’elle a créée vivra parce qu’elle est vraie, parce que son 
caractère représentera le caractère fém inin d ’une époque, de 
l’époque im prégnée de Nietzsche et des rom anciers russes. Je 
songe aussi à Baudelaire et à ces vers célèbres :

Il n’importe que tu sois sage,
Sois belle et sois tr iste ...

Blanche Rousseau

Onzième Salon annuel du « Sillon ».

Le Sillon a fort heureusem ent renouvelé l ’in térê t qui s’attache 
à ses expositions. Il a évité l ’écueil de se répéter chaque année 
en  m ontran t des toiles à peu près identiques. Si M. Sm eers appa
raît avec des qualités qui l ’ont déjà fait rem arquer précédem m ent, 
il nous offre deux œ uvres d ’un  hum our qui pourrait bien lui assi
gner une place fort enviable dans notre a rt pictural : le Vieux  
Jardinier  et le Célibataire. Ces personnages sont, avec une puis
sante sobriété de m oyens, cam pés avec leurs tics et leurs traits 
les p lus caractéristiques.

En m êm e tem ps les différences en tre les divers exposants s’a c 
centuent, leur originalité, en général, se précise et s ’affirme.

Les honneurs reviennent incontestablem ent à M. A lfred Bastien 
qui plaît par sa fougue et sa variété.

Comme ses cam arades, M. Bastien s ’est débarrassé des partis 
pris un  peu trop  évidents qui faisaient des précédents Salons du 
Sillon u n  m anifeste de théories artistiques plus encore q u ’une 
exposition d ’œ uvres d ’art. Sa palette s ’est éclaircie et elle y a 
singulièrem ent gagné. Les ions m oins étouffés chantent plus har
m onieusem ent. La robe gris de perle du grand portrait et le
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somptueux chasseur sont d’une belle richesse d’exécution. Le 
mouvement des chevaux dans la forêt dénote également un tem
pérament vigoureux.

M. Wagemans expose une robe noire qui serait parfaite si elle 
n ’était trop collée sur le fond, et des tableautins d’une superbe 
venue.

Mais celui qui arrive à l ’impression psychologique la plus 
forte, c’est M. Laudy, qui comptera parmi les meilleurs portrai
tistes de notre temps.

Les peupliers de M. Deglume, dont le feuillage d ’automne 
fleurit une combe verte, à la tombée du jour, sont d ’une impres
sion pénétrante de mélancolie. M. Deglume est un luministe. Il 
s'apparente plus à des artistes comme Hymans et Claus qu’à ses 
confrères du Sillon.

Charmant aussi le M alin  de M. Haustrate. Les qualités qui 
s ’indiquent déjà dans la P ra irie  s’épanouissent dans cette toile 
vibrante. MM. Swyncop, Apol, Van den Brugge se livrent à des 
recherches curieuses d’expression, ainsi que M. Maurice Lefevre et 
M. Pinot.

Les pastels de M. Bulens sont faits avec un sens très affiné des 
tons. Sa chapelle, ses rues dont le dessus des maisons est doré 
par la lumière qui se m eurt au ciel, son marché, sont d’un fort 
joli métier.

Parmi l ’envoi des sculpteurs, il faut m ettre hors de pair une 
Tête de vieillard, de grande allure, de M. Victor de Haen, la Circé 
de M. Puttemans et une délicieuse Figure  de printem ps de 
M. Mascré.

Quant aux cuirs repoussés de Mme Berthe Delstanche, ils sont, 
comme toujours, d’un goût exquis d ’arrangem ent et de couleur.

M. d . O .

N O T E S  D E  M U S I Q U E

A  p ro p os d ’un co m p o siteu r  d 'école w a llo n n e .
Parmi les études historiques que l’on consacrerait à la musique 

et aux musiciens de la terre belgique, il se trouverait de bien 
profitables chapitres consacrés aux caractéristiques des deux 
écoles flamandes et wallonnes qui ont groupé les expressions har
monieuses de nos deux races. Les rives d ’Escaut et de Meuse ont 
fait éclore des mélodies particulières ; il y aurait d ’aussi ingénieux 
parallèles à établir entre Ockeghem et Josquin des Près qu’entre 
Peter Benoît et César Franck. Ce ne serait pas céder trop légère
ment rux séductions des classements synthétiques que de déter
m iner, dans l’histoire des expressions musicales de nos siècles 
passés, le départ entre vieille Flandre et ancienne Lotharingie ; les 
divergences se poursuivent jusqu’à nos jours, malgré l’esprit 
vivace de traditionalisme et d'originalité qui jamais ne perm it la 
superposition des puissantes influences voisines, germaniques ou 
latines, pures.

Si l’histoire de l ’école flamande est susceptible de fournir de 
fières étapes, celle de l’école wallonne lui est supérieure par la 
continuité de son évolution. Dès le xie siècle, l’école de Saint- 
Lambert à Liège enseignait l ’harmonie. Progressivement, le foyer 
harmonieux rayonne : les ducs de Bourgogne accordent de pré
cieuses prébendes aux compositeurs dont les chants illustrent 
leurs fêtes. Guillaume Dufay de Chimay, l ’a Etoile du matin de 
l ’école », Gilles de Binche, Antoine Busnois et le Hennuyer Jos
quin des Près sont les artisans de la profonde transformation qui 
substitue au chœur à l’unisson le chœur à plusieurs voix, et intro
duit le contrepoint dans la composition musicale. Leur célébrité 
égale celle des peintres flamands. On appelle leurs élèves en 
Italie (1).

Plus tard, le centre de fermentation créatrice se déplace ; Paris 
exerce sa fascination. Mais la terre liégeoise et wallonne continue 
à enfanter des musiciens. Attirés par les lumières de gloire de la 
capitale latine, ils dé laissen tle sol natal; pourtant, la mère ne se

(1 )  P i r e n n e , Histoire de Belgique.

lasse pas d ’en créer de nouveaux, certaine qu’au fond de ces 
âmes chantantes les mélodies de terroir ne disparaîtront jamais. 
Gossee le théoricien, Grétry toujours librem ent inspiré, con
quièrent le Paris savant et le Paris frivole; notre divin méconnu, 
César Franck, le plus grand musicien de terre belgique, prodigue 
sans réserve, auprès d ’un public qui l’ignore, ses improvisations 
sublimes. Et voyez combien la semence porte ses fruits : le plus 
grand élève de Franck, le Français Vincent d’Indy, fonde une 
école ; et ce sont encore les meilleurs éléments du groupe wal
lon d’aujourd’hui, les Lekeu, les Théo Ysaye, les Vreuls, les Al
bert Dupuis, qui peuvent se réclamer de sa maîtrise.

M. Théo Ysaye, l ’un  des p lus laborieux, ne parait pas pouvoir 
être com pté parm i ceux dont la personnalité est la plus touchante. 
Pourtant, nom bre de ceux qui s’attendaient, dim anche dernier, 
à une audition m onotone, ont été surpris de l ’im pression favo
rab le q u ’ils en ont em portée. Certains ont poussé l ’exaltation ju s 
qu’à l ’enthousiasm e divinateur, p ré tendan t voir dans l’esthétique 
du com positeur une logique lum ineuse. D’au tres, éternels p ré ten
tieux, ont affirmé qu’il n ’y avait rien là où ils n ’avaient rien  pu 
com prendre.

Nous nous garderons bien d ’ém ettre des appréciations aussi 
audacieuses. Nous nous bornerons à reconnaître que la seconde 
séance a procuré des sensations de charm e, d ’orig inalité, de s in 
cérité sensiblem ent plus nettes que celle de la veille; on doit en 
conclure que ceux qui nient le fond des œ uvres de Théo Ysaye 
sont légers ou sots. De la Symphonie  nous ne d irons rien . Non 
pas qu’elle ne soit digne d ’adm iration par sa belle tenue d ’idées, 
la largeur de ses développem ents, la probité de ses effets et la 
noblesse de certains épisodes. Néanmoins, une œ uvre pareille 
représente une somme d ’efforts, de réflexion, de  production telle 
qu ’il nous paraîtrait déplacé d ’en faire l ’objet d ’un jugem ent avant 
de l’avoir pénétrée et analysée.

Le Concerto pour piano, vaillam m ent défriché par les doigts 
ailés et précis d ’A rthur De Greef (mais quel déplorable piano 
dans les forte!), a particulièrem ent séduit par ses m ouvem ents 
deux et trois. L’œ uvre d ’ensem ble est d ’un homme de science 
qui connaît ses m oyens, encore que le finale présente du désé
quilibre saccadé en tre l ’instrum ent solo et l ’orchestre un  peu 
sourd.

L’esquisse descriptive et poétique sur le Cygne de Sully- 
P ru d ’homme a frappé par sa parenté avec les in terprétations de 
De Bussy ; certain  cor anglais, ajoutant quelques Nuages à la 
« nu it lactée et violette » qui clot le poème, n ’était pas pour 
atténuer cette coïncidence.

Enfin, la Fantaisie sur un thème populaire, dont nous prisons 
hautem ent l ’épisode expressif, aux jolies alternances de flûtes et 
d 'a ltos, a mis en  joie les braves gens qui aim ent so rtir du concert 
en fredonnant le dern ier « m otif ». Elle a accusé également le 
caractère de race de celui qui signait à lui seul le program m e, 
bien qu ’il ne faille pas en conclure que l ’âm e w allonne est toute 
en  ducasses ! H. L.

P ia n o -r é c ita l C lotilde K leeb erg-S am u el.
Mme Kleeberg-Samuel est, assurém ent, parm i les artistes- 

fem m es, l’une des plus dignes d ’in térê t qui soient. Sa personnalité 
se dégage fortem ent et s ’affine d ’année en année. On est anxieux 
lorsqu’on voit le program m e de l ’une de ses séances, d ’entendre 
exécuter « par elle » les m orceaux qu’elle a choisis, car on est 
certain d ’avance q u ’elle va en tire r « quelque chose » que d ’a u 
tres avant elle n ’ont pas trouvé. A ce point de vue, son idée de 
jouer la Sonate en m i bémol majeur (op. 27, n° 1) de Beethoven, 
élait une trouvaille, mais une trouvaille peut-être périlleuse, lo rs
qu ’on songe au voisinage de la sonate a  Clair de lime » (op. 27, 
n° 2), cette sœ ur jum elle à laquelle l’autre a toujours sem blé devoir 
servir de repoussoir.

Eh bien, Mme Kleeberg a réhabilité « l ’au tre  » ; sous ses doigts, 
la sonate « Cendrillon » est apparue très vivante, avec ses a ltern a
tives sans transitions, de sommeil alangui, de songerie gracieuse
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et d ’éveils brusques, exubérants. Une in terpréta tion  si révélatrice 
dénote à elle seule une artiste rem arquable.

Mais que d ire de la façon « m erveilleuse » dont elle a joué la 
Suite française en sol majeur de Bach? C’était une résurrection! 
On revivait le siècle de Jean-Sébastien ! on l ’entendait lui-même! 
on le voyait presque, noyé dans la griserie optim iste des rythm es 
aristocratiques, une atm osphère heureuse d ’élégantes perruques, 
de poudre de riz e t de jolis sourires flottant autour de lui !

Le rom antism e, avec ses contrastes parfois trop violents, ren
contre peut-être en  Mme Kleeberg une in terprète  trop raffinée, 
trop éprise de l ’a rt de salon, m oins com préhensive de la nature 
pure et sim ple, avec ce qu ’elle a de poignant dans ses douleurs et 
dans ses joies, que des psychologies graciles ou com pliquées.

Aussi l ’exécution des W aldscenen, par l’excellente artiste, 
a-t-elle m anqué de cette a llu re  populaire qu’affectionnait Schu
m ann , et celle des deux études de Chopin aurait dû , nous 
sem ble-t-il, être p lus nerveuse, plus slave.

Les é tu d es  symphoniques du  m aître de Zwickau, p lus classiques 
de form e, ont trouvé en  Mme Kleeberg une in terprète  b ien  adéquate 
à leurs exigences : Cela a  « sonné » exactem ent comme cela doit 
sonner. Ch. V.

N É C R O LO G IE

G aston  S erp ette .
L’auteur de M adame le Diable, de la N u it de Saint-G erm ain , 

de la  P etite  M uette, du M oulin du Vert-G alant et de p lusieurs 
autres opérettes d ’une inspiration  enjouée et légère vient de mou
rir  à Paris.

Né à Nantes, il avait p ré ludé à la m usique par de sérieuses 
études de droit et fut reçu avocat en  1868.

Son diplôm e signé, il en tra au Conservatoire et dès 1871 rem 
porta le  prix  de Rome. Sa cantate de concours, une Jeanne d 'A rc  
su r un  poèm e de Jules R arbier, fut exécutée la  mêm e année à 
l ’Opéra. Ce fut sa seule incursion dans la  m usique sérieuse : sa 
m use devait le m ener bientôt après à des tâches p lus frivoles. Il 
y trouva la renom m ée et des succès lucratifs.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

L 'A m a n t passionné, par Camille Lem onnier, qui parait aujour
d ’hui chez Fasquelle, en  un volume de la Bibliothèque Charpen
tier, sera lu  par toutes les femmes et par tous les hom m es qui 
ont aimé. Tout ce que la passion entre deux am ants que la vie 
sépare, peut insp irer de sentim ents violents e t tendres, est 
exprim é dans ce rom an, l’un  des plus beaux livres de passion 
qui aient été écrits en  ce tem ps.

Mardi prochain le ténor E rnest Van Dyck fera sa ren trée à la 
Monnaie dans Tannhüuser.

Le Parc annonce les dernières d u  Retour de Jérusalem, la 
belle œ uvre de Maurice Donnay. Mercredi 16, une seule rep résen 
tation des A ffaires sont les affaires d’Octave Mirbeau, avec 
Mme Moréno et MM. Jean Coquelin, Dieudonné et les artistes du 
théâtre Municipal de la Gaîté, de Paris. Jeudi 17, prem ière de la 
Déserteuse, pièce en quatre actes de MM. Brieux et Sigaux.

Le théâtre Molière tient un g rand  succès avec M aternité, l ’œ u
vre nouvelle de Brieux. Il y a foule tous les soirs, et le public 
acclam e longuem ent, après l ’acte si ém ouvant de la Cour d ’as
sises, les rem arquables in terprètes de l ’œ uvre puissante de Brieux. 
A ujourd’hui dim anche, M aternité  sera jouée en  m atinée à 
2 heures et le soir à 8 h . 1/4.

Notre collaborateur A ndré Fontainas vient d ’être invité à faire 
une conférence au Cercle artistique. Il pariera, le 25 novem bre, 
de quelques-uns des poètes français de l ’heure présente et, en 
particulier, de Stuart Merrill.

Pour rappel, au jou rd ’hui dim anche 13 novem bre, à 2 heures, 
au théâtre royal de la Monnaie, prem ier Concert populaire, sous 
la direction de M. Sylvain Dupuis, avec le concours de Mme Ottilie 
M etzger-Froidzheimer et de M. Em ile Bosquet.

Program m e : 1. Sinfonia domest ica de R ichard S trauss (pre
m ière audition); 2. Concerto en m i bémol de Beethoven (M. Emile 
Bosquel); 3. Air de la Clémence de Titus de Mozart (Mme Metzger- 
Froidzheim er); 4. a) Rondo en la m ineur de Mozart; b) Novel- 
lette en fa  dièse m ineur de Schum ann (M. Emile Bosquet); S. Cinq 
poèm es pour chant de R. W agner (Mme M etzger-Froidzheim er); 
6. O uverture de Sainte-Cécile de J. Reylandt (prem ière audition). 

 
Une nouvelle société d ’orchestre, la Société sym phonique des 

Nouveaux Concerts, v ient de se constituer sous la direction du 
com positeur Louis-Fl. Delune. Son program m e se lim itera, dans 
le dom aine exclusivem ent sym phonique, à l ’exécution des chefs- 
d ’œ uvre classiques, qui, horm is les exécutions m odèles du Conser
vatoire, —  m alheureusem ent inaccessibles à beaucoup, —  ont à 
peu près d isparu  de l ’affiche des grands concerts.

Les séances de la  Société sym phonique des Nouveaux Concerts 
auront lieu dans la salle de la Grande-Harmonie, avec la participa
tion de solistes de toute prem ière valeur. La prem ière est fixée au 
vendredi 25 courant, à 8 h . 1/2, avec le concours du  m aître p ia
niste et claveciniste français Louis Diém er.

Au program m e : O uverture de la F lûte  enchantée de Mozart; 
Concerto en sol majeur de Beethoven (M. Louis Diémer) ; Sympho
nie en m i bémol de Mozart; Gavotte pour les Heures et lés Zéphirs 
de Ram eau ; les Papillons de Couperin ; le Ramage des oiseaux de 
Dandrieu ; Gavotte en ré mineur de J.-S. Bach (M. Louis Diémer); 
ouverture de Léonore, n° 3, de Beethoven.

M. Charles Bouvet, violoniste, qui a institué à Paris la F o nda
tion Jean-Sébastien Bach, donnera vendredi prochain, 18 no
vem bre, à  8 h . 1/2, à la salle E rard , avec le concours de M. Joseph 
Jem ain, p ianiste, un e  in téressante séance consacrée à la Sonate 
pour violon aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Outre une seconde audition de sa cantate L a  Chanson d’H a le 
wyn, don t la presse a constaté le  succès au palais des Académies, 
le program m e du concert que M. Delune annonce au théâtre de 
l ’A lham bra, pour dim anche prochain 20 courant, com prend une 
sym phonie à grand  orchestre, un  poème pour violoncelle et des 
pièces de chant q u ’in terp réte ron t Mme Bathory e t  M. Emile Engel.

Le violoniste Fritz K reisler annonce pour le jeud i 24 courant un  
récital à la Grande-Harmonie.

Le violoniste Oskar Back, u n  des m eilleurs élèves du m aître 
César Thom son, donnera le 29 novem bre courant, à la Grande- 
H arm onie, u n  concert avec orchestre sous la  direction de son pro
fesseur.

M. A lbert P lasschaert, d irecteur de la Critique, à La Haye, m et 
la dern ière m ain à u n e  étude su r l’œ uvre de Jan  Toorop. Désireux 
de com pléter son travail par l ’énum ération , aussi com plète que 
possible, des tableaux, aquarelles et dessins du peintre, il serait 
reconnaissant à tous ceux qui possèdent quelque œ uvre, signée ou 
non, de Jan  Toorop, de vouloir bien les lui signaler, en  en d on
nan t u n e  très courte description ainsi que la dim ension, et en 
m entionnant s’il s ’agit d ’un  tableau su r toile ou sur bois, d ’une 
aquarelle, d ’un  dessin , etc. P rière d ’adresser les renseignem ents 
à M . P .  Van der M eer de W alcheren, m e  Rittweger, à Uccle- 
lez-Bruxelles.

La prem ière des in téressantes séances Jaspar-Zim m er consa
crées à l ’histoire de la Sonate et du Concerto au ra  lieu à Liège
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m ercredi prochain 16 novembre; la deuxième, fin décembre et la 
troisième, avec le concours de l’ém inent clarinettiste M. Georges 
Haeseneier, professeur au Conservatoire, fin janvier.

Programme : Première séance. Sonates : 10 en si mineur (Bach); 
2° en si m ineur (Gustave Samazeuilh) ; 3° en m i bémol (Mozart). 
Deuxième séance. Sonates: 1° en sol mineur (Hændel); 2° en la 
majeur (Brahms); 3° en m i bémol (Beethoven). Troisième séance. 
Concertos: 1°  pour violon en la m ineur (Viotti); 2° pour clarinette 
en la majeur (Mozart); 3° pour piano en ut majeur n° 1 (Beethoven).

Hier samedi s’est ouverte, à la salle des Variétés, place de Meir, 
à Anvers, une exposition de portraits et de tableaux de M. Ferd.- 
Georges Lemmers. Clôture le 20  courant.

Selon toutes probabilités, c ’est M. Albert Besnard qui sera 
appelé, par l ’Académie de France, à diriger à Rome la villa Médi
cis en remplacement de M. Guillaume, démissionnaire.

Bartholdi laisse inachevé un monum ent destiné à glorifier les 
aéronautes du siège de Paris et qui doit être inauguré à Neuilly, 
devant la porte des Ternes, en 1906.

C’est son élève et exécuteur testamentaire Rubin qui y mettra 
la dernière main.

La Revue de P a r is  du 1er novembre a commencée la publication 
d ’une traduction des lettres de Richard Wagner à Mme W esen
donk, l’amie de Zurich, celle qui n ’est désignée que par initiales 
dans l’étude de Kufferath sur Tristan, — la muse passionnée du

PIANOSGUNTH ER
B r u x e l l e s ,  O ,  r u e  T l i é i * é s ïe i in e ,  ©  

DIPLOME D’HONNEUR
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Fourn isseur des Conservatoires et Écoles de m usique de Belgique.

IN S T R U M E N T S  DE CONCERT ET DE SALON
L O C AT IO N  E XP O R T A T IO N  É C H A N G E

maître étant encore en vie lorsque cette étude parut. Nous nous 
bornons à signaler cette publication, attendant qu’elle nous donne 
l’occasion de revenir sur un aussi magnifique sujet.

M. Félix Mottl vient d ’être nommé directeur artistique de l ’Aca
démie de musique de Munich en remplacement de M. Stavenha
gen, démissionnaire.

Le professeur Fritz Volbach vient, dit. le Guide musical, de 
découvrir à Mayence un portrait original de Jean-Séb. Bach, par
ticulièrement curieux par l ’énergie du masque, le caractère des 
rides du visage et la beauté du regard.

Fabrique de cadres pour tableaux.

Ch. x h r o u e t
1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d'après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
P R I X  M O D É R É S

VILLEG IATU R E incomparablement recommandable 
dans le coin le plus jo li , le p lu s sain, le plus p ictura l de Belgique :

H O U F F A L IZ E , H ô te l d es P o s te s  e t  du L u x em b o u rg .
Installation pittoresque et confortable, joli jardin, lawn-tennis, 

grandes salles de réunion, cuisine des plus soignées.
Houffalize peut répondre aux exigences artistiques et mondaines. 

Le printemps et l’automne y réunissent des peintres de talent attirés 
par le charme des mystérieuses vallées, émus par la majesté des 
grands horizons aux belles teintes sévères.

A l’époque des vacances on y rencontre une société choisie qui con
tribue à rendre agréable la vie à la campagne.

Pension pour séjour de p lu s de huit jou rs depuis 6 francs 
et f r .  6-50 p a r  jo u r .

Arrangem ents mensuels en dehors de la  saison.
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La vente aura  lieu à  4 heures précises, par le m inistère de l’huissier L. Cox en la  Gulerie et sous la  direction de M. E .  D e m a n ,  librairie-expert,86À, rue de la Montagne.

Le catalogue, comprenant i,o6o numéros, se vend 50 centimes. 
Exposition chaque jou r de vente, de 10 heures à  midi.
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Un Peintre de l ’enfance.
M iss  M a ry  C a ssa tt  (1).

Miss Cassatt s’est tour à tour manifestée par la pein
ture à l’huile et le pastel : c’est un des premiers pastel
listes de ce temps. Elle use de ce moyen exquis avec un 
éclat, un goût, une franchise rares, et en sa façon d’en 
user elle me semble très proche de Manet. Comme lui 
elle repousse la mièvrerie qu’on a faussement accolée

(1) Suite et fin. Voir notre dernier numéro.

au nom même du pastel, elle en écrase violemment les 
sucs, elle profite de leur éclat floral, plus brillant que 
toute couleur à l’huile, mais elle broie les bâtons avec 
décision, comme faisait Manet, pour éclairer vivement 
une lèvre ou un œil, pour restituer la pulpe d’une joue 
ou d’un cou, sans serrer trop ses hachures, sans estom
per du doigt, en gardant à chacune des touches son 
éclat distinct et sans accumuler les poussières. Elle â 
aussi, il y a quelques années, montré une série de dix 
eaux-fortes en couleur : tentée à une époque où presque 
personne n’abordait ce genre difficile et prenant, cette 
série révèle une véritable maîtrise chez Miss Cassatt. 
Des portraits, des effigies de jeunes filles, des babys, 
des mères soignant leurs enfants, c’en est assez pour 
limiter la vision et l’effort de l’artiste, et lui permettre 
de compter parmi les plus sérieux et les plus savants 
des impressionnistes. On sait d’elle certaines toiles, 
une jeune femme lisant dans un jardin, une loge de 
théâtre, qui égalent les meilleurs tableaux de ce temps 
et rassemblent toutes les qualités de premier ordre, 
sûreté du dessin, mise en place originale, puissance 
harmonieuse des tonalités, caractère intensément vrai, 
charme de certains accessoires, facture personnelle à la 
fois forte et fine.

Miss Cassatt prouve par toute son œuvre que les qua
lités viriles ne sont pas incompatibles avec la féminité : 
il y a dans ses scènes enfantines des gestes qu’une femme 
seule pouvait observer, comprendre et transcrire, et 
c’est ce qu’elle a fait avec une telle vérité que ses toiles 
dureront ; relativement peu connues d’un public auquel 
l ’artiste ne s’est point souciée de s’imposer, les montrant
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pou et n’ambitionnant rien, elles resteront les témoi
gnages d’une organisation supérieure, elles compteront 
spécialement dans l’impressionnisme, auprès des chefs- 
d’œuvre de Degas, pour montrer à quel point cet a rt si 
décrié jadis a, dès le début, aimé le naturel et regardé 
la vie avec un réalisme pieux.

Avant tout s’offriront à l’admiration les enfants peints 
par Miss Cassatt, leurs yeux illuminés de joie, leurs 
corps nus d’une chair si blonde et si fraîche, leurs bras 
agités vers l’avenir et levés vers tous les fruits, pommes 
carminées des vergers ou seins rosissants dans la blan
cheur déclose des corsages. Les eaux-fortes en couleurs 
représentant des scènes intimes, enfants au tub dont la 
chair ambrée frissonne parmi les linges et les faïences à  
fleurs, enfants alaités et endormis, enfants demi-vètus 
impatients des mains maternelles, ces eaux fortes aux 
tonalités cloisonnées, nettes, vives, comprises avec un 
goût décoratif charmant, procèdent à la fois des Japo
nais et de Degas par leur bel aspect d'estampes à teintes 
plates et la ténuité de leur dessin. On reste étonné d’une 
science qui sait, discrètement ferme, s’effacer devant le 
naturel des scènes et ne pas surcharger leur charme 
immédiat. L’artiste se fait oublier, on n’applaudit pas à 
sa virtuosité, elle n’est pas le but du tableau : tout se 
coordonne, la vie apparaît telle que le peintre l’a sur
prise, avec tout juste la stylisation nécessaire à con
centrer l’intérêt là où il faut que nos regards le ren
contrent.

La composition reste toujours picturale, large, servie 
par une exécution vigoureuse : le pastel ou le pinceau 
touche de carmin une lèvre, illumine un nez ou un œil, 
précise une valeur, colore les ombres, dispose les fonds 
par de spacieuses hachures massées, accumulées sans 
timidité. Tout est à sa place, les valeurs sont d’une 
justesse constante, et les grands plans se présentent 
avec beauté. De loin, un tableau de Miss Mary Cassatt 
est toujours une tache harmonieuse, décorative.

L’œuvre entière de Miss Cassatt donne en outre l’im
pression d’une psychologie s’élaborant en même temps 
que l'organisme^sans le précéder, sans le suivre; elle a 
su fixer une heure ingrate; difficilement satéîssable, de 
révolution humaine, et en cela elle est vraiment un des 
peintres de notre époque qui ont le plus naturellement 
touché à la constatation de la pensée à travers la cons
tatation de la formé Nous sommes si désireux de trouver 
tout de suite chez un être, même embryonnaire, quel
que secret qui réponde aux nôtres, que nous voyons la 
plupart de nos peintres poursuivre ce secret jusque sur 
le masque de la puérilité, le forcer à dire ce qu’il ne 
sait pas de lui-même, le vieillir avant l’âge, le prendre 
pour le thème anticipé de leur inquiète recherche du 
caractère. Aucun, ou presque, ne le situe à son âge et 
ne fait paraître sur le visage enfantin les sentiments 
qui lui sont propres; niés au seul profit de l’éclat des

yeux et des lèvres, ou exagérément affirmés, ils se 
superposent à sa véritable psychologie, même chez 
Carrière et même chez Renoir.

Il était réservé à Miss Mary Cassatt de trouver la 
juste mèsure. C’est peut-être le premier peintre d’en
fants qui ait existé depuis bien longtemps à cause de ce 
tact exquis. Il faut y joindre l’attrait d’une exécution 
de haute valeur, d’un coloris qui, sans être pleinement 
révélateur, se réfère à une harmonie chaude, dorée, 
sans jamais ravaler l’importance des plans, l’ordon
nance des lignes, l’évidence de l’expression, du geste et 
du décor. Il importe peu qu’une telle artiste, à l’écapt 
des Salons, des faciles et incompréhensibles louanges 
de la critique courante, ait seulement obéi à son plaisir 
de peindre et y ait voulu trouver le seul prix de son 
effort, avec l’estime où la tiennent un public restreint 
de confrères et d’amateurs. Elle a été fidèle sans servage 
au groupe des premiers impressionnistes : après en avoir 
partagé dignement les vicissitudes, elle en suivra la for
tune. Manet persista à se présenter aux Salons dans un 
sentiment de chef d’école convaincu de la bonté de sa 
cause et de son droit à se montrer sincère et entier au 
grand public dans sa noble intransigeance. Miss Cassatt 
a préféré, par aristocratisme, se ranger auprès de 
Monet, de Degas, de Renoir, combatifs dans leur a rt et 
amoureux du silence dans leur vie, trouvant plus noble 
l’exclusion et s’en remettant aux années et à la justice 
immanente. L’œuvre de Miss Mary Cassatt, devant cette 
justice qui du moins en art garde sa valeur inaliénable, 
apparaîtra singulièrement cohérente et significative 
dans ce dernier grand sursaut de spontanéité de l’école 
française au XIXe siècle. Ce qu’elle a fait, nul ne l’a fait 
de la même manière ; elle a conquis son originalité par 
son grand, son sérieux amour du travail sincère, avec 
un sens heureusement précis de la destination exacte 
et des limites naturelles de son tempérament et de son 
art.

Ca m il l e M a u c l a ir

 .............................     . •• r j CÏi î

L E S P R IM IT IF S  F L A M A N D S

H. Eugène Baie, l’auteur de l ’Epopée flamande, nous adresse 
la lettre suivante :

Mon cher Directeur,
Par une coïncidence curieuse, les primitifs flamands ont ins

piré ces jours-ci d’abondants commentaires. Que je vous signale, 
entre tous, ceux de M. Petrucci. D’une part, sa fine lucidité y 
saisit les caractères psychologiques avec cette sûre pénétration qui 
replace un type dans ses conditions d’activité quotidienne; d’au 
tre part, elle met un nom sur chacun des détails disparates accu
mulés dans ces visions bizarres que suggéra la surexcitation du 
sentiment religieux : parcourez plutôt, à ce sujet, les analyses
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d'A dam  et E ve  de Van Eyck et d ’un Enfer  de Jérôme Bosch. Il 
y a là, mise en œuvre, si je ne m ’abuse, une méthode d’investi
gation d ’un maniement très facile pour peu qu ’on possède une 
érudition considérable, de la sagacité et du goût. Ce ne sont en
core que des indications, mais au bout desquelles il pourrait bien 
y avoir des issues.

Croyez pourtant, mon cher Directeur, que je me fusse dis
pensé d ’insister auprès de vous sur de pareilles évidences si plus 
d ’un ouvrage récent ne marquait une tendance fâcheuse à dénier 
aux primitifs leur originalité ethnique et à l’art de chaque peuple 
sa forte cohérence traditionnelle. Bref, il n ’y aurait, selon cer
tains esthètes, ni primitifs flamands, ni école flamande. Je le sais 
bien, ce sont là des querelles de mots, mais sous les mots gisent 
des choses qui nous sont chères et peut-être suffirait-il de les si
gnaler pour prém unir contre des équivoques beaucoup d’excel
lents esprits.

Que ne voit-on d ’abord dans le mot prim itif  une notion pure
m ent conventionnelle ! En vain le prétendra-t-on inapplicable à 
l’art d ’un Van Eyck qu’une lignée de précurseurs inconnus avait 
parfait : si m inutieusement adorable qu’on l ’imagine, il lui m an
que le mouvement, ce secret de l ’intarissable renouvellem ent des 
attributs, des formes, des attitudes, des caprices illimités de 
l ’énergie agissante. Or, n ’est point parfait, à mon sens, un  art pic
tural qui n ’a pu saisir de la vie les élans, les spontanéités im pré
vues. Il peut se prêter aux concentrations, aux monomanies du 
sublime, non pas à la fougue des désirs tendus qui marque l’essor 
naturel d’un tem pérament. En fût-il autrem ent que nous ne ver
rions dans cette question qu’un cas particulier du problème géné
ral de l ’art ethnique et des groupements qu’il engendre.

Qu’affirment donc nos esthètes? Que les religions, les métaphy
siques, la science créent entre les divers peuples des points de 
contact, une culture qui, par sa puissante généralité, l ’emporte
rait sur les différences de race et que, partant, les éléments origi
naux de chaque groupe seraient négligeables. Dois-je dire qu’un 
siècle d ’acquisitions scientifiques dément une pareille affirma
tion! L’hypothèse contemporaine d’un organisme prêle à tout 
groupe social une indestructible unité à laquelle les résultats de 
nos connaissances expérimentales donnent beaucoup de solidité : 
chaque sol détermine son régime économique qui produit ses 
moeurs, qui engendrent son art par une série de conséquences 
dont la rigueur ne fléchit sous le poids d’aucune exception. Par 
suite, cet organisme est dominé par une psychologie issue d’un 
tem pérament étroitement conditionné.

Vous admettrez qu’une certaine façon d ’exprim er correspond à 
une certaine façon de sentir; de là des types nationaux distincts, 
des styles particuliers, des écoles. La tradition n ’est autre chose 
que la manière dont un peuple traduit dans le caractère des faits 
sa perm anente identité.

Sans doute, des groupements plus vastes s’établissent sur des 
affinités d’éducation, de tempérament, de tradition, mais on vérifie 
alors que la culture générale se manifeste d’une façon infiniment 
variable, selon les éléments originaux de chaque groupe.

C’est ainsi que l ’histoire du sentiment religieux en Allemagne 
peut se résum er dans l’évolution de l ’ancien panthéisme des Ger
mains ; on en suit la trace dans la doctrine mystique de l’école 
dominicaine de Cologne, dans les constructions des Schelling et 
des Hegel, dans le monisme contemporain de M. Haeckel. Sem- 
blablement, on jetterait un fil de relation à travers les manifesta
tions du rationalisme français depuis Pelage jusqu’à Voltaire.

!
F.

Envisagée sous ce point de vue, la question est intéressante, à 
condition de reposer sur un robuste fondement psychologique : 
voici déjà quelques années que je m ’applique à l ’exposer avec les 
développements indispensables à son élucidation ; je puis bien 
vous dire qu’elle fera la matière de mon prochain ouvrage. M;iis 
pour restreindre mon argumentation à l’objection tirée de l’œ u
vre des primitifs flamands, n’est-il pas évident que si les formes 
de l’activité communale ont imprimé dans leur art un sentiment 
impersonnel, elles n ’y ont pas moins empreint ce qu’il y avait 
de caractéristique et d’essentiel dans les aptitudes de la race, 
dans ses qualités morales ? Les particularités de la culture à cette 
époque se différenciaient mal encore de la souche commune et 
je  crois avoir indiqué par ailleurs les circonstances qui présidèrent 
à la production d’un art social et d ’expression collective. Qu’im 
porte donc l’origine germanique d ’un Memling (fût-elle démon
trée) s’il à  reforgé ses imaginations d’après la structure de notre 
esprit, si la mysticité de Bruges ébranla les profondes sympa
thies de sa Tiature? Cela témoigne de la puissance du génie 
flamand. Qu’importe encore que nos maitres aient dressé leur 
chevalet à Dijon, à Lille, à Bruges selon que les y conduisaient 
les destinées illustres des Bourguignons? Laissons là ces pau
vretés ! Il y eut en Hellade des sophistes qui niaient le soleil : 
c’étaient, dit le poète, les adeptes des doctrines de la Cécité.

Excusez-moi, mon cher Directeur, d’avoir retenu si longtemps 
votre attention et veuillez trouver ici mon meilleur souvenir.

EugÈiNE Baie

A L B É R IC  M A G N A R D

M. Sylvain Dupuis a inscrit au programme des Concerts popu
laire la Troisième Symphonie de M. Albéric Magnard. Exécutée 
pour la première fois il y a cinq ans, lors d ’une audition que 
donna au Nouveau-Théâtre le compositeur, elle révéla un musi
cien exceptionnellement doué. Mieux encore que dans ses œ u
vres précédentes —  parmi lesquelles un drame lyrique, Yolande, 
représenté au théâtre de la Monnaie — M. Magnard y affirme des 
qualités mélodiques et rythmiques de premier ordre. La pensée 
m ûrie, dégagée des incertitudes du début, s’exprime avec une 
clarté parfaite; l ’unité du style, la solidité de la structure, la 
logique et la sobriété des développements concourent, avec l’agré
ment d’une instrum entation colorée, à la haute valeur musicale 
de la composition. Jouée l ’année suivante à iîruxelles sous la 
direction de M. Eugène Ysaye,.la symphonie d’Albéric Magnard 
remporta, on s’en souvient, un éclatant succès. On ne peut que 
féliciter M. Dupuis de l’avoir, à son tour, fait entrer au répertoire 
des Concerts populaires.

Précisément elle vient de recevoir à Paris, où M. Camille Che
villard la fit entendre pour la première fois aux Concerts Lamou
reux, le plus chaleureux accueil. La critique est unanim e à en 
vanter la belle ordonnance, l’inspiration puissante, la foncière 
personnalité. Et l’actualité s ’empare de la personnalité encore 
peu connue — si ce n ’est des artistes — de M. Albéric Magnard.

« Cet homme au prénom wagnérien est tout le contraire d ’un 
arriviste, dit de lui M. Gauthier-Villars dans une de ses Lettres de 
l'Ouvreuse à la fois si spirituelles et si judicieuses. Solitaire, 
ennemi de la foule et même des coteries, il évite et méprise les 
exécutions imparfaites (celle de Chevillard a dû lui plaire), il édile
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sa musique lui-même et ne fait rien pour la répandre; c’est quel
qu’un. »

Je ne connais guère, en effet, de nature plus fière, plus dédai
gneuse des compromissions, plus étrangère aux intrigues, aux 
démarches, aux sollicitations. M. Magnard entend ne devoir qu’à 
lui-même la place qui lui revient parmi les musiciens de ce temps 
et que lui assigne son talent. Et pour se concentrer davantage, 
il a cherché loin de Paris, dans une solitude agreste, l ’atmosphère 
de calme et de recueillement favorable au travail. C’est là qu’il 
poursuit son œuvre, avec ferveur et ténacité. Déjà s’accumulent 
les partitions : aux trois symphonies, à Yolande, à diverses com
positions pour Chant et pour piano s'ajoutent le Quatuor à cordes 
joué en mars dernier à la Libre Esthétique et à la Société natio
nale, un Quintette pour piano et instrum ents à vent, une Sonate 
pour violon et piano, un Hymne à la Justice pour orchestre, 
quatre poèmes en musique et —  de toutes ses œuvres la plus 
considérable — Guercoeur, drame lyrique en trois actes et qua
tre tableaux.

Guercœur reflète les préoccupations sociales, résolument liber
taires, qui, en M. Magnard, à côté du musicien, passionnent 
l ’homme. Le drame, d ’une nouveauté hardie, n’a cure des moyens 
de réalisation scénique, mais il récompensera certainement la 
direction théâtrale qui entreprendra sa mise en œuvre. Je sais, 
dans cette partition, des pages d 'une intensité et d ’une émotion 
telles qu’il en fut rarem ent écrit d’aussi pathétiques. Donner la 
vie à ces quatre tableaux passionnés serait pour le théâtre de la 
Monnaie, à qui nous devons tant de hautes jouissances artistiques, 
une occasion nouvelle d’honorer l’art et de mériter la reconnais
sance des artistes. O.  M.

U N  C O N T E U R  W A L L O N

La revue Wallonia consacre à noire collaborateur Hubert Krains, 
l’auteur du Pain noir, d'Amours rustiques, des Bons Parents, 
des Histoires lunatiques, un très élogieux article. L’auteur, 
M. Charles Delchevalerie, y détermine avec précision les qualités 
foncières de l’écrivain : « Ce qui frappe au premier abord dans 
l’œuvre de M. Hubert Krains, » dit-il, « c’est sa sobriété. Sobre, 
il l'est avec une véritable âpreté. Quoiqu’il arrive, il ne déroge 
pas à la règle qu’il s’est imposée. Son style est perpétuellement 
contenu. Un vouloir opiniâtre réduit l’expression à sa simplicité 
linéaire, exempte de toute surcharge ornementale. Son écriture 
est nette, claire comme l’eau des sources, lucide, sans bavures, 
tout en nerfs et en m uscles... Sa philosophie est dure et peu 
compliquée. L’inéluctable douleur en est le thème. Au milieu de 
l’indifférente nature, l’homme se débat et se dépensé en efforts 
inutiles. Ce qui nous sourit aujourd’hui nous trompera demain 
Mais ce pessimisme ne va pas, chez M. Krains, sans une grande 
charité contenue. Ses pages viriles ne consolent pas, mais elles 
fortifient. Dans leur laconisme sévère, elles atteignent la plus pro
fonde émotion. Le conteur aime ses héros malheureux... »

On ne pourrait mieux définir l’art austère du conteur, dont ces 
lignes caractérisent, en outre, le « wallonisme » aigu : « Il est 
spécialement requis par les aspects graves et solitaires de la 
région natale. La plaine, la grand’route, la forêt, tous les sites où 
l’homme se confronte avec les choses ont sa prédilection : il n’est 
pas attiré par le mouvement des masses populeuses, il n’a d’autre 
part aucune propension à peindre la joliesse superficielle des 
sites que leur charme a recommandés aux ravages du tourisme. 
Quoi qu’il fasse, il travaille en profondeur : parmi nos auteurs de 
terroir, celui-ci s’attache moins aux mœurs qu’aux caractères, il 
nous restitue non des milieux, mais des individualités synthé
tiques. »

N O T E S  D E  M U S I Q U E

A u  C oncert p op u la ire .
Vous êtes vous trouvé parfois en présence d ’un étranger no

table dont la langue vous était à peu près inconnue? L’homme 
est sympathique, sa physionomie mobile, le regard puissant; la 
parole est variée, pleine de volubilité, de couleur, d’expression; 
vous suivez, sans saisir la figuration du mot, le fil essentiel de 
son discours ; parfois un geste, une intonation vous surprennent 
parce qu’ils sont en désaccord avec ce que votre imagination 
vous suggère ; mais bientôt vous retrouvez le sens approximatif 
et pendant de longs instants vous demeurez sous le charme de 
cette imprécision, parce que votre âme a senti un caractère, une 
richesse de sentiments, une force d ’action. L’impression' que 
procure l’audition première d’une œuvre nouvelle de Richard 
Strauss n’est pas éloignée de celle-là. On sent « l’œ uvre», féconde, 
multiple, surnourrie d’idées philosophiques, pittoresques, sen
timentales, naïves, railleuses, plaisantes. Le plan échappe : il doit 
exister pourtant, car toutes les compositions antérieures du jeune 
maître — il est à peine âgé de quarante ans — sont d’une ordon
nance rigoureuse. On a cherché à déterminer de manière concrète 
l ’intention nette de certains épisodes de la Sinfonia domestica; 
chaque auditeur a pu suivre à sa guise ses propres suggestions. Le 
jeu, pour être puéril, n ’est pas inutile lorsqu’il s’agit de Strauss. 
Ce musicien nous a accoutumé à traiter la musique en servante 
docile, habile à tout dépeindre, depuis le syllogisme ou le para
doxe doctrinal jusqu’au grincement du char d’Uylenspiegel. Une 
première audition, même doublée par la répétition générale, ne 
peut permettre de se prononcer, en cette matière plutôt acces
soire. L’analyse de la réduction pour piano, la réaudition à l ’o r
chestre seules nous feront approcher la volonté du créateur de 
celte Sinfonia si prodigieusement riche de vie, de poésie,— et aussi 
de rythmes, de tonalités, de virtuosité orchestrale. Nous n’avons pas 
eu encore l ’occasion d ’entendre Feuersnot, l’avant-dernier né 
du compositeur allem and; mais pour ce que la partition nous a 
permis d’en connaître, il nous étonnerait fort qu ’il ne soit pas 
contemporain de cette symphonie ; et nous voyons des beautés 
identiques, dans la merveilleuse progression qui amène le retour 
des feux dans la ville alarmée et dans le surprenant finale de 
cette Sinfonia, — nous entendons la péroraison, qui s’ouvre 
par le mouvement soutenu précédant la fugue et se développe 
au travers et à la suite de celle-ci, avec une liberté, une am pleur, 
une sûreté sans égales. Il faut ajouter que H. Sylvain Dupuis 
a droit aux plus vives louanges pour le coin, l ’intelligence, et un 
peu aussi la témérité! avec lesquels il a voulu et poursuivi 
l'exécution de cette œuvre m aîtresse.

M. Bosquet, pianiste, ancien élève de M. Degreef, a joué le 
Concerto en mi bémol de Beethoven, un Rondo de Mozart, et la 
N ovelette en fa dièse mineur de Schumann. M. Bosquet se carac
térise par la netteté, la probité du jeu Son exécution du Concerto 
fourmillait en détails d ’interprétation, très savoureux pour les 
spécialistes, mais un peu perdus dans l’acoustique ample de la 
Monnaie. L’artiste parait habitué à des dimensions sonores plus 
réduites; et le son manque de force. Enfin (peut-être nous trom
pons-nous?) il nous a semblé préoccupé des compréhensions par
ticulières à Busoni, qui conçoit Beethoven dans un sens très 
slrict, accents presque durs, traits, groupes, divertissements très 
séparés. Il pourrait y avoir quelque danger à s’obstiner dans 
celte voie, lorsque l ’on ne possède pas la patte orchestrale du 
maître de Berlin: le Rondo notamment perd son délicieux laisser- 
aller, son entrain desinvolle, sa grâce un peu folle. Pourquoi 
l’assagir? Il ne faut pas trop craindre le panache, qui n ’est pas 
nécessairement du cabolinage.

Enfin, Mme Metzger-Froitzheimer nous fut révélée. Le délicieux 
talent ! Quelle sincérité, quelle chaleur contenue, quelle expres
sion intense, quelle esthétique admirable dans l’exécution des 
cinq poèmes de R. Wagner! Comment entendre sans pleurer la 
plainte poignante et nostalgique de l'alto, dans la merveilleuse 
page : L a Serre? Ce fut un moment de frémissante noblesse, d ’art 
profond.  H. L.
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S éa n ce  de la  « F o n d a tio n  J e a n -S é b a s t ie n  B a c h  ».
(L a S o n a te  p ou r v io lo n  e t  b a s s e  ch iffrée au  XVII» e t  a u  X V III» s ièc le .)

Deux artistes simples, fervents et convaincus (peut-on ne pas 
l ’être quand on se place sous l’égide de Jean-Sébastien Bach ?) 
ont, vendredi soir, donné à la salle Erard une séance de Sonates, 
extrêmement intéressante, tant au point de vue de la vraie beauté 
qu’ils ont exprimée qu’à celui de l’histoire de la musique : 
MM. Bouvet, violoniste, et Jemain, pianiste, ont fa it en quelque sorte 
un  tableau didactique de ce que fut la musique de violon pendant 
la période qui s’étend approximativement entre 1660 et 1780 ; et 
ce tableau était d’autant plus attachant qu’il comportait en quelque 
sorte une vue à vol d’oiseau de l'histoire de la sonate dans les 
divers pays de l’Europe occidentale : Italie, Allemagne, Autriche, 
France, Angleterre. Rien de plus curieux que de constater quel 
cosmopolitisme régnait à cette époque au point de vue musical : 
C’est à peine si l’on discerne chez des tempéraments exceptionnels 
comme l’Autrichien François-Heinrich de Biber et Jean-Sébas- 
tien Bach ce quelque chose de spécialement puissant et profond, 
qui fait que les musiciens de la Germanie ont pu se libérer assez 
rapidement des influences italiennes. La Sonnte en ut mineur de 
Biber fut à ce point de vue la plus frappante ; antérieur de près de 
cinquante ans à J -S. Bach, le violoniste autrichien montre déjà 
dans cette œuvre une extraordinaire indépendance, qui certes fait 
pâlir l’étoile de Corelli, dont MM. Bouvet et Jemain jouèrent la 
jolie Sonate en ré majeur. La passacaille de la Sonate de Biber — 
encore qu’on y sente l’indéniable influence de Frescobaldi — est 
particulièrem ent remarquable — et ceci est nouveau — par la 
merveilleuse entente des ressources violonistiques qu ’elle dénote 
chez son auteur.

La Sonate du célèbre compositeur Henry Purcell, fondateur de 
l’opéra en Angleterre, et celle du Parisien Francœ ur, furent assuré
m ent très goûtées, à cause de leur gracieuse perfection de forme, 
mais au point de vue historique elles ne constituent guère un 
progrès sur ce qu’avaient fait précédemment d’autres composi
teurs.

Il est inutile de dire que le point culminant de la séance fut 
l’exécution parfaite de la Sonate en ut mineur de J.-S. Bach.

D’aucuns, assoiffés « d’automobilisme musical », diront peut- 
être que MM. Bouvet et Jemain ont une tendance à trop ralentir 
les presto et les vivace. Nous nous inclinons devant leur interpré
tation à laquelle nous ne trouvons rien à redire et nous estimons 
devoir les encourager à suivre la noble voie dans laquelle ils se 
sont engagés. Ch. V.

L A  M U S IQ U E  A  L IÈ G E
(Correspondance particulière de l ’A rt moderne.)

Un programme de concert à en-tête majestueux : Hommage a  
F ranck. C’est la Symphonie, c’est le Chasseur maudit qu’on 
entendra, et c’est... le scherzo du Quatuor (dit à cordes). Oui, un 
fragment détaché d’un monument complet, homogène, imposant, 
(le seul « morceau » jugé présentable peut-être !). Cette délicate 
musique de chambre, noyée dans un concert d’orchestre. Tous 
les violons, altos et celli, il est vrai, concourront à l ’exécuter. Ce 
que les mânes du pauvre vieux père Franck vont s’éjouir de ce 
renforcement inattendu de l’œ uvre...

J ’ai assisté à l ’exécution. Si l’unisson de tous ces lourds archets 
laisse subsister les pétillants traits du violon, la fantaisie légère, 
la mélancolie navrée dont déborde le scherw, je  n’ai pas besoin 
de vous le dire, car vous êtes intelligents.

Dans un «Hommage à Franck» quelques pages de ses disciples 
célèbres eussent été en situation : on eût vu tout ce que, rap
proché de l’école française actuelle, le maître avait de sécheresse 
en moins et de génie en plus. Mais non ! Parmi sa musique était 
planté l’arbre formidable du Concerto en m i bémol de Beethoven. 
Celui-ci, il faut bien l’avouer, n’en a pas paru vieilli...

Dans quelle province perdue se perpètrent innocemment, 
impunément, ces délits de lèse-Franck? C’est au Conservatoire de 
la ville du maître. « Maître de Liège » : ainsi du moins le 
dénomme la notice. Il s’étonnerait de ce titre, car il avait délaissé 
la W allonie d è s   treize ans et s’était fait naturaliser Français. Au 
fait, nous ne l’avons vu à Liège qu’une fois. C'est quand il vint 
diriger son églogue biblique R uth, le 8 avril 1874. En ce tem ps- 
là il n’avait pas encore sa belle tête toute blanche; c’était un 
petit homme noir, vif, nerveux. La manière « d’hommage » de 
ses compatriotes ne lui eût pas rendu l’amour du sol natal, je le 
crains; car il pardonnait tout, lui si indulgent, sauf l’irrespect de 
son œuvre.

Le même concert nous présentait le pianiste polonais Godow
ski. Il manœuvre comme personne la pédale douce de son 
bechstein. Technique très poussée d ’ailleurs; interprétation poé
tiquement pâle, parfois charmeresse dans Brahms et Chopin. On 
ne peut lui reprocher qu’une chose : de n ’avoir point de génie.

F.

Chronique judiciaire des Arts.
Le tribunal d ’Anvers est saisi d ’une poursuite des auteurs de 

M ireille et des ayants droit des dits auteurs contre une société 
qui a joué l’œuvre sans autorisation. C’est, dit le Figaro , à 
Anvers qu’a été rendu le premier jugement consacrant les droits 
de la propriété littéraire et artistique française dans un procès 
intenté par Emile Zola contre le théâtre Flamand qui, sans autori
sation et sans vouloir payer de droits, avait représenté l’Assom 
moir. L’arrêt de la Cour de Bruxelles et le mouvement qui s’en
suivit provoquèrent la réunion du congrès de Berne.

Me Van Calster plaidera pour Mme Gounod et les auteurs du 
livret.

* *
Est-ce excéder les droits de la critique musicale que d’appeler 

« charlatan » un chef d ’orchestre?
Cette question vient d ’être résolue par les juges de la Chambre 

correctionnelle du tribunal de la Seine à l’occasion d ’un différend 
qui avait surgi entre un musicien connu et un  journal de musique 
qui. dans un article de critique, avait cru pouvoir employer le 
vocable précité à l’égard du plaignant.

Le tribunal a jugé que le mot « charlatan » n ’indiquait pas un 
fait suffisamment précis pour constituer une diffamation puis
qu’il s’applique à celui qui exploite la crédulité publique, mais 
qu’il constitue une injure et par conséquent dépasse la critique 
permise.

Sanction pénale et civile : 25 francs d’amende et 50 francs de 
dommages-intérêts à l’innovateur du mot « charlatan » appliqué à 
un chef d’orchestre. **

Jean Aicard avait passé avec M. Franck, directeur du théâtre 
du Gymnase, un traité aux termes duquel celui-ci s ’engageait, 
sous peine d’un dédit de 10,000 francs, à jouer sa nouvelle pièce, 
Benjamine, au cours de la saison 1903-1904. Le contrat stipulait 
en outre que le rôle principal serait interprété pur Mme Simone 
Le Bargy.

Tout semblait réglé et la pièce allait entrer en répétitions 
quand, brusquem ent, Mme Le Bargy refusa de jouer Benjamine. 
Prières, sollicitations, menaces, rien ne put la décider à changer 
d ’avis. Que faire? M. Franck offrit à M. Aicard une autre artiste, 
mais ce dernier refusa net et opposa au directeur les termes for
mels du traité. Il fallut plaider!

En droit, la question se posa en ces termes : Le caprice d’une 
artiste peut-il constituer le cas de force majeure qui délie le 
directeur des obligations qu’il a contractées? Le tribunal de com
merce répondit non, car la force majeure consiste dans un fait 
qui ne peut être prévu alors que le caprice d ’une jolie femme 
rentre dans les prévisions normales......

En conséquence, le directeur du Gymnase est condamné à payer 
à l ’auteur le dédit stipulé.
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ACCUSÉS D E R E C E P T IO N

P oésie. — L e L ivre de l’amour, par Henri Belmont. Liège, 
Mathieu Thone.

R oman. —  L 'A m an t passionné, par Camille Lemonnier. Paris,
E. Fasquelle.—  L es Apôtres, par Maurice Da r in. Paris, L. Vanier 
(A. Messein, successeur). — Contes de Sambre et Meuse, par Mau
rice des Ombiaux. Bruxelles, Dechenne & Cie. — Fumée d’opium, 
par Claude Farrère. Paris, P. Ollendorff. —  Histoires à M a  
Dame, par Léon W authy. Paris et Liège, l’Édition artistique. 
—  A u  jour le jour, par Fritz Masoin. Bruxelles, P. Lacomblez; 
Paris, P. Savaète; Namur, L. de Roisin. — L e L ivre des M ille  
nuits et Une nuit. Traduction littérale et complète du texte arabe 
par le Dr J.-C. Ma rdrus. (Tome XVI et dernier.) Paris, E. Fas
quelle.

Th éâ tre. —  Am bitextre, journaliste, par Edmond P icard. 
Bruxelles, P. Lacomblez et Ve F. Larcier.

Critiq ue. — M aurice Maeterlinck, par Ad . Van Bever. Paris,
E. Sansot & Cie. —  Daumier et Gavarni, par H. Frantz et O. 
U zanne. Nombreuses illustrations. Londres, Paris et New-York, 
Edition du Studio. —  W anda Landowska, pianiste et clave
ciniste. Paris, Ed. de la Société musicale.

Diver s. — Laeken ancien et moderne, par A. Cosyn. Bruxelles, 
Ch. Bulens. — L e  Forum romain, par Charles B u l s. Bruxelles, 
A. Lefèvre.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Notre collaborateur M. Médéric Dufour, professeur à l’Univer
sité de Lille, fait à l’Université nouvelle, rue de Ruysbroeck, 28, 
une sérié de conférences sur l’œuvre littéraire d’Emile Zola. Les 
deux derniers entretiens sont fixés aux samedis 26 novembre et 
3 décembre, à 8 h. 1/2.

MM. J.-F. Taelemans et G.-S. Van Strydonck ont ouvert le 
•15 courant, au Cercle artistique et littéraire, une exposition de 
quelques-uns de leurs tableaux. Clôture, jeudi prochain 24.

Vendredi prochain 25, ouverture d ’une exposition d ’œuvres 
de M. Oscar Halle. Clôture le 4 décembre.

Les théâtres :
La Monnaie annonce pour m ardi et samedi prochains deux 

représentations de la W alkyrie  avec le ténor Van Dyck. Prochai
nem ent, le Jongleur de NolreDame.

—  Au Parc, grand succès pour la Déserteuse, de MM. Brieux 
et Sigaux.

Jeudi 24, matinée littéraire à l ’occasion du cinquantenaire 
théâtral de M. Victorien Sardou. Conférence par M. Albert Giraud 
et représentation des P attes de mouche.

Jeudi prochain également première représentation d’un acte 
inédit dé feu Fritz Lutens, Le Verger d'Henriot. C’est la dernière 
œuvre écrite par notre regretté confrère. ’’

—  M aternité, l ’œuvre puissante de Brieux, ne sera plus jouée 
au Molière que jusqu’au vendredi 25. Samedi 26, première des 
Trois Anabaptistes.

Aujourd’hui dimanche, dernière matinée de M aternité.
M. Désire Demest, professeur au Conservatoire de Bruxelles, 

vient de publier chez Breitkopf et Hærtel la deuxième édition de 
son excellent Manuel d’exercices de chant. Le recueil est aug
menté d’une leçon récapitulative par M. Gustave Huberti.

Concerts annoncés :
Aujourd’hui dimanche, à 2 heures, à l’Alhambra, concert con- 

sacré aux œuvres de M. I.ouis-F. Delune, sous la direction de l’au
teur, avec le concours de Mme Bathori, Mlles Duchâtelet et Fromont, 
MM. Engel et Van der Goten, et du Choral mixte (directeur 
M. L. Soubre).

Mercredi prochain, à 8 h. 1/2, première audition des trois 
sonates pour piano et violon de Sjogren par MM. Ed. Lambert et
G. Lauweryns (salle Erard).

Jeudi 24, à 8 h. 1/2, récital de violon par M. Fritz Kreisler 
(Grande-Harmonie).

Vendredi 25, à 8 h. 1/4, Sonates pour piano et violoncelle par 
MM. François et Ludovic Bouserez; mélodies interprétées par 
Mlle F. Collet (salle Ravenstein). —  A 8 h. 1/2, premier concert 
de la Société symphonique des Nouveaux-Concerts sous la direc
tion de M. Louis-F. Delune, avec le concours de M. Louis Diémer, 
qui exécutera le Quatrième Concerto de Beethoven et une série 
de pièces pour clavecin de Rameau, Couperin, Dandrieu et 
J.-S . Bach.

MM. Emile Bosquet et Emile Chaumont interpréteront, en trois 
séances, les dix sonates de Beethoven pour piano et violon. Ces 
intéressantes auditions auront lieu à la salle Erard aux dates sui
vantes : Jeudi 1er décembre, Sonates nos 1, 2, 4 et 8; samedi 10, 
Sonates nos 3, 6 et 7 ; jeudi 15, Sonates nos 5, 10 et 9

MM. Alberto Bachmann, violoniste, et Gabriel Grovlez, pianiste, 
de Paris, donneront un concert le jeudi 8 décembre, à 8 h. 1/2 
du soir, à la Grande-Harmonie. Au programme des œuvres de 
Beethoven, Brahms, Chopin, Schumann, Cui et le Concerto de 
A. Bachmann exécuté par l’auteur.

Pour les places, s’adresser chez Schott frères.
Le deuxième Concert populaire aura lieu les 10-I l  décembre, 

avec le concours de M. Pablo Casais, le célèbre violoncelliste 
espagnol, et de Mme Paquot D Assy, du théâtre de la Monnaie. 
Parmi les œuvres dès à présent au programme : le Concerto de 
Lalo; la Suite pour violoncelle seul de Bach (M. Casais); le T rip
tyque pour chant et orchestre de Vreuls (première audition); le 
grand air d ’Obéron (Mme Paquot-D’Assy).

Les concours de l ’Ecole de musique et de déclamation d’Ixelles 
ont été fixés comme suit :

Ecole primaire n° 2, rue Sans-Souci, 130 : Dimanche 20 no
vembre, à 10 h. 1/2, piano, sixième division.

Grande salle du Musée communal, rue Van Volxem : Lundi 
21 novembre, à 2 heures, piano, cinquième division; mardi 22, à 
2 heures, piano, quatrième et troisième divisions; mercredi 23, à 
2 heures, piano d’ensemble (classe de Mme Cousin) ; jeudi 24, à 
2 heures, piano, deuxième division.

Ecole primaire, rue Sans-Souci, 130 : Dimanche 27 novembre, 
h 2 heures, piano, première division et division supérieure.

Grande salle du Musée communal, rue Van Volxem : Mercredi 
30 novembre, à 2 heures, déclamation, première division; ven
dredi 2 décembre, à 3 heures, chant, première division et 
division supérieure.

Le premier concert de l’Académie de musique de Tournai a
lieu aujourd’hui dimanche, 20 novembre, à 4 heures, à la Halle
aux draps. L’orchestre et les chœurs formeront un ensemble de
plus d e  trois cents exécutants. L’on entendra pour la première fois
à Tournai Couverture du Vaisseau fantôme de Wagner, Mlle. Ber
Che Seroen,' prix de la Reine au Conservatoire de Bruxelles,
chantera le rôle de Senta, et Mlle Adrianne, de Tournai, contralto
de grand avenir, lu i donnera la réplique. Mlle Seroen chantera'..
aussi les soli dans les Psaumes de M. Daneau et le grand air de 
Freyschutz. Mme M.-A. Hanno, prem ier prix de piano du Conser
vatoire de Gand, interprétera le Concerto de Hiller et la superbe ;.
Suite norvégienne pour instruments à cordes et piano de Ole :
Olsen. 

Mercrédi prochain 23, à 8 h. 1/2, en la salle Renson, à Liège,  
prem ière séance des concerts Jaspar-Zimmer. Au program me. 
Sonates : en si mineur (Bach), en la majeur (Brahms), en m i m i
neur et en m i bémol (Mozarl).

Samedi prochain 26, aura lieu en la salle des fêtes du Conser
vatoire de Liège, avec le concours du violoniste Kreisler, le pre
mier Concert populaire sous la direction de M. Joseph Delsemme, 
professeur au Conservatoire. 
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Au programme : Symphonie en ut majeur (Beethoven); Con
certo pour violon (Brahms) : Océana (Smareglia) ; Chaconne (Bach); 
ouverture de Freischütz (Weber).

Une réunion des membres dirigeants du groupe XX de l ’Expo
sition de Liège (sports) vient d ’avoir lieu au commissariat général, 
à Bruxelles, sous la présidence de M. le chevalier Schellekens. 
D’importantes décisions ont été prises ; les différents sports occu
peront quatorze salons qui se développeront sur un emplace
ment de 400 mètres carrés. En France on s’occupe activement 
aussi de cette section. Il y a quelques jours M. Chapsal, commis
saire général français pour l’Exposition de Liège, a installé le 
comité français que préside M. Merillon, avocat général à la Cour 
de cassation. Le comité aura à rem plir une triple mission : 
1° exposition sportive, commerciale et industrielle, instrum ents, 
jeux, équipem ents, etc. ; 2° exposition morale des sociétés spor 
tives, tableaux graphiques, photographies, documents divers, par
ticipation aux concours qui seront organisés pendant l’exposi
tion.

Le prem ier concert de la Scholn caritorum aura lieu vendredi 
prochain, à 9 heures du soir, sous la direction de M. Vincent 
d’Indy, qui a composé le programme de fragments de Castor et 
Pollux  de Rameau, d’un Concerto de J.-M. Leclair pour violon, 
clavecin et orchestre à cordes, de deux Motets français du XVIe siè
cle et d’une Sonate pour violon et clavecin de Senaillé.

M. Vincent d’Indy dirigera à Anvers, en m ars, un concert 
entièrement consacré à ses œuvres. Le pianiste Geeraert in te r
prétera avec orchestre la Symphonie cévenole du maître français.

F a b r i q u e  d e  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
C h .  X H R O Ü E T

1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s

Cadres de ions styles et d ’après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

LE P L U S  G R A N D  CH OIX D U  P A Y S  
P R I X  M O D É R É S

L’Etranger de M. Vincent d’Indy sera représenté à Nice dans le 
courant de m ars.

Le Musée du Louvre vient d’acquérir à la vente Bourgeois, 
de Cologne, au prix de 75,625 francs, une peinture des plus 
importantes du XVe siècle hispano-allemand. Cette peinture, qui 
représente l 'Intronisation de saint Isidore, provient d’une église 
de Valladolid. Elle n ’est point signée, mais les analogies incon
testables de caractère et de facture permettent de l’attribuer sans 
hésitation à Luis Dalmau, l ’auteur d ’un tableau célèbre conservé 
à l’Ayuntamiento de Barcelone, Les Conseillers devant la Vierge. 
On a peu de renseignements sur la vie de cet artiste. On sait 
seulem ent qu’il alla en Flandre et connut les van Eyck, puisque, 
dans la peinture de Barcelone, datée de 1445, on remarque une 
figure d’ange exactement imitée du retable de l’Agneau mystique. 
Le Saint Isidore du Louvre, comme le tableau de Barcelone, 
réunit une dizaine de personnages de grandeur nature ; l’influence 
des van Eyck y est nettement visible. C’est un  ouvrage des plus 
remarquables et d ’un intérêt capital pour l’histoire des origines 
de l’école espagnole.

Le prix le plus élevé de la vente a été atteint par l 'Accordée de 
'village, d’Antoine Watteau, adjugée 125,000 francs. Le double 
portrait de l’infante Marguerite et de la naine Babola, attribué à 
Velazquez, n’a été poussé qu’à 31,500 francs. La Flagellation, 
attribuée à Rembrandt, a fait 9,875 francs seulement.

E rratum . —  Notes sur M . Théo Ysaye, numéro du 13 no
vembre 1904, page 371, ligne 13 : au lieu de « touchante » lire 
« tranchante ».

PIANOS
GUNTHER

B r u x e l l e s ,  O , r u e  X l i é r é s ie n n e ,  G  
DIPLOME D’HONNEUR

A U X  E X P O S I T IO N S  U N I V E R S E L L E S  
Fournisseur des Conservatoires et Écoles de musique de Belgique.
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Maison Félix MOMMEM & C°, Brevetés
FABRIQUE ET ATELIERS : 3 7 , R u e  de l a  C h a r ité , BRUXELLES 

T é l é p h o n e  1 9 4 1?

Fabrique de Couleurs, Panneaux, Toiles, Vernis, etc., etc.
Spécialité de tous les articles concernant la peinture, la sculpture, 

la gravure, l’architecture et le dessin.
R E N T O IL A G E , N E T T O Y A G E  E T  V E R N IS S A G E  D E  T A B L E A U X

Premières médailles aux Expositions d’Amsterdam, Paris, Liverpool, Le Havre, Bruxelles, Chicago, etc., etc.

L i m b o s c h  & c"
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L ’A M A N T PA SSIO N N É  (1)
Il y a, dans l’œuvre de Camille Lemonnier, des sautes 

brusques, des diversions inattendues. Cet esprit, perpé
tuellement en travail, ne se satisfait pas d’enfanter des 
ouvrages qui s’enchaînent selon la logique rigoureuse 
d’une pensée unique en évolution. A côté du grand che
min qu’il suit depuis sa jeunesse et qui le rapproche sans 
cesse davantage de son idéal d’humanité simple et pro
fonde, il ne dédaigne pas de faire quelques pas dans les

(1) L ’A m an t passionné, | i a r  C a m il l e  L e m o n n i e r . Paris, E. Fas
quelle.

sentiers de traverse, si leur aspect l’enchante ou l’émeut. 
C’est ainsi qu’après l'I le vierge  et l 'Homme en 
amour, après Adam et Ève  et le Vent dans les mou
lins, ces livres d’humanité générale où la substance 
même du maître se décante et se cristallise, sont venus 
des romans de moindre portée, de signification plus res
treinte, comme le Sang et les Roses, le Petit Homme 
de Dieu, Comme va le ruisseau.L’A m ant passionné  prend place parmi ces derniers. 
Le héros de ce livre est un avocat, névropathe, fils de 
phtisique et pauvre, qui aime d’un amour maladif et 
absolu une charmante femme n’ayant d’autres torts que 
d’être mariée — à un autre ! — et d’être mondaine par
dessus le marché. Elle aime son amant de tout son 
cœur et lui donne avec joie tous les instants que son 
ménage, sa fille et le monde ne lui prennent pas. Qu’y 
peut-elle si ces instants sont , peu nombreux et si le 
monde lui laisse peu de loisirs? Ne faut-il pas qu’elle 
aille chez la couturière, qu’elle rende les visites qu’on 
lui fait, qu’elle se montre à tous les dîners et à toutes 
les fêtes ! Quand elle trouve une heure à grapiller, de-ci 
de-là, ou bien quand son amour, plus fort que sa frivo
lité, la remplit tout à coup d’un désir furieux, elle court 
chez l’ami qui toujours l’attend et qui pour elle néglige 
peu à peu ses affaires commençantes. Paul Larue vit 
avec sa mère, veuve d’un receveur des contributions, 
une paysanne discrète et silencieuse. L’amour est devenu 
l’occupation unique de tousses moments. Quand il sort 
des bras de sa maîtresse épuisé de passion, le regret de 
ses joies, l’instabilité de son bonheur le plongent dans 
une mélancolie et dans un énervement inouïs. Il
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lui en veut d’être partie, d’être retournée à ses devoirs 
et à ses plaisirs mondains. Il l'insulte de loin, il la 
maudit. Reste-t-elle huit jours sans lui écrire, il prend 
la résolution de la quitter à jamais. Mais qu’elle vienne 
le surprendre ou qu’elle lui envoie le moindre billet, 
aussitôt tout lui est pardonné et, dans l’humble logis 
de l’avocat, le ciel lui-même est descendu. La pauvre 
sauté de Paul Larue ne résiste pas à tant d’épreuves, à 
ces cruelles alternatives de douleurs crucifiantes et 
d’ineffables voluptés. Il se meurt de trop d’amour, de trop 
de baisers et de trop de larmes. Et rien n’est poignant 
comme l’indifférence de ses derniers jours pour cette 
maîtresse adorée qui lui a bu si délicieusement la vie. 
Madeleine ne le quitte qu’au cercueil. Jusqu’au bout, 
elle colle ses lèvres aux siennes. Sur sa bouche morte, 
sa terrible bouche de phtisique, elle écrase sa bouche 
douloureuse. Mme Larue,- toujours silencieuse et digne, 
a à peine l’air de s’apercevoir qu’elle est là. Et puis, la 
vie reprend, son chagrin s’apaise, et tout pourrait peut- 
être s’oublier si Paulette, sa fille, ne se mettait à tousser 
d'une mauvaise toux. Le médecin s’enquiert de son 
ascendance. Quelqu’un qui est mort de cela, ne l’a-t-il 
jamais embrassée? Et la mère reste muette d’épouvante 
à l’idée que, sans doute, c’est son amant mort qui se 
venge et qu’elle-même a porté le terrible germe de ses 
lèvres moribondes à celles de son enfant.

Il faut admirer avant tout la distinction de ce livre 
qui, sans un mot audacieux, sans une peinture précise, 
donne avec tant d'intensité l’impresssion vivante des 
affres de la passion d’amour. Évidemment, les héros 
du roman sont des personnages d’exception, en ce sens 
qu’ils ne reflètent pas l’humanité moyenne. Mais leur 
cas est devenu si fréquent aujourd’hui qu’ils se haussent, 
par la vertu d’un style merveilleux, d’une psychologie 
serrée, d’un art admirable des nuances, jusqu’aux types 
universels qui représentent, à travers l’histoire litté
raire, l’homme aux différents moments de son évolution. 
Paul Larue, c’est le pauvre être détraqué, aux ata
vismes morbides, au cerveau surmené, au cœur névrosé, 
aux nerfs malades, que notre civilisation a fait. Made
leine Cormont, c’est la  femme moderne chez qui l’amour 
doit lutter contre le nervosisme, contre le caprice, con
tre la frivolité. Et, de la sorte, quoiqu’il s’agisse ici, 
simplement, d’une aventure amoureuse qui se dénoue 
dans la mort, — thème banal s’il en fut ! — l’art d’un 
grand écrivain a su en tirer le plus émouvant des plai
doyers contre la société moderne, livrée à l’hypocrisie, 
aux préjugés, aux conventions et où le bel amour, 
robuste et sain, des premiers âges du monde ne trouve 
même pas un cœur pour y chanter sa chanson.

Camille Lemonnier vient d’ajouter un document pré
cieux à notre bibliothèque de Psychologie contempo
raine.

Ge o r g e s  R ency

L E S  S A L O N S  D E  B E R L I N

(Correspondance particulière de /'Art moderne.)
Jamais expositions n ’ont été plus instructives, — parce qu’elles 

m ontrent à l’évidence que l ’essence de l’art réside dans son évo
lution progressive et que la stagnation amène inévitablement sa 
mort.

La grande exposition dite officielle, siège de l ’art académique, 
nous offre le triste exemple d’un art qui s’est fermé à tout souffle 
rafraîchissant et qui m eurt faute d’air et de lumière. Il est déso
lant de constater que parmi les quinze cent onze num éros du 
catalogue il n ’y a qu’un nombre extrêmement restreint d ’œuvres 
ayant quelque parenté avec l ’art.

Les années précédentes une large hospitalité avait été accordée 
aux étrangers, et l ’esprit fatigué d ’avoir parcouru toutes les toiles 
vides, bourgeoises, qui meublent de temps immémorial le Salon 
de Berlin, se reposait avec délices devant les Sisley, les Pissarro, 
les Renoir, les Claus, les Heymans, —  autant d’hymnes chantés à 
la gloire de la couleur et de la lumière. Cette année, le jury a cru 
devoir éliminer les bonnes œuvres étrangères en faveur de m au
vaises productions indigènes et, au surplus, comme l’an passé 
deux artistes refusés se sont suicidés, il a été entraîné à une in 
dulgence excessive.

Le clou du Salon est naturellem ent l ’exposition rétrospective 
de Lenbach, portraitiste officiel m ort récemment, qui comprend 
vingt-neuf tableaux. Le peintre mérite-t-il vraiment la renommée 
qu ’il a en Allemagne? Ce fut plutôt, semble-t-il, un  brillant vir
tuose qu’un grand artiste.

Un peintre de large envergure et de grande vigueur est, sans 
contredit, M. O.-H. Engel, qui dans ses deux toiles L e Torrent 
et L a  Fête funèbre affirme une science de composition et une 
profondeur d’expression peu communes, bien qu’il paraisse n ’être 
pas encore tout à fait maître de sa facture.

Le paysagiste Ludwig Dill, de Carlsruhe, charme par l’harm o
nie discrète de ses tons volontairement assombris. Mais en com
parant ses différents tableaui?, on a l’impression que le peintre 
n ’étudie plus la nature, qu’il la traduit de mémoire d ’après une 
formule unique.

M. Max Fabian expose deux portraits expressifs. Il faut men
tionner encore quelques jeunes comme Erich, Eltze, Beunewitz, 
von Loefen et Carl Gussow.

Parmi les envois étrangers on remarque surtout les Vagabonds 
de Munkaczy, le Fumeur de Gari Melchers et deux paysages de 
votre compatriote Frans van Leemputten, dont la Bénédiction des 
chevaux a été achetée l’année dernière par l’État pour le Musée de 
Berlin.

On voit que les bonnes œuvres n’abondent pas à la grande 
exposition et qu’il était inutile d’installer celle-ci dans un si vaste 
bâtiment, alors qu’une seule salle suffirait à les caser toutes.

.

La Sécession est de beaucoup plus intéresante et tenue dans un 
cadre plus intim e; on y a le sentiment de se trouver en société 
élégante. Mais on ne peut s ’empêcher de constater que l’enthou
siasme de jadis tend à disparaître et à faire place à une routine, 
à une sorte d ’académisme sécessionniste.

Cet arrêt est manifeste chez Liebermann, chef de l’école, dont
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les œuvres, sauf peut-être les Garçons au bain, sont dépouillées de 
la spontanéité prime-sautière à laquelle le maître nous avait 
accoutumés.

De même, Leistikow, cet autre coryphée de la Sécession, 
devient d’une monotonie effrayante dans ses Lacs du Grunewald.

Ludwig von Hofmann a envoyé une toile, A u  carrefour, rem ar
quable par son splendide et éclatant coloris, mais cet artiste 
néglige quelque peu le dessin; ses productions font l’effet de 
quelque chose d'incom plet et empêchent une jouissance pleine et 
entière.

La Femme à l’éventail de Wilhelm Triibner est, par le carac
tère et par l’harmonie du coloris, une œuvre de premier 
ordre. M ariette de Rigardo, de Slevogt, est peinte avec une 
rem arquable virtuosité, mais combien elle est vide de sentiment ! 
On ne s’explique guère que cette toile passe pour le clou de l’ex
position. La R etraite de M arignano, par M. Hodler, est peinte 
vigoureusement, avec une extraordinaire puissance expressive. 
Une autre œuvre pleine d’une émotion concentrée, L a  Glèbe, de 
M. Mackensen, frappe par son caractère tragique souligné par les 
rouges sombres de sa coloration. M. Hans Bialuschek expose une 
Gare de facture intéressante mais qui ne peut en rien rivaliser 
avec les Gares Suint-Lnzare de Claude Monet.

Parmi les étrangers, citons Sargent, qui vient d’envoyer un 
portrait du maître du violon Joachim; Jacques Blanche, plus 
superficiel que jamais (P ortrait de la famille Langweill); Charles 
Cottet, qui expose quatre toiles bretonnes; Besnurd, représenté 
par une belle étude de femme, Eugène Carrière par une de ses 
sculpturales maternités, etc.

Seul de vos compatriotes, Emile Claus a envoyé deux paysages.
Les Danois sont très avantageusement représentés par MM. Ham- 

mershoi (cinq portraits) et Werenskiôld (P ortrait d'Edouard 
Grieg); la Suède par M. Anders Zorn (portrait de sa femme). 
Enfin, l’admirable portrait de Théodore Duret fait revivre la 
grande figure de Whistler.

La statuaire est très faible dans les deux expositions. On 
admire surtout l'A rcher  de Friedrich, d ’une belle facture, et un 
buste en bois d’un journaliste berlinois par Kruse, œuvre d’un 
beau réalisme.

A. L.

A  la mémoire de César Franck.

Nous avons reçu de M. Pierre de Bréville, l’un  des anciens dis
ciples de César Franck, la lettre suivante :

Mon cher ami,
Depuis un  mois on s’occupe beaucoup de Franck. On écrit, on 

pérore, on banquette même à sa gloire ! Mais il me semble qu’au
cune manifestation en son honneur ne fut aussi digne, aussi 
émouvante que celle organisée à la Schola le 15 novembre par 
Gustave Brel et Mlle Blanche Selva.

Ce soir-là un pieux office d ’art fut célébré. Au programme, cinq 
chefs-d’œuvre : les trois Chorals d ’orgue, dernière pensée du 
maître, le Prélude, choral et fugue, le Prélude, aria et finale pour 
piano. Je n’exagère pas en affirmant que l’exécution fut admirable.

Avec un tact parfait dans la registration, avec l’intuition la plus 
juste, je ne dis pas des mouvements, ce qui serait trop peu, mais

des nuances du sentiment, Gustave Bret révéla—  on peut l’avouer 
car ils sont peu nom breux ceux qui en réalité les connaissent — 
les grandes et touchantes prières que sont les chorals d ’orgue.

Quant à Mlle Selva, vous l’admirez depuis longtemps : elle vous 
eût quand même surpris. Elle n’a pas connu Franck, mais elle 
a deviné son âme et jamais encore, je crois, elle ne l’avait évo
quée d ’une manière aussi saisissante.

C’était merveille d ’entendre sous ses doigts les thèmes naître, 
s’enchaîner, se développer, se m êler, se superposer, conservant 
chacun leur caractère, leur émotion, leur sonorité propres. Et sa 
virtuosité impeccable, brillante à la fois et si discrète disparais
sait, se faisait oublier, tandis que l ’œuvre seule demeurait, rayon
nante.

Je vous assure que ce fut prodigieux. Franck était là, et cette 
présence du maître ne se manifeste pas, vous le savez, à tous les 
concerts consacrés à sa mémoire !...

Aucun journal ne vous parlera de cette soirée inoubliable, — 
les critiques étaient ab sen ts.... C’est pourquoi j ’ai pris sur moi de 
vous la signaler pour l 'A r t moderne.

Recevez, cher ami, etc.
P. de Briîville

Dans la Chronique des B eaux-A rts, un autre des musiciens les 
plus distingués de la génération actuelle, M. Paul Dukas, a défini 
en ces termes, dont on appréciera la justesse, l’œuvre de César 
Franck :

« Ce qui la caractérise, avant tout, c’est son profond classi
cisme. Non pas un classicisme de pure forme, un  remplissage 
plus ou moins stérile de cadres scholastiques comme en suscita 
par centaines l’imitation de Beethoven et plus tard de Mendelssohn, 
comme en produit encore chaque année le respect de vaines tra
ditions. La musique de Franck se manifeste, il est vrai, de préfé
rence, d ’après l ’ordonnance régulière des coupes consacrées par 
le génie des maîtres, mais ce n ’est point de la reproduction des 
formes de la sonate ou de la symphonie qu ’elle tire sa beauté. 
Ces grandes constructions sonores où se complaît une pensée qui, 
pour s’exprim er toute, a besoin des amples périodes, du vaste 
espace qu’elles lui accordent, s’édifient d ’elles-mêmes, ainsi qu’il 
sied, sous l’impulsion nécessaire de son développement. Et c’est 
parce que, chez Franck, cette pensée est classique, c’est-à-dire 
aussi générale que possible, qu’elle revêt naturellem ent la forme 
classique, non pas en vertu d’une théorie préconçue ni d’un dog
matisme réactionnaire qui subordonnerait la pensée à la forme.

Les productions de cette espèce, semblables à des organismes 
dans lesquels la fonction crée l’organe, sont aussi différentes des 
schématismes de la plupart des néo-classiques qu’un corps vivant 
d ’une cire anatomique. Elles se soutiennent aussi fortement par 
leur principe caché que les ouvrages dans lesquels la forme n ’est 
pas engendrée par le fond se soutiennent peu. Elles prospèrent où 
ils languissent et, tandis qu’ils passent, elles demeurent.

Mais cette généralité d ’expression, de sentiment, de forme, ne 
peut être rendue sensible que par l ’individualité de la langue, sous 
peine de dégénérer en une recherche d’originalité abstraite dont 
on chercherait en vain l’exemple chez les grands créateurs. 
Comme la leur, la langue musicale de César Franck est rigoureu
sement individuelle, d ’un tim bre et d ’un accent ju squ’à lui inu
sités et qui la font reconnaître entre toutes. Aucun musicien n ’hé
siterait sur l’attribution d’une phrase encore inconnue du maître.
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Sa frappe harmonique, le contour de sa mélodie, la distinguent 
de toute autre aussi nettement qu’une phrase de W agner ou de 
Chopin. Et peut-être n ’est-ce qu’à la condition d’être doué d ’une 
originalité musicale aussi puissante qu’il est permis de rechercher 
la grande expression, l ’accent impersonnel à force de généralité, 
qui caractérise l’art classique. En tout cas, on peut affirmer sans 
crainte d ’erreur que c’est de l’alliance de cette expression-là, se 
manifestant au moyen d ’une forme traditionnelle, modifiée à 
l’infini par les particularités d ’un vocabulaire et d’une syntaxe 
inouïs jusqu’à elle, que l’œuvre de César Franck prend toute sa 
grandeur. »

L A  M U S I Q U E  A  P A R I S
L e S a n g  de la  s irèn e , légende musicale en quatre parties de 

M. M a r c e l  B r e n n u r e  (d’après A. L e  B r a z ) ,  musique de M. C h a r 
l e s  T o u r n e m i b e .  (Grand Prix de la ville de Paris, 1900-1903.)
L’œuvre de MM. Ch. Tournemire et Brennure, qui fut classée 

première au dernier concours musical de la ville de Paris, est 
une légende bretonne mise en action, ou plutôt en tableaux m usi
caux. La légende est celle-ci :

Autrefois, un pêcheur nommé Morvarc’h avait capturé une 
sirène qui par amour pour lui voulut bien abdiquer son 
immortalité. Sur la descendance de ces deux êtres pèse à jamais 
la malédiction des esprits de la mer, qui n ’oublient pas la déser
tion de leur sœur. Et c’est le destin de chacune des femmes de la 
famille Morvarc’h d’avoir à pleurer, quelque jour, son mari dont 
la mer ne rendra pas même le cadavre.

Aujourd’hui Marie-Ange, « la fleur d ’Ouessant », est l ’épouse 
de Jean Morvarc’h. Elle est belle, séduisante et heureuse. Son 
mari est parti à la mer. Elle l’attend, mais il ne revient pas. En 
souvenir du disparu, on procède à la cérémonie funèbre, au 
« proella », l’enterrem ent fictif par lequel les Bretons ont cou
tume d ’honorer ceux des leurs qui ont péri en m er.

Une donnée aussi simple, fort touchante lorsqu’elle se con
dense en un bref récit, se prêtait assez malaisément à un déve
loppement de quelque longueur. Et l’œuvre qui en est tirée ne 
forme guère qu’une série de récits, de scènes explicatives, de 
tableaux, de longs intermèdes musicaux. A cet égard-là, elle est 
d 'un  aspect assez neuf, car c’est un poème symphonique avec 
récits et chants, qui n ’a aucun rapport avec la musique dram a
tique et qui se recommande de son seul intérêt musical. Austère 
et dépourvue de concessions au goût du public de par sa forme 
première, elle l’est encore davantage de par la musique. M. Tour
nemire, artiste opiniâtre et consciencieux, qui par plus d ’une 
œuvre déjà s’est attiré l ’approbation des musiciens, a voulu ici 
nous restituer avec une rigoureuse fidélité l’atmosphère si carac
téristiquem ent âpre de la Bretagne. A écouter la partition du 
Sang de la sirène toute remplie de cantilènes populaires à la ligne 
quelquefois un  peu nue, aux dures arêtes, de rythmes étranges, 
d ’harmonies sombres, on évoque les diseurs de sônes, les hommes 
impassibles, les paysages arides et sans douceur, la m er attris
tante des côtes bretonnes. De ce pays, M. Tournemire s’est assi
milé l’âme tout entière, et il l ’a exprimée telle qu’elle est, sans 
parure et sans atténuation. Peut être pourrait-on souhaiter plus 
de mouvement, plus de chaleur, une action plus soutenue; mais 
on ne saurait méconnaître la justesse de l ’évocation. Dans les

limites qu’il s ’était tracées, le compositeur a accompli sa tâche. 
De sa partition je louerai surtout les rythmes si minutieusement 
notés, si divers malgré leurs affinités, la sobriété des recherches, 
des chœurs fort bien venus, et certaines pages mystérieuses et 
impressionnantes parmi lesquelles, surtout, la fin de l’intermède 
symphonique intitulé L e Sabbat des sirènes.

Au théâtre de la Gaîté le 17 novembre, au Conservatoire le 
dimanche suivant, le Sang de la sirène fut exécuté sous l’habile 
direction de M. Georges Marty. Mlle Vix, qui chanta le rôle de 
Marie-Ange, obtint par sa voix délicieusement timbrée et par son 
impeccable articulation, un juste et vif succès que partagea 
Mme Georges Marty. MM. Dubois, Plamondon et Delpouget s’ac
quittèrent aussi fort bien de leurs rôles.

M.-D. Ca lv o c o r e ssi

N O T E S  D E  M U S I Q U E
L a  S em a in e  D elu n e.

Oui, ç’a été vraiment la semaine Delune. Le jeune compositeur- 
capellmeister s ’est prodigué. Dimanche passé c’était à l’Alhambra : 
il présentait au public ses propres œuvres. Avant-hier c’était à la 
Grande-Harmonie : il dirigeait les œuvres d ’autres que lui et le 
pianiste Diémer rehaussait de sa présence et de son délicieux 
talent l’éclat du premier « Nouveau Concert ».

Audaces forluna juvat ! La sem aine a  été bonne pour M. Delune. 
Nombreux public, enthousiasme, impression de voir naître à la 
vie à grandes guides de l’a it un bon musicien de plus.

Voyons tout cela de plus près :Il est incontestable que comme compositeur M. Delune est fort 
bien doué : il connaît son orchestre a fond; il sait ses ressources 
infinies ; il en use, il en abuse peut-être un peu : ceci se com
prend ; l’ivresse que procure souvent une trop grande facilité à se 
jouer des difficultés techniques mi ne fatalement à cela.

Sa Symphonie en ut majeur en est une preuve. C'est un tour
billon de sonorités enivrantes, avec parfois des répétitions incon
cevablement téméraires et qui produiraient certes un grand effet 
si l ’on ne sentait pas que leur obsession est un peu voulue : telle 
la répétition qui se trouve dans l 'Allegro  du début, lequel est au 
demeurant un  morceau symphonique fort intéressant, un mélange 
de choses humoristiques et tendres, plein de trouvailles heureuses. 
L'Adagio, par contre, nous a paru bien languissant et plutôt pau
vre d’invention; cette « suavité » continuelle et agaçante à la fin 
est un terrain sur lequel il vaut mieux que M. Delune ne s’aven
ture plus; combien, à côté de cette chose forcée, apparaît vivant et 
bien équilibré l’am usant Scherzo avec ses cocasseries intenses, 
ses momeries follichonnes, son allure naturelle et bonhomme, 
grâce à ce quelque chose de populaire qu’on retrouve également 
dans le Finale ; celui-ci esi moins personnel que le Scherzo, 
mais il termine cependant d’une façon très digne cette symphonie, 
œuvre capitale de cet intéressant concert.

OEuvre capitale! oui ! car la Chanson d’Halewijn avait déjà été 
entendue et d ’ailleurs, sujet imposé, elle devait nécessairement 
être inférieure à la symphonie. La musique en est certes fort 
soignée et toute pleine de bonnes intentions. Elle dénote encore 
une fois chez le jeune compositeur une grande richesse de dons 
techniques et au surplus une compréhension certaine de l’atm os
phère moyenâgeuse de la tragique légende d’Halewijn Mais cette 
légende est si belle dans son texte originaire, et si naïve, et elle 
sonne si bien en cette délicieuse langue qu'est le vieux néerlan
dais ! Alors, voyez-vous, maigre les habiletés réunies de MM. Solvay 
et Delune, on se dit, quand on se la rappelle, qu’il valait peut-être 
mieux la laisser telle qu’elle était, sans y ajouter la parure lourde 
d’une musique moderne.

Les Cygnes de Rodenbach n ’avaient pas non plus besoin d ’un
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vêtement musical. Ils sont une musique par eux-mêmes; et ni le 
chant, ni le violoncelle, ni le piano n’ont ajouté quelque chose au 
charme de la poésie.

Le Poème pour violoncelle avec accompagnement d ’orchestre 
e st franchement tout à fait mauvais : vulgaire, froid et d’un rythme 
antipathique, il n’était vraiment pas digne de figurer sur le pro
gramme de ce concert dont la tenue d ’ensem ble, somme toute, fut 
excellente.

Mmes Bathori, Duchâtelet et Fromont, ainsi que MM. Engel et 
Van der Goten prêtaient leur concours à M. Delune. Mme Bathori 
et M. Engel, — faut il le dire? —  ont com té parmi les plus 
grands éléments de succès du concert.

M. Delune avait dirigé « ses œuvres » avec le plus grand soin 
et une incontestable maîtrise. On se demandait avec anxiété s ’il 
en ferait de même lorsqu'il s’agirait d ’accomplir la tâche plus 
difficile de m ettre au point l’exécution d’œuvres symphoniques 
de Beethoven et de Mozart. L’épreuve du premier Nouveau Con
cert a été victorieuse.

Exécution peut-être parfois un peu lourde de l ’ouverture de la 
F lûte enchantée, mais interprétation extrêmement vivante et juste 
de la Symphonie en mi bémol de Mozart, ce « triomphe de la 
beauté du so n » , selon l’expression de Jahn; enfin, toute la 
vigueur et toute l'intensité voulues dans l’exécution de l’ouver
ture de Léonore (n° 3); bref, M. Delune a toutes les qualités 
qu’il faut pour devenir un très bon capellmeister. Il mérite 
d ’être encouragé à suivre cette voie. Son orchestre est au surplus 
fort bien composé et les cléments de premier ordre qu’il ren
ferme doivent singulièrement faciliter sa tâche.

Une belle tête grisonnante qu’on dirait presque poudrée, tel
lem ent elle rappelle par ses traits et son délicat sourire voltai- 
rien les marquis galants du XVIIIe siècle; une aménité charmante 
et, dans l ’ensemble, un mélange de bonne grâce et de distinction 
qui le rendent tout à fait sympathique : tel est Louis Diémer.

Sa façon de faire de la musique? Tout à fait conforme à lui- 
même! Parfaite dans les exquises compositions pour clavecin du 
XVIIIe siècle, dont il s’est fait une spécialité, beaucoup moins 
bonne dans les œuvres qui se rattachent plus à la conception 
m oderne de la musique. Son interprétation du Concerto en sol 
majeur de Beethoven (une œuvre d'ailleurs inférieure du maître 
de Bonn) nous a paru froide et sèche dans son absolue impecca
bilité.

Mais, par contre, que de charme, que de nouveauté et de per
sonnalité il sait mettre dans les pièces de Couperin, de Rameau, 
d e  Dandrieu, de Cl Daquin, de J.-S. Bach! Quelle reconstitution! 
Quelle surprise! Quelle compréhension profonde! Aussi son suc
cès fut-il immense et mérité ! On ne pourrait d ’ailleurs assez 
manifester sa reconnaissance envers ce noble artiste, qui a voué 
son existence à faire revivre, par ses évocations musicales, les 
faces heureuses de ce siècle de charmante insouciance, d ’élégance 
et de joliesse raffinée que fut le XVIIIe.

Ch. V.

A U  CE R C L E A R T IS T IQ U E

M. G. Cambier expose une nouvelle série de tableaux rapportés 
de Palestine.

Déjà, l’an dernier, il avait montré, rue Royale, outre des 
paysages de Terre-Sainte : L a  Grotte de Jérémie, L a Voie dou
loureuse, L e Saint-Sépulcre, L e Tombeau de la Vierge, Le Cénacle, 
L a  Grotte de l’Agonie, L a  Chapelle de l'Invention de la Croix.

Aujourd’hui, c’est une vue de Bethléem. Par une nuit claire et 
bleue, pleine d ’étoiles, la ville, tout en haut de la colline morne, 
apparaît toute blanche comme un rêve, comme une prière vers 
le ciel. C’est une vue de la ville sainte, Jérusalem, avec ses cou
poles innombrables et ses minarets. Puis ce sont les diverses 
parties de la basilique du Saint-Sépulcre : la Chapelle et l'Ora
toire de Sainte-Hélène, L a  Prison du Christ , L a  Chapelle de la 
division des vêtements du Christ et L e Tombeau.

M. Cambier, dont la peinture est solide et grasse, réunit là une

œuvre émotionnante. Pierre Loti l ’a inspiré. Des phrases de cet 
écrivain subtil et troublant commentent mieux qu’on ne le pour
rait faire chaque toile. Ou c’est le contraire, si vous voulez, la 
toile commente le poème.

Voici la chapelle de Sainte-Hélène. Après la nuit qu’on vient 
de traverser entre deux rangées de fantômes, elle s’éclaire de 
grands rayons du jour, qui arrivent pâles et bleuâtres par les 
m eurtrières de la voûte.

On croirait un temple barbare. Quatre piliers énorm es, trapus,
d’un byzantin primitif et lourdement puissant  Des fragments
de peinturés aux murailles indiquent encore des saints et des 
saintes, nimbés d’or dans les attitudes raides et naïves, sous l’ef
facement des humidités et des poussières mortes. Tout est dans 
un délabrement d ’abandon, avec des suintements d’eau et de sal
pêtre.

On peut dire que M. Cambier a bellement réalisé, dans ses 
toiles, l’expression écrite de Pierre Loti. Il l’a fait en conservant 
son originalité et ses qualités de peintre flamand.

M. d. O.

Le Quatuor vocal bruxellois en Suisse.

Le Quatuor vocal bruxellois, composé de Mme L. Fichefet 
(soprano), de Mlle F. Collet (alto), de M. A. Piton (ténor) et de 
M C. Fichefet (basse), a participé récemment à deux concerts à 
Genève et à Berne. Le Bund , le grand journal bernois, écrit à ce 
sujet : « Le concert de la Société de musique de Berne offrait un 
intérêt exceptionnel, par suite de la participation du Quatuor vo
cal bruxellois. Nous nous sommes trouvés devant un groupe d ’a r
tistes absolument rem arquables. Les quatre voix sont d’une très 
grande beauté; si l’on devait faire un choix, on serait em barrassé 
de dire quelle est là plus belle. Est-ce la claire voix d ’argent si 
singulièrement expressive du soprano, est-ce la sombre et pleine 
voix de l’alto, est-ce le souple et clair ténor ou la forte et moel
leuse basse? Quoi qu’il en soit, il serait difficile de trouver quatre 
voix aussi harmonieusement groupées et associées à un esprit a r
tistique plus délicat. Le Quatuor n ’a chanté que des lieds des com
positeurs du XVIe au XVIIIe siècles, parmi lesquels se trouvaient des 
choses très intéressantes. Celles qui nous ont laissé la plus forte 
impression sont la Chanson de M ay d ’un compositeur inconnu 
du XVIe siècle, la chanson de Mauduit (1554-1627) et les joyeuses 
et si caractéristiques Tribulations conjugales de O. de Lassus 
(1520-1594) »

L'Intelligenzblatt constate, de son côté, le grand succès obtenu 
par nos compatriotes : « Ce fut, » dit ce journal, « un intéressant 
et très instructif concert. Le Quatuor bruxellois est arrivé à un ré 
sultat d ’ensemble surprenant, et il a fait valoir à merveille la sa
veur des vieux lieds qui figuraient à son programme. » K.

N É C R O L O G I E

J u le s  R a e y m a e k e r s .
L’un des derniers survivants de l’Ecole de Tervueren, Jules 

Raeymaekers, vient de succomber à Houffalize, emporté en quel
ques jours par une pneumonie.

C’est avec une douloureuse émotion que nous avons appris la 
mort de cet artiste délicat, sensible à toutes les manifestations de 
la beauté, dont la nature fine, discrète et tendre transparaissait 
dans des toiles au coloris voilé, généralement inspirées par l’ingé
nuité des aubes et la paix des crépuscules. Une parenté spirituelle 
le rattachait à Corot et à J .-F . Millet, dont il aimait les œuvres par
dessus tout. Il avait, comme eux, la passion de la vie rustique 
dans ses humbles travaux et discernait dans les attitudes des 
moissonneurs, des bergers, des laboureurs, des vanniers l’uni
verselle harmonie de la création.
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II fut longtemps dans l ’action et prit part aux batailles qui, de 
1860 à 1880, émancipèrent en Belgique la peinture. Avec Artan, 
Dubois, Smits, Rops, les frères Meunier, Verwée, Baron, Dela
charlerie, Van Camp, il fonda l 'A r t  libre, première et glorieuse 
étape d’une libération aujourd’hui définitive. Son influence 
s’exerça également au Cercle artistique dont il organisa, en qua
lité de secrétaire, les expositions avec une intelligence et une 
compétence remarquées.

Depuis une vingtaine d’années il s’était retiré à Houffalize, en 
pleine Ardenne, loin du bruit, dans un site pittoresque dont la soli
tude et la sévère beauté alimentaient son âme contemplative. C’est 
là, dans la maison qu’il s’était fait construire et qu’il ouvrait hospi
talièrement à ses amis, que ceux-ci le retrouvaient chaque année 
avec joie. La vieillesse, qui paraissait n ’avoir sur lui aucune 
prise, n ’avait pas réussi à courber sa haute stature, à alourdir 
l ’élégance de sa démarche, pas plus qu’elle n ’avait éteint la 
flamme de son enthousiasme.

L’œuvre de Jules Raeymaekers, sans être nom breuse, —  l’ar
tiste méditait trop sur chacun de ses tableaux pour en produire 
beaucoup,— proclame une personnalité indépendante, éprise de 
vérité, inclinée vers le silence et le recueillement, soucieuse de 
dégager des visions de la nature le sentiment qui les pénètre. 
Son art exprimait moins les aspects de la nature que l ’émotion 
qu’ils nous font éprouver. Volontiers il y mêlait quelque mysti
cisme. A cet égard, la grande toile que possède de lui le musée 
de Gand est caractéristique et résume son effort.

Si l’artiste disparaît ignoré de la génération actuelle, !a nou
velle de sa fin éveillera dans les cœurs de tous ceux qui ont pris 
contact avec sa probe et noble individualité une profonde tris
tesse (1).

O. M.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

L’ouverture de l ’exposition annuelle organisée par la Société 
royale belge des Aquarellistes aura lieu jeudi prochain, 1er dé
cembre, à 10 h. 1/2 du matin, au Musée moderne, place du Mu
sée, à Bruxelles.

Mardi prochain 29 novembre, à 8 heures du soir, à la salle 
Gaveau, 27, rue Fossé-aux-Loups, première séance organisée par 
le cercle d’art Jeune Effort :

1° Conférence sur Charles Van Lerberghe, par M Fritz Van 
der Linden ; 2° séance musicale consacrée aux œuvres de M. Fran
çois Beauck, avec le bienveillant concours de Mlle Alice Cholet, 
violoniste, et de M. Adolphe Beauck, ténor au théâtre Flamand 
d ’Anvers.

L’Association des Chanteurs de Saint-Boniface interprétera aujour
d ’hui dimanche 27 novembre, à 10 heures du matin, à l ’église 
Saint-Boniface, rue de la Paix, à l’occasion de la fête de Sainte-Cécile : 
Introït : A d  te levavi; Messe: O quam gloricsum est regnim , à 
quatre voix, sans accompagnement (T. L. da Vittoria); Graduale: 
Universi — A llélu ia; Offertoire : A d  te levavi; Communion: 
Dominis dabil benignitatem; Sortie : Allegro, pour orgue (Men
delssohn).

La direction du théâtre Molière a dû donner quelques repré
sentations supplémentaires de Maternité. Mais la dernière est 
fixée irrévocablement à demain lundi, les Trois Anabaptistes

(1) Jules Raeymaekers est né à Laeken (Bruxelles) le 26 avril 1833. Ses débuts datent du Salon de Bruxelles 1857, où il exposa un portrait. L’année suivante il fit recevoir au Salon d’Anvers Souvenirs et 
regrets. Il participa dès lors régulièrement, jusqu’en 1880, aux Salons 
triennaux, aux expositions du Cercle artistique, etc. C'est au Salon de Gand 1877 que fut acquise pour le Musée de cette ville l’œuvre à 
laquelle il est tait allusion ci-dessus. Elle est intitulée Pèlerinage. Ses toiles figurent presque toutes dans des collections particulières, en Belgique et à l'étranger, principalement en Amérique.

devant passer mardi. Aujourd’hui dimanche donc, dernière ma
tinée de M aternité. Le soir, même spectacle.

Concerts annoncés :
Mardi prochain, concert de M. Oscar Back, violoniste. Orchestre 

sous la direction de M. César Thomson (Grande-Harmonie).
Jeudi, première séance Bosquet-Chaumont (salle Erard).
Vendredi, le Trio Chaigneau au Cercle artistique.
Mercredi 7 décembre, récital de Mlle Marthe Girod, pianiste 

(salle Erard).
Vendredi 9 décembre, piano-récital de M. Sidney Vantyn 

(Grande-Harmonie).
Jeudi 22 décem bre, à 8 h. 1/2, Lieder-Abend de Mme Arctowska 

(Grande-Harmonie).
Voici le programme définitif du deuxième Concert populaire 

qui aura lieu le dimanche I l  décembre, sous la direction de 
M. Sylvain Dupuis et avec le concours de Mme Paquot-D’Assy, de 
la Monnaie, et d e  M. Pablo Casais, violoncelliste : 1. Le Nouveau 
M onde, symphonie en mi mineur, op. 95, d ’Anton Dvorak ; 
2. Concerto pour violoncelle d’Ed Lalo (M. Pablo Casais); 3. Trip
tyque pour chant avec accompagnement d'orchestre, de Victor 
Vreuls, première audition (Mme Paquot-D’Assy); 4. Suite pour 
violoncelle solo : Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, 
Bourrée, Gigue, de J.-Séb. Bach (M.Pablo Casais); 5. A ir d 'Obéron 
(Mme Paquot-D’Assy).

Le deuxième Concert Ysaye aura lieu le dimanche 7 janvier.
Le jury des médailles de l’Exposition de Liège, réunis le 9 no

vembre sous la présidence de M. A. de Witte, a décidé que les 
projets qui lui seront soumis seront livrés à l’appréciation du 
public au local du secrétariat de l’Exposition, 65, rue Royale, à 
Bruxelles, les 23, 24 et 25 décembre, de 10 à 4 heures.

A l ’occasion de la réception, par le président de la République, 
des délégués des municipalités et des chambres de commerce 
italiennes, le comité français des expositions à l’étranger a orga
nisé un grand banquet dans les salons de la galerie des machines.

Au dessert, M. Trouillot, ministre du commerce, a prononcé 
une allocution dans laquelle il a parlé de l’exposition de Liège qui 
présente pour la France, par suite de la multiplicité de ses rela
tions avec la Belgique, un  intérêt essentiel : « Nos devoirs d’ami
tié envers la Belgique, » a-t-il dit, « qui nous est unie par tant de 
liens communs, se trouvent en harmonie avec nos intérêts éco
nomiques pour nous engager à prendre une large part à l ’Expo
sition de Liège. » Le ministre du commerce a terminé en portant 
la santé de LL. MM. le roi et la reine d’Italie et de S. M. le Roi des 
Belges ; le ministre d’Italie a porté la santé du président de la 
R épublique, puis M. Leghait, ministre de Belgique, a clôturé la série 
des toasts en disant que les Belges ont voulu célébrer le soixante- 
quinzième anniversaire de leur indépendance par la grande Fête 
du travail qu’ils préparent à Liège, ajoutant qu’il est heureux au
jourd’hui de souhaiter prospérité et succès aux Français à cette 
exposition.

On nous écrit de Paris : A un des récents samedis de poésie et 
musique des Bouffes-Parisiens, Mlle Jeanne Hatto devait chanter 
Shéhérazade de M. Maurice Ravel. A la dernière heure la char
mante cantatrice, subitem ent indisposée, prévint qu’elle se trou
vait dans l’impossibilité de se faire entendre. Elle fut remplacée, 
littéralement au pied levé, par Mme Jane Bathori, qui accomplit 
l’extraordinaire tour de force d’interpréter, à prem ière lecture, 
l’œuvre très difficile de M. Maurice Ravel, et le fit avec un art 
parfait.

Le céramiste Edouard Lachenal ouvrira aujourd’hui son exposi
tion annuelle dans les galeries Majorelle (ancienne maison E. 
Bing), rue de Provence, 22, à Paris, qui seront inaugurés à cette 
occasion.

M. Durand-Ruel a eu la bonne fortune d’acquérir en Espagne 
une très importante composition du Greco, L ’Assomption de la 
Vierge, qu’il expose dans sa galerie. Ce tableau, exécuté pour le
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couvent de Santo Domingo et Antigo, à Tolède, a fait ensuite par
tie de la galerie de l ’infant don Sébastien de liourbon. Ce sont les 
héritiers de ce dernier qui viennent de le vendre. Il est cité dans 
les ouvrages sur le Greco comme l 'un des trois grands chefs- 
d’œuvre du maître, avec l’Enterrement du comte d'Orgaz et le 
Christ dépouillé de ses vêtements.

Deux des plus beaux portraits du Greco ont été vendus l’été der
nier à des collections américaines. L 'un, le portrait d’un moine, 
a été acquis par le Musée de Boston. L’autre, le portrait du cardi
nal de Quevara, chef-d’œuvre digne du Titien, est actuellement 
dans la plus célèbre galerie de New-York, qui renferme à côté, de 
merveilleux tableaux de Rem brandt et des plus grands maîtres 
anciens, de nombreuses séries d ’œuvres de Manet, de Degas et de 
Claude Monet.

La livraison de novembre des A rts  de lu vie contient d’intéres
sants articles de MM Alexandre Ular (Les Coréens artistes de la 
vie) Henri Mazel, Elie Faure, Jean Aubry, L. Lumet, G. Auriol, 
M. Beaubourg, A. Retté, des vers d ’H. Ghéon, etc. Ce fascicule est 
orné d’une gravure sur bois hors texte, en camaïeu, de F. Brang
wyn. , ___________

L'Argus de la Presse a offert à M. le président de la Répu
b l iq u e  un  superbe Album de très grande dimension, contenant 
les articles de journaux et revues publiés pendant l’année 1904.

Cet Album renferm e une collection intéressante des articles 
parus sur divers points du globe et particulièrem ent en Europe, 
à propos des voyages présidentiels en Angleterre et en Italie.

F a b r i q u e  d e  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .

Ch. XHROÜET
 »

1 9 S ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d'après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
P R I X  M O D É R É S

Les archives de l’Elysée s’enrichissent ainsi, grâce à la tradi
tion suivie depuis plusieurs années par l 'Argus de la Presse , 
d ’une documentation originale que le temps rendra plus pré
cieuse encore.

De Munich :
Le théâtre du Prince-Régent donnera l’été prochain trois exé

cutions de l 'Anneau du Nibelung, quatre des Maîtres Chanteurs, 
trois de Tristan et Isolde et deux du Vaisseau fantôme. M. Félix 
Mottl dirigera toutes ces représentations, à l ’exception de celles 
des Maîtres, qui seront conduites par M. Richard Strauss.

De Milan :
M. Gabriele d’Annunzio a demandé pour le mois d’avril pro

chain la concession du théâtre de la Scala. L’illustre écrivain 
compte y faire représenter une nouvelle tragédie en vers en trois 
actes, intitulée L a Nave, qu’il term ine en ce moment dans sa 
maison de campagne de Marina-Pisana.

L’action se déroule, dit-on, dans les lagunes et les îles de 
Venise avant la fondation de la ville. La pièce est courte et le 
développement en est intense et rapide. Mme Eleonora Duse en. 
interprétera le rôle principal.

La première représentation en Italie du nouvel opéra de 
M. Mascagni, Arnica, doit avoir lieu au théâtre Costanzi, à 
Rome, au mois de mai 1905, aussitôt après les représentations 
qui en seront données en français au théâtre de Monte-Carlo.
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Charles-Louis  Philippe.

M a rie  D o n ad ieu  (1).
M a rie  D on ad ieu  est un de ces rares livres qui, par 

leur originalité essentielle, leur force et leur inattendu, 
nous ravissent comme le ferait soudain une bouffée 
d’air frais, impérieux et neuf. Comme — entre tous 
— à Paul Claudel, toute âme humaine apparaît à 
Charles-Louis Philippe en tant qu’élément de l’univers,

(1) Paris, E. Fasquelle.

comme reflet du monde et comme une de ses molécules 
agissantes, — comme un miroir illimité qui serait en 
même temps source de lumière et de mouvement. Une même conception hyperbolique de la vie profonde a 
fait naître chez l’un ces drames d’une généralité sur
prenante, dont les personnages désindividualisés attei
gnent à une envergure quasi biblique, et chez l ’autre 
(donc, aucune analogie dans les œuvres) ce roman mo
derne, aux décors quelconques et bien définis.

A qui exigerait d’en connaître le sujet, on ne pourrait 
guère répondre que : “ C’est l’histoire d’une jeune fille 
qui a deux amants, — et d’autres encore; ceux-ci ne 
comptent pas ; d’ailleurs, l’un d’eux, qui est médecin, 
lui dit : « Tu est un peu hystérique. Ne t’inquiète pas ! 
Tu n’en es pas au point où l’on a besoin de se soigner.»

Ce qui importe, ce n’est pas cela; ce n’est pas un ca
ractère, ni une situation, ni un milieu; — mais c’est à 
la fois la somme de pensée, la quantité de vie, la pas
sion de comprendre qui se dégage d’un tel livre.

A chaque page, sous la poussée des sensations les 
plus ténues, des sentiments les plus obscurs, ce sont de 
brusques trouées; et surgissent les vastes paysages, la 
mer avec ses bateaux et ses villes englouties, les forêts, 
les continents, Dieu lui-même aux jours de la créa
tion.

M. Philippe apporte à son goût de l’âme humaine une 
sorte de frénésie qu’alimente une imagination sans 
bornes ; les images les plus vastes et les plus excessives 
s’offrent à lui comme son moyen d’expression naturel, 
conséquence d’un esprit qui généralise volontiers le 
sens des événements.
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J ’entendais un jour discuter l’écrasante énormité des 
accords qui scandent l’arrivée de Tristan devant Isolde 
sous la tente du navire; quelqu’un voyait une dispropor
tion entre l'aventure humaine qui se jouait là et des 
sons si terribles qu’ils pourraient signifier l’arrêt de 
mort d’un monde. Et l'on répondait : « Il ne s’agit point 
ici d’un homme appelé Tristan, mais de ce qui vient 
d’entrer avec lui : la Fatalité, l’Amour et la Mort. «

C’est ainsi que M. Philippe pourra dire, par exemple :
“ Dans le petit logement d’employé, avenue de Saxe, 

les dimanches s’annonçaient par-dessus les semaines 
comme les feux de César annonçant de mont en mont la 
prise d’Alésia. »

Et lorsque par ces mêmes « dimanches de grandes 
villes que le soleil associe à des jardins, à des fanfares, 
à des robes blanches », les petits bourgeois épanouis 
déambulaient par les rues de Lyon, cette joie univer
selle encore « surgissait à quelque tournant ; un souffle 
la poussait, et jusqu’à la fin du regard on la voyait 
glisser, légère et balancée,, semblable, au milieu de la 
voix des vagues, à un voilier de France qui porte aux 
peuples le vin des coteaux -.

C’est à la flamme des plus obscurs foyers de vie que 
l’auteur se chauffe de préférence. Il épie les forces du 
monde dans les regards des pauvres et des irrespon
sables, de tous ceux qu’asservit et malmène durement 
le joug héréditaire. Ces êtres infimes, M. Philippe les 
aime pour la vie qu’il a mise en eux et développée avec 
une acuité telle que nous nous brûlons à leur fièvre. 
Il aime Marie comme Flaubert n’aima pas Emma Bo
vary ; il partage l’âme de Jean Bousset, qui « éprouve 
un singulier prurit de se rabattre encore, de trouver les 
siens trop hauts pour lui et de chercher jusque chez 
les pauvres son équilibre et sa foi, » — ce Jean Bousset 
sensitif, à la ferveur un peu verbeuse et tout à coup si 
beau quand il dit : « J ’ai connu des soirs de livres. J ’ai 
connu des soirs où les quatre murs de ma chambre suf
fisaient à ma vie. » Et il aime les filles peintes et pitoya
bles, les passants modestes, les rues ternes, les humbles 
appartements. Et de tout cela son culte de la vie crée 
de la beauté. Par ce don de sublimer la substance 
médiocre, par la saveur de la vision, la consistance et 
la nouveauté de la matière, M. Philippe est frère de 
Vuillard. Il est profondément artiste. Il décrit peu, et 
seulement dans le mode impressionniste. Un couvent :
« Un peu en dehors de Lyon, non loin du parc de la 
Tête d’or, dans un quartier oublié, le couvent présentait 
au quai du Rhône quelques fenêtres perdues dans un 
mur. La cour d’honneur, bordée d’un cloître, officielle, 
lente, séduisait les parents sévères par des piliers de 
pierre de taille et la garantie d’une éducation à prin
cipes. «

Un visage : “ Adrienne était belle. Ses cheveux châ
tain, qu’elle séparait par le milieu, gonflaient à ses

tempes et l’expression de son visage aboutissait à ses 
yeux d’où s’écoulait sans trêve un regard bleu, large, 
appuyé. »

Nous sommes loin des procédés intolérables d’énumé
ration au moyen desquels se fabriquent les romans 
dits " bien documentés " , petits inventaires d’âmes, 
d’époques ou de milieux dont l’exactitude réussit parfai
tement à épargner tout effort au lecteur paresseux, et 
aussi à priver de tout plaisir le lecteur imaginatif. Ici, 
vous ne verrez des choses que leur caractère, à travers 
une des intelligences les plus sensibles de cette époque.

M. G.

A  QUOI T I E N T  U N  SUCCÈS

Je n’ai pas encore vu la pièce de M. Henry Bataille, —  et ce, 
parce que Ajaccio, où j ’hiverne ce mois-ci, est quelque peu trop 
loin du Vaudeville. Mais la R evue des Deux-Mondes, d’une part, 
m ’a enseigné que cette pièce ne valait rien, et les quotidiens, 
d ’autre côté, m ’ont affirmé que son succès était grand. Chapitré 
de la sorte, j ’ai lu les quatre actes en litige et, pour la première 
fois de ma vie, j ’ai cru démêler, au cours de ma lecture, à quoi 
tenait le triomphe d’une pièce de théâtre que la critique anathé
matise.

Avant tout, je tiens à ne pas me solidariser le moindrem ent 
avec la revue couleur de vieux saumon. Je ne trouve pas du tout 
que M aman Colibri soit une pièce qui ne vaille rien. Mais je con
çois que les critiques de profession n ’aient point de tendresse 
pour quatre actes mal assemblés, dont aucun ne fait prévoir le 
suivant. M. Henry Bataille, qui écrivit le Beau Voyage, est un 
poète de trop noble envergure pour être par-dessus le marché un 
habile fabricant.

M aman Colibri n ’est pas charpentée de main d’ouvrier et 
Scribe eût dédaigné sa trame trop frêle. Défaut plus grave, la pièce 
de M. Henry Bataille n ’est pas une pièce intéressante. La sympa
thie du lecteur y cherche vainement quelqu’un ou quelque chose 
à quoi s’accrocher. Les am ours d ’une quadragénaire, cela tient 
toujours un  peu de l ’inceste et l’inceste n’a pas encore trouvé 
grâce devant les préjugés persistants de notre monde. Maman 
Colibri n ’est donc pas une criminelle dont nous puissions aimer 
le crime. Ce n ’est pas davantage une malheureuse dont nous puis
sions plaindre l’infortune : car, volontiers nous aurions pleuré sur 
elle quand son mari la chasse, ou quand son am ant la trahit, ou 
quand son fils s’apprête à lui faire l’aum ône; mais nous ne pou
vons qu’à très grande peine compatir coup sur coup à des 
malheurs si divers, et, passez-moi le mot, hétéroclites...

Non, décidément, M aman Colibri n’est pas une pièce intéres
sante. Et cet intérêt dont elle manque, c’est précisément le con
dim ent indispensable que toutes les recettes théâtrales recomman
dent aux auteurs comme seul capable de cuisiner un succès. Lisez 
Sarcey ! ...

La pièce de M. Henri Bataille n’a point de ce condiment. Elle 
est un  succès quand même. Alors, pourquoi?

Je crois que je sais pourquoi. Vous vous souvenez, n ’est-ce 
pas, du premier acte? Très im prudent, l’am ant de la quadragé
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naire a traversé sur la pointe des pieds toute une largeur de salon 
pour venir mettre un baiser dans le cou de sa maîtresse. Et le fils 
de la dite maîtresse a tout vu. Il n ’a pas très bien compris, ce 
fils : les fils com prennent toujours difficilement que leurs mères 
puissent être des amantes. Quand même, il a compris un peu... 
Et une tentation effroyable s’est enfoncée en lui de com prendre 
davantage...

L’am ant est parti ; la maîtresse est restée, —  assise dans le 
même fauteuil, — courbée dans la même posture. Le fils regarde, 
hésite, avance —  sur la pointe des pieds, comme a fait l’autre. 
Le voilà tout près, tout près de sa mère. La nuque que tout à 
l’heure d ’autres lèvres ont failli toucher, la nuque maternelle est 
sous la bouche filiale. Tout à l ’heure, si le baiser s’était posé, 
qu’aurait-elle fait, cette nuque? C’est un  sacrilège horrible, cette 
question-là, dans le cœ ur d ’un fils. Mais comment, comment la 
laisser sans réponse? Et le fils se penche, et il baise sa mère au 
cou, d’un grand baiser d ’am ant, d ’un baiser de Judas, d’un bai
ser d ’espion et de traître, —  pour surprendre la révolte ou le fris
son de la chair dont il est né.

Ça, c’est atroce. Moi qui ai lu cette scène à quatre cents lieues 
des décors et de la rampe, à quatre cents lieues de toute illusion 
théâtrale, en plein air, sous le soleil, dans le maquis corse coloré 
et odorant, —  j ’ai suffoqué d ’angoisse, mon cœ ur agrippé par 
une des plus poignantes émotions dont j ’ai gardé le souvenir.

Eh bien, je crois que la voilà, la vraie cause du succès de la 
pièce d ’Henry Bataille. C’est qu’elle est émouvante. Le public, 
certes, aime être intéressé. Mais peut-être aime-t-il encore mieux, 
sans se l ’avouer à lui-même, être ému.

Dans le cas qui m ’occupe, j ’applaudis des deux mains à ce 
goût populaire, le même, ne nous y trompons pas, qui a fait la 
fortune des Deux Orphelines et de la Porteuse de pain. J ’y 
applaudis, parce que, pour une fois, ce n ’est point une émotion 
vulgaire qui a secoué les nerfs d ’un publie de théâtre : C’est une 
superbe angoisse, fille de celle que prodiguaient jadis les Eschyle 
et les Shakespeare; c'est le terrible frisson de la tragédie antique. 
Et pour nous avoir rendu ce frisson oublié, M. Henry Bataille a 
droit à la reconnaissance et à l’admiration de tous les vrais 
artistes.

Claude Farrère

M A U R IC E  D E N IS

E x p o s i t i o n  d ’é t u d e s  d ’I t a l i e  (1).
(1898 — 1904)

Ni « boursier de voyage », ni « pensionnaire de la villa », Mau
rice Denis n ’en a pas moins, heureusement pour lui et pour nous, 
vécu à Rome et voyagé en Italie. Ce sont ici ses impressions, ou 
mieux : ses « réflexions » de voyage qu’il expose.

Que la protection de l'Etat ait pu parfois favoriser l’éclosion de 
quelques artistes, pourquoi le nier? Mais encore est-il heureux 
que les artistes le plus souvent sachent se passer, et de cette pro
tection pour éclore, et de la « bourse de voyage » ou du « Prix 
de Rome » pour voyager. Aujourd’hui qu’on remet en question si 
vertement le budget de la villa Médicis, que l’inlassable médio
crité des « envois de Rome » décourage ceux qu’elle n ’exaspère

(1) A Paris, galerie Druet.

pas, que certains en viennent à nier l’influence salutaire de Rome, 
cette exposition servira, j ’espère, à m ontrer que Rome, ici, n ’est 
pas coupable, et que ce qu’il sied d’accuser, ce sont les jeunes 
gens qu’on y envoie, ce sont les déplorables conditions du con
cours d’après lequel on les choisit. Rome n’a jamais prétendu 
faire un artiste de qui ne l’était pas déjà.

Et d’abord ce n ’est pas à Rome, c’est à la Grèce de nous ensei
gner la beauté. Et puis ce n ’est même pas à la Grèce — qui nous 
inviterait à en porter le deuil — mais aux rues de Paris, à ses 
jardins, à la campagne où nous vivons, à ce que nous fréquen
tons, à ce que nous touchons de vivant chaque jour, qu’il faut 
dem ander, pour le sentiment du beau qui est en nous, une raison 
suffisante de vivre. Nous attendons de Rome autre chose : exalta
tion et discipline; —  l ’exaltation et la discipline de notre sensua
lité. A sa fortifiante école (mais qui ne fortifie que les forts) Mau
rice Denis délibérément se soumit ; et s’il est évident qu’il sut en 
profiter, il est bien évident aussi que tous les dons robustes et 
charmants que nous aimons en lui, il les y apportait déjà.

J ’admire avec quelle tranquille sûreté Maurice Denis s’est 
avancé dans sa carrière. Aussi loin qu ’on remonte en arrière, on 
le voit pareil à lui-même; aucune hésitation, aucun tâtonnement 
de début; et si, fruits d’un travail constant, ses tableaux d ’au
jourd’hui sont plus pleins, plus copieux, plus solides, dans les 
premiers déjà se trouvaient toutes les qualités qui, pour être em 
ployées plus tard  plus sagacement, avec plus de consciente 
volonté, plus dé m aîtrise, n ’attendaient précisément que l'au to
ritaire et exaltante influence de Rome et de l’Italie. Volonté ou 
fatalité, on ne sait ce qui domine ici; car il semble tout à la fois 
que Maurice Denis ne « puisse » faire et ne « veuille » faire que 
ce qu’il fait. Vouloir être qui l ’on est. De là, je pense, la tran 
quille assurance de l’artiste, sa sérénité, sa santé.

Si importante qu’elle fût pour lui, la découverte de Rome à 
laquelle, sans bien le savoir, Denis se préparait depuis long
temps, n ’eut rien d’une révélation; ce fut une « confirmation » 
plutôt (1). Il revint de là-bas fortifié, non changé. Son originalité, 
pour écouter les leçons de Raphaël, ne se craignit pas compro
mise. Et même, il importe de dire qu’il ne se montra jamais plus 
personnel qu’en soumettant sa personnalité à ce qu’il appela lui- 
même la « méthode classique » dans l ’excellent article qu ’il écri
vit à ce sujet. « On ne peut mieux qu’à Rome, y dit-il, com pren
dre qu’une œuvre d ’art n ’a d ’importance qu’autant qu’elle est 
l ’effet d ’une volonté réfléchie. »

Au seuil de. cette exposition, de tels mots pourront paraître 
bien ambitieux ; je ne voudrais pas lui ôter son caractère spécial 
et, presque, sa signification; si j ’en excepte un petit nom bre 
de tableaux, nous ne trouvons ici que les cartons d’un voyageur 
à Rome, en Toscane, en Ombrie, — émotions fugitives notées, où 
l’artiste, de retour dans son atelier, puiser des renseignem ents 
pour ses toiles... Non pourtant : il y a là beaucoup plus et mieux 
que cela. Cette composition, ce style, cette « méthode classique », 
cette « volonté réfléchie » se retrouvent ici comme dans ses com
positions les plus savantes. Sans factice effort, par disposition 
naturelle, Maurice Denis compose ses paysages aussi sagacement 
que ses tableaux. Aucun bluff, aucune parade, aucun laisser-aller 
à l ’improvisation facile du pinceau ; son harmonieuse raison guide 
et tempère une sensualité très pure et souriante.

(1) Les toiles et les cartons exposés sont d’ailleurs, pour la plupart, 
rapportés d’un second voyage.
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C’est en littérateur que je  parle, non en peintre; je le sais, le 
sens, et n’ai pas à m ’en excuser; d’abord, parce que je ne suis 
pas un peintre; parce que, aussi, toute œuvre d ’art présente, en 
plus et au-dessus des qualités de métier, encore qu’indissociable
ment liées à elles, des qualités... osons dire : morales, et dont il 
appartient à tout artiste de parler.

André Gide

« C E S  M E S S I E U R S  -

en B e lg iq u e  e t  en H olla n d e.
Ces Messieurs, dont on se rappelle le triomphe au théâtre 

Molière, ont rencontré dans certaines villes de province, au cours 
de l’été dernier, des résistances acharnées. M. L. Schneider 
a raconté en ces termes, dans G il B las, les tribulations de la 
troupe qui tenta de les vaincre :

Les troupes de tournée promènent généralem ent les succès 
consacrés. Mais, quelquefois aussi, plus souvent même qu’on ne 
croit, le chariot d e  Thespis subit des cahots. Les comédiens pari
siens qui viennent 4e promener en Belgique et en Hollande. Ces 
Messieurs en savent quelque chose.

Depuis Tartufe, s’attaquant aux faux dévots, peu de pièces ont 
soulevé plus de polémiques que Ces M essieurs, de M. Georges 
Ancey, une œuvre violente et sincère, qui s’attaque aux mauvais 
prêtres.

Chez nous, la censure existe ; elle a ses partisans et ses adver
saires. Il ne s'agit pas de discuter ici si elle est bonne ou m au
vaise. L’auteur qui écrit une pièce, le directeur qui la représente 
savent par avance qu’il faut compter avec Anastasie.

Aussi, quand, il y a quelques années, la censure, en France, a 
interdit Ces Messieurs, M. Georges Ancey n’avait qu’à s’en pren
dre à lui-même de cette mesure si discutée. La loi est mal faite ou 
elle est mal appliquée; l’interdiction n ’en est pas moins égale, 
tant qu’il y aura une censure

Fort heureusement pour les victimes d ’Anastasie, il existe un 
pays privilégié, la Belgique, où les Parisiens, indifférents à un 
vaudeville, se rendent nombreux quand il s’agit d ’assister à une 
première pour laquelle les fameux ciseaux ont fait la meilleure 
des réclames. Et, a côté de la Belgique, i) y a la Hollande, pays 
monarchique aussi, mais comprenant souvent mieux que nous la 
liberté.

C’est donc pour ces pays heureux — car ils n ’ont pas d’his
to ires... avec la censure — que partirent, pleins de confiance, 
M. Doria, un imprésario fort actif et intelligent, et ses comédiens. 
Dans toutes les villes importantes la salle de spectacle avai t été 
louée. Le bruit qu ’avait fait la pièce à Bruxelles, la valeur de la 
thèse qui y est soutenue, avaient fait affluer le public aux guichets 
de la location. Les indifférents eux-mêmes avaient été attirés par 
les affiches apposées sur les murs depuis trois mois.

On connaissait le caractère nettement anticlérical de la pièce. On 
savait qu’elle avait été interdite en France et les autorités belges, 
respectueuses de la liberté de la pensée, avaient fait leur devoir. 
Les représentations purent être données dans plusieurs grandes 
villes sans soulever de protestations, pas plus que chez nous 
Décadence n’ameuta les foules, pas plus que le fameux Retour de 
Jérusalem  n ’a causé de révolutions. On peut avoir une opinion et 
ne pas savoir la présenter de façon suffisamment dramatique : 
ce fut le cas de Décadence; le Retour de Jérusalem , en dépit de 
ses idées, était une pièce de théâtre au sens exact du mot

Or, pour Ces Messieurs il en fut autrement. On ne discuta 
pas la valeur dramatique de la pièce dans certaines villes. Les 
autorisations de jouer — données par les Conseils d'échevins 
trois mois auparavant —  furent subitement retirées. Ailleurs, 
quand le théâtre n’était pas un bâtiment communal, les comé
diens arrivaient pour jouer et trouvaient la porte fermée. Dans un 
autre endroit, la salle était libre, mais, dans la journée, les jeunes 
gens bien pensants avaient pénétré dans le théâtre et avaient dis

posé partout des boules puantes ; avant le lever du rideau, ils 
continuaient à lancer de ces projectiles odorants, et l’atm osphère 
de la salle élait irrespirable.

Ceci se passa dans quinze, vingt villes consécutives. Les loyers 
des salles étaient payés d’avance, les cautionnements avaient été 
déposés par l’imprésario. Il dut rebrousser chemin avec sa troupe. 
Aucune de ces municipalités ne lui a encore rem boursé ses avances 
de loyer ou ses cautionnements.

Pays de liberté que la Belgique et la Hollande! Oui, mais ils 
font quelquefois regretter le doux pays où fonctionne la censure. 
Au moins, la, on sait à quoi s’en tenir.

L A  M U S IQ U E  A  PARIS

M. Alfred Cortot a inauguré jeudi soir, au Nouveau-Théâtre, la 
série de concerts symphoniques qu’il se propose de consacrer 
aux maîtres classiques et modernes. On ne peut, certes, exiger 
d 'un  orchestre de formation toute récente la cohésion et l ’homo
généité d’un ensemble instrumental discipliné et aguerri. Sous la 
direction passionnée de M. Cortot. la nouvelle association n’en a pas 
moins donné de quelques grandes pages de Wagner (fragments de 
P arsifa l , ouverture du Vaisseau fantôme) et de Liszt (F aust-Sym 
phonie) une interprétation colorée et expressive. L’œuvre de Liszt 
avait visiblement concentré l’ellort principal des exécutants. Cette 
musique véhémente, d ’un souffle chaleureux, qui prolonge le 
romantisme de Weber et annonce Wagner, — musique à panache, 
à brandebourgs, mais si généreuse et, malgré sa prolixité, sou
vent si éloquente, — ne fut peut-être jamais mieux jouée. Le 
culte fervent que professe M. Cortot pour le maître de Weimar 
éclaira d’un jour nouveau cette partition volumineuse, dont cha
que épisode fut mis en valeur. Il excelle à tirer de la masse ins
trumentale son maximum de sonorité, à lui imposer les rubatos 
les plus imprévus, à la façonner au gré de sa volonté. Et mieux 
que personne il donne â l’œuvre de Liszt son style et son carac
tère. Les occasions d’entendre la Faust-Symphonie sont d’ailleurs 
rares, et il faut savoir gré à II. Cortot d’en avoir mené à bien la 
difficile réalisation.

L’école moderne était représentée par l'Hymne à  la Justice 
d’Albéric Magnard, très beau poème instrumental, d’une coupe 
classique, dans lequel sont exprimées avec noblesse des idées 
de lutte, d ’espérance, de fraternel amour, et par le touchant 
Poème de l'A m our et de la M er  composé en 1893 par Ernest 
Chausson sur un  texte de Maurice Bouchor. L’âme poétique et 
tendre du regretté musicien transparaît dans ce diptyque doulou
reux dont Mme Georgette Leblanc-Maeterlinck donna, d’une voix 
mélodieuse, une interprétation expressive et émouvante, longue
ment applaudie. M.

N O T E S  D E  M U S I Q U E

C o n c e rt O s k a r  B a c k  (Mardi 28 novembre 1904).
Assurément, M. Back a du mécanisme. Son exécution presque 

impeccable du terrible Concerto en fa dièze mineur, de Ernst, le 
prouve surabondam m ent : Ernst, encore qu’il fût l’un des plus 
grands violonistes de son temps, ne parvenait pas toujours lui- 
même à se rendre maître des difficultés énormes que son Concerto 
contient !

Oui, certes, M. Back a du mécanisme! Mais cela suffit-il? Ne 
faut-il pas quelque chose de plus que cette froide impassibilité, 
pareille à celle du jongleur qui, s’il avait une minute d ’émotion, 
ne pourrait réaliser les tours de force qu’il entreprend? Nous le 
pensons, et nous le disons dans l ’intérêt même de M. Back. Le 
Concerto est déjà, le plus souvent, par sa recherche habituelle 
d’effets instrumentaux plutôt qu - d ’expression vraie des émo
tions humaines, un  genre froid de sa nature. Il veut, pour impres
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sionner, de la fougue, de l’emballement, sans cabotinisme bien I 
entendu! C’est ainsi que le Concerto en sol mineur de Max Bruch, 
qu’a joué le jeune artiste, peut produire un grand effet lorsqu’il 
est exécuté avec passion, ce qui n ’a pas été le cas au concert de 
mardi passé...

Le Concerto en ré majeur de Brahms, également joué par 
M. Back, exigeait une mise en relief plus saillante : l’aridité très 
riche du maître de Hambourg —  ceci soit dit sans ironie : la 
puissante aridité d’une Campine n ’a-t-elle pas une grande beauté?
— veut, pour donner le maximum de ce qu’elle peut don
ner, une exécution pleine à ce point de conviction, qu’elle fasse 
en quelque sorte disparaître l’impression de « rationalisme m u
sical » qui se dégage d’un grand nom bre d ’œuvres de Brahms.

L’orchestre qui donnait la réplique à M. Back était dirigé avec 
soin par M. César Thomson. Au début du concert, ce dernier fit 
entendre l’ouverture de Coriolan : exécution correcte, à sono
rités homogènes, mais m anquant un peu de chaleur.

Ch. V.

L A  M U S I Q U E  A  A N V E R S
(Correspondance particulière de Z’Art moderne.)

Z eevo lk , de P a u l  G il s o n , au théâtre Lyrique flamand.
Deux actes de Paul Gilson triom phent en ce moment au théâtre 

Lyrique flamand. C’est le dram e sans fin de la m er, les pauvres 
diables qui en vivent, la combattent et en m eurent sans pouvoir 
cesser de l’aim er. Un puissant et merveilleux poème d ’orchestre, 
une action sobre lui servant de thème et d ’illustration, telle est 
l ’œuvre, très applaudie, très prenante et qui m ériterait de ren 
contrer à la Monnaie un cadre et une interprétation plus parfaites 
que ne lui en donnent les ressources restreintes et l’incontestable 
bonne volonté du Lyrisch Tooneel.

L’an passé, sur des vers de Pol de Mont, Gilson avait donné au 
m èn e  théâtre sa délicieuse P rim es  Zonneschijn. Voilà encore 
quatre actes de très haute et de très belle musique qu'il serait 
digne de MM. Kufferath et Guidé de faire connaître au public 
bruxellois.

Rien de plus remarquable que ces œuvres de M. Gilson n ’a été 
écrit en Belgique pour le théâtre lyrique. Est ce une raison déci
sive pour qu’on ne les joue pas à la Monnaie?

G od elieve , de T i n e l , à  l’Harmonie.
Légende dramatique, oratorio théâtral, la Oodelieve... longue... 

longue... n’ajoutera rien au mérite laborieux de AI. T inel; l’ap
plication est réelle, l’effort considérable, la mémoire bonne, mais 
pourquoi l’inspiration n ’est-elle pas de la fête ?

Il faut néanmoins féliciter le comité d ’initiative du souci qu’il a 
eu de perm ettre cette exécution très complexe : un  artiste probe et 
consciencieux mérite cette sympathie, même si elle ne révèle pas 
un chef-d’œuvre.

L es  N o u v e a u x  C on certs : 1° Concert Chevillard ;
2° Concert Strauss.

Au programme de la première soirée des Nouveaux Concerts : 
L’Erôica ; le Phaéton, de Saint-Saëns ; la Rapsodie norwégienne, 
de Lalo ; le Prélude de l ’après-midi d'un faune, de Debussy ; des 
fragments de la Damnation de F au st; le Venusberg.

A l’orchestre des Concerts Lamoureux. conduit par M. Camille 
Chevillard, était confiée l’exécution! Vous l ’avez entendu; inutile de 
vous reparler de ses grands mérites et de ses petits défauts. Un 
mot seulem ent pour signaler le triom phant succès de l’œuvre de 
Claude Debussy, qui était nouvelle à Anvers.

L’orchestre propre des Nouveaux Concerts a fait sa rentrée le 
21 novembre -1904 avec Richard Strauss, dirigeant deux de ses 
poèmes symphoniques, le D on Juan  et le Tod und Verklürung

et une série de ses lieders admirablem ent chantés par Mme Richard 
Strauss-De Ahna. Ce concert Strauss a beaucoup porté. Sur un 
public sans initiation spéciale, la notation est intéressante. Comme 
pour Debussy, si différent mais si loin également des grandes 
routes, l’attention a été soutenue, la compréhension et le contact 
visible et l’accueil particulièrement chaleureux. M. Strauss avait 
merveilleusement dirigé la Jupiter-Symphonie de Mozart [ut m a
jeur). Quelle flamme de jeunesse, de vie abondante —  depuis 
l ’allégro rayonnant, par le pénétrant et profond andante avec le 
quatuor des cordes en sourdine, au souple et frais menuet, jus
qu’à l’ample et magistral épanouissement de la fugue finale ! L’ou
verture de Coriolan a complété ce très beau concert, où l’orches
tre jeune, vivant, vibrant et le capellmeister sobre, nerveux, fin et 
puissant à la fois ont été très applaudis. Mme Strauss-De Ahna, 
dans l ’interprétation des lieders de son mari, Das Rosenband, 
Morgen, Cœcilie, Traum, Durch die Dammerung, Heimliche 
Aufforderung —  autant de petites merveilles — a été parfaite.

R.

L A  M U S IQ U E  A  L IÈ G E

(Correspondance particulière de l'A rt  moderne.)

Fritz Kreisler nous est revenu avec le Concerto de Brahms (dit 
« contre le violon ») et la Chaconne de Bach. Son succès de l ’an 
passé s’est encore accentué, ce qui nous a valu comme bis le 
Dernier Caprice de Paganini (avec accompaguement de Brahms), 
l 'Humoreske de Dvorak (tirée de l’op. 101 pour piano) et l 'Abeille 
du violoniste Schubert, de Dresde.

Technique merveilleuse, à laquelle on ne pourrait reprocher 
qu'un bras droit un peu dur. Il tire des sons enchanteurs de son 
nouveau Joseph Guarnérius (.violon célèbre connu à Londres sous 
le nom de « Guarnérius de Hart »). Son vibrato, un  peu trop con
tinuellem ent le même, reste très prenant. Le jeu du jeune violo
niste s’est affiné; il est plus nuancé, sans cependant atteindre 
dans la Chaconne la délicatesse et l’expressive variété de l’inter
prétation de Joachim. Ce n ’est pas non plus la grandeur de 
W ilhelmy. Kreisler est-il de leur lignée? N’est-ce pas de Sara
sate plutôt qu’il faut le rapprocher? Car il restera un  violoniste 
plus qu’un penseur, je présume. F.

Chronique judiciaire des Arts.

T h é â tr e s  en  p le in  a ir .
Un directeur de spectacles peut-il contraindre une artiste de sa 

troupe à chanter et à danser en plein air lorsque la santé de l ’a r
tiste en peut souffrir? Telle est la question qui vient d’être sou
mise au tribunal de de la Seine et résolue négativement.

Mlle Anne Dancrey avait été engagée, à raison de 3,400 francs 
par mois et sous peine d’un dédit de 10,000 francs, pour chanter 
et danser dans un concert des Champs-Elysées. L’artiste avait 
trop présumé de ses forces. Son état de santé l’empêcha de rem
plir son engagement.

Poursuivie en paiement du dédit, Mlle Dancrey invoqua le cas 
de force majeure et le tribunal ordonna une expertise dont elle 
confia le soin aux docteurs Brouardel, Richardière et Collinet. 
L’avis de ceux-ci fut catégorique : « Les exercices de danse violente 
auxquels se livre l’artiste ne peuvent être exécutés sans am ener 
des transpirations plus ou moins abondantes : si, après ces exer
cices de danse, elle reste en scène en plein air, il y a pour elle 
danger incontestable de refroidissem ent... »

Paternellement, le tribunal a jugé que ces conclusions déliaient 
Mlle Dancrey de ses obligations et a débouté le directeur de son 
action.
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B IB L IO G R A P H IE

Le docteur J.-C. Mardrus vient de faire paraître chez E. Fas
quelle le seizième et dernier volume des M ille N uits et une nuit, qui 
clôt magistralement la série de récits à la fois ingénus et pervers, 
simples et compliqués, touchants et comiques, dont le savant 
traducteur a exprimé avec une scrupuleuse fidélité la poésie. Ce 
volume est dédié « à l’ami charmant et silencieux, à l ’homme et 
à l ’artiste parfaits, notre cher Félix Fénéon, qui est pour nous 
plus que le genni de la cornaline ». Il renferme cinq contes : 
Histoire de la rose marine et de l’adolescent de Chine, Histoire du 
gâteau échevelé au miel d'abeilles et de l’épouse calamiteuse du 
savetier, Les Lucarnes du savoir et de l’histoire, L a  F in  de Gia- 
far et des Barmakides, L a  Tendre Histoire du prince Jasmin et 
de la princesse Am ande, ainsi que la Conclusion du monument 
littéraire que, pour la première fois, l’Occident a l’occasion d’ap
précier dans son ensemble.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Samedi 26 novembre est mort à Paris, à l’age de soixante ans, 
après de très longues souffrances, M. Darmand, codirecteur du 
théâtre du Parc.

Sa fin était prévue depuis deux ans; le malheureux était atteint 
d ’un cancer qui nécessita il y a quinze mois une ablation partielle 
de la langue.

M. Darmand fut pendant de longues années l’idole des publics 
du Molière et du Parc.

Nous présentons à M. Victor Reding nos plus sincères senti
ments de condoléances.

Le peintre Willem Delsaux expose en ce moment, 67, rue 
Royale, ses œuvres récentes Clôture le 12 décembre.

Demain lundi 5 décembre, à 2 heures, au Cercle artistique et 
littéraire ouverture, de l ’exposition des œuvres de M. Léopold 
Speekaert. Clôture le 14 décembre.

M. Edouard Variez, élève de Mme Coppine-Armand, l'excellent 
professeur de chant, vient de débuter à Tunis, dans Hérodiade, 
avec un succès très vif. « M. Variez », écrit-on de Tunis à la 
Chronique, a est doué d’une voix de baryton chaude et expressive 
d’un beau tim bre, d’un registre très étendu. Le jeune artiste a 
soulevé les applaudissements de toute la salle. »

Les théâtres :
Mardi prochain, à la Monnaie, la Valkyrie, avec Van Dyck et 

Mme Marcy.
— Hier samedi a eu lieu, au Parc, la premier de l’Escapade, 

comédie en trois actes de M. Georges Berr, un des succès du 
Palais-Royal, de Paris.

Mardi, à “2 h. 1/2, matinée enfantine : Causerie de M. Alfred 
Mabille, A  Propos d'histoires, dite par Mlle Hélène Maïa ; repré
sentation de deux pièces d’ombres, L a  Belle au bois dormant et 
A ladin , poèmes de M. Lucien Métivet, musique de Mme Jane Vieu; 
récitation de contes et de fables de divers écrivains, entre autres 
de Camille Lemonnier et d’Eugène Demolder.

Samedi prochain, 9 décembre, le théâtre de l’OEuvre, de Paris, 
donnera au théâtre du Parc une représentation de Phèdre avec 
Mme; Suzanne Després dans le rôle de Phèdre (qu’elle interpréta à 
la Comédie française) et M. Lugné-Poe dans celui de Théramène.

Rappelons que le théâtre de l’OEuvre est aujourd'hui le troi
sième théâtre subventionné par l’Etat français; à ce sujet un 
rapport plus qu’élogieux vient d’être dressé par M. Henry Maret, 
rapporteur du budget des beaux-arts à la Chambre des députés.

— Au théâtre Molière les Trois Anabaptistes, la divertissante 
comédie de MM. Bisson et Berr de Turique, met chaque soir en

joie un public conquis dès le premier acte par l’irrésistible scène 
du tribunal.

Aujourd’hui dimanche on jouera les Trois Anabaptistes en 
matinée et le soir.

L’Institut d’études littéraires (section de Bruxelles de l’exten
sion universitaire belge), 3, impasse du Parc, annonce les confé
rences suivantes pour le mois de décembre :

Lundi S décembre, conférence par M. Valère Gille sur A lbert 
Giraud. Lundi 12 décembre, lecture par M. Edmond Picard de sa 
Désespérance de Faust, prologue pour le théâtre en quatre scènes, 
précédée d’une causerie sur le Théâtre belge. Lundi 19 décembre, 
conférence par M. Edouard Ned sur M . M aurice B arrès et 
l'Energie.

La prochaine séance de la Section d’art et d’enseignement 
populaires, qui aura lieu mardi prochain 6 décembre, à 8 h. 1/2 du 
soir, en la salle des fêtes de la Maison du peuple, sera consacrée 
en majeure partie à l’œuvre de Maurice Bouchor, sous la direction 
de celui-ci.

Concerts annoncés :
Mercredi 7 décembre, à 8 h. 1/2, piano-récital de Mlle Marthe 

Girod (salle Erard).
Jeudi 8, à 8 h. 1/2, concert Alberto Bachmann et Gabriel Gre

viez (Grande-Harmonie).
Vendredi 9, h 8 h. 1/2, piano-récital de M. Sidney Vantyn 

(Grande-Harmonie).
Dimanche 11, à 2 heures, deuxième Concert populaire (théâtre 

de la Monnaie).
Mercredi 14, à 8 h. 1/2, à la Grande-Harmonie, concert donné 

par M. Francis Macmillen et Mlle Minnie Tracey.
Vendredi, 16, à 8 h. 1/2, le violoniste Fritz Kreisler donnera, 

à la veille de son départ pour l’Amerique, un  nouveau récital à 
la Grande-Harmonie.

Samedi 17, à 8 h. 1/2, à la salle Erard, soirée musicale donnée 
par Mlle Gaëtane Britt, harpiste, avec le concours de Mlle Langlois, 
violoniste, et Mlle Boucly, violoncelliste.

On a inauguré la semaine dernière, au palais des Beaux-Arts 
de la ville de Paris, la salle Jean Carriès où sont réunies les 
œuvres du statuaire offertes à la Ville par M. Georges Hoentschel. 
Ces œuvres constituent un  admirable ensemble que le donateur 
se propose, dit-on, de compléter dans la suite.

Une exposition des œuvres récentes du peintre Van Ryssel
berghe s ’ouvrira le 1er janvier à Francfort, dans les galeries 
Hermes.

A l’exposition des Etudes d’Italie de Maurice Denis, qui a ttire 
en ce moment les amateurs à la galerie Druet, succédera, le 
12 courant, une exposition de tableaux et d ’aquarelles de Paul 
Signac.

C’est Mme Charlotte Wyns qui interprétera à Lyon, dans 
l 'Etranger, le rôle de Vita créé par Mlle Claire Friché. L'œuvre 
de M. Vincent d’Indy est en répétitions et passera incessam m ent

La Rhapsodie pour orchestre de M. Vreuls, jouée dernièrement 
à Verviers avec le succès que nous avons relaté, sera exécutée en 
janvier à Paris aux Concerts Alfred Cortot.

Sur l’initiative de Mlle Blanche Selva, l ’Edition mutuelle fera 
paraître prochainement un album de pièces pour piano à deux et 
à quatre mains à l’usage des enfants.

Ces pièces ont été spécialement composées par MM. Vincent 
d’Indy, G. de Bréville, Ch. Bordes, R. de Castéra, M. Labey, 
P. Coindreau, V. Vreuls, Witkovvski, Samazeuilh, A. Roussel, etc. 
et seront réunies sous une couverture dessinée par Maurice 
Denis.

Le concours Rubinstein, ouvert tous les cinq ans tour à tour 
à Saint-Pétersbourg, Vienne, Paris et Berlin, aura lieu en 1905 
à Paris. Ce concours est double et comprend deux prix de
5,000 francs décernés l’u n  à l’auteur d’un concertsluck pour piano 
et orchestre, d ’une sonate pour piano ou pour piano et instrum ent
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à cordes et de quelques petits morceaux de piano, l ’autre au 
meilleur interprète des œuvres suivantes : un  concerto de Rubin
stein avec orchestre, un  prélude ou une fugue à quatre parties de 
J.-S. Bach, un andante ou un adagio de Haydn ou de Mozart, 
une des sonates de Beethoven op. 78, 81, 90, 101, 108, 109, 
110, 111, une mazurka, un  nocturne ou une ballade de Chopin, 
une ou deux pièces des Phanlasiestiicke ou des Kreisleriana  de 
Schumann, enfin une étude de Liszt.

Il n ’y  aura pas de représentations au théâtre de Bayreuth l’été

F a b r i q u e  de  c a d r e s  p o u r  t a b l e a u x .
Ch. XHRO UET

1 9 2 ,  r u e  R o y a le ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d ’après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
P R I X  M O D É R É S

prochain. Les prochaines représentations auront lieu en juillet et 
août 1906.

A propos d e Bayreuth, le nom bre des spectateurs a été cette 
année de 8,541. Ce chiffre comprend : 5,198 Allemands, 903 Au
trichiens, 721 Américains, 654 Anglais, 340 Français, 166 Russes, 
148 Hollandais, 72 Italiens, 64 Belges, 52 Espagnols, 50 Suédois, 
49 Suisses, 26 Roumains, 18 Turcs, 10 Danois, 8 Luxembour
geois, 8 Norvégiens, 4 Grecs, 1 Portugais et 1 Perse. L’Australie 
était représentée par 19 spectateurs, l ’Afrique par 16 et l ’Asie 
par 12.

PIANOS

GU NTHER
Bruxelles, 6 ,  rue Thérésienne, 6  

DIPLOME D’HONNEUR
AUX EXPOSITIONS U NIVERSELLES 

Fournisseur des Conservatoires et Écoles de musique de Belgique.

INSTRUMENTS DE CONCERT ET DE SALON
LO C A T IO N  E X P O R T A T IO N  E C H A N G E
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EDMOND GLESEN ER
Dans le public, et même parmi les littérateurs — 

qu’il fuit d’ailleurs avec une sainte et salutaire horreur 
— Edmond Glesener est presque un inconnu. On sait 
vaguement qu’il a publié, il y a six ou sept ans, un livre 
dont on a dit du bien : L ’H is to ire  de M . A r is t id e  
T ru ffan t. Mais comme l’auteur de cette petite merveille 
a la modestie de la vio ette jointe à la rudesse du san
glier, comme il ne s’efforce pas d’épater ses amis et 
connaissances par l’étrangeté de ses allures ou de ses

opinions, la plupart ignorent qu’il faut saluer en ce jeune 
homme — et je le dis après mûre réflexion — l ’écrivain 
le plus remarquable de notre génération.

Il publie aujourd’hui un roman, L e Cœur de F ra n 
çois R em y  (1), qui est le fruit d’un labeur patient de 
quatre ou cinq années ; et cela seul doit valoir à son 
livre d’être lu avec une particulière attention. Nous 
avons quelque raison de croire, en effet, qu’un ouvrage 
si longuement préparé et écrit avec une si sage lenteur, 
est autre chose qu'une esquisse et qu’enfin notre littéra
ture s’enrichit par lui d’une œuvre véritable.

Je me hâte de le déclarer : cette présomption n’est 
pas vaine. Par la nature et la portée du sujet, par la sû
reté de la composition, par la qualité même de l’âme 
qui s’y exprime, par le style, enfin, d’une précision 
presque mathématique, le Cœur de F ra n ço is  R em y  
apparaît comme un livre puissant et riche, plein de 
moelle et de sang, semblable à ces beaux fruits auxquels 
il a fallu pour mûrir la sourde collaboration de tous les 
éléments et de toutes les saisons.

Le sujet est à la fois extrêmement simple et profon
dément humain. François Remy est un petit Liégeois 
sentimental, enfant unique d’ouvriers dont il reste de 
bonne heure orphelin. Il est recueilli par un patron 
vannier qui le traite comme son fils et avec qui il va 
s’installer dans un village des bords de l’Ourthe. Il 
serait heureux si un vague et persistant besoin d’amour 
ne le tourmentait nuit et jour. Déjà quand il était tout 
gamin il s’éprenait de fillettes de son âge. Maintenant

(1) Edition de l’Association des Ecrivains belges. Paris, F  Juven.
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qu’il est jeune homme, il tombe amoureux de toutes les 
filles qui passent. L’une d’elles, de bonne famille, accueil
lerait sans doute sa recherche, s’il avait le courage de 
lui avouer son penchant. Mais François Remy est un 
timide, un irrésolu. Il n’ose pas entrer chez la jeune 
fille, il se sauve comme un malfaiteur, sang savoir qu’il 
tourne le dos, peut-être, au bonheur de toute sa vie. Un 
hasard lui fait rencontrer, en plein champ, une fille no
made qui vient puiser de l’eau à une source. C’est une 
vannière ambulante, vivant avec son père et son frère, 
dans une roulotte. François se met aussitôt à l ’aimer. 
Comme elle est pauvre et naïve, il ose lui parler de son 
amour. Devant elle seule, sa timidité s’efl'ace. Ils se re 
trouvent, la nuit, dans un bois voisin. Mais le père de 
Louise — c’est le nom de la fille —  a surpris leur secret. 
Sachant quel est celui qui vient le soir rôder autour de 
la roulotte, il conçoit le projet de l’attirer chez eux et 
de le faire travailler pour toute la maisonnée. Remy 
tombe dans le piège. Le malin vannier ayant levé le 
camp à l’improviste, le jeune homme abandonne son 
bienfaiteur et suit les nomades. Quelques jours après, il 
entre dans la roulotte qu’il ne doit plus quitter. C’est le 
naufrage d’une vie. Remy est intelligent et travailleur. 
Il pourrait devenir un patron sérieux, faire de bonnes 
affaires, se marier avec une jeune fille de sa condition 
et se conquérir une place enviable dans le monde. Mais 
Remy est un Wallon de Liège, c’est-à-dire un rêveur, 
un sentimental, un irrésolu, que l’effort et l’initiative 
épouvantent et qui préférera toujours le repos douillet 
entre les bras d’une femme, fût-elle la fille d’un vannier 
nomade, à l’existence rude et solitaire de l’homme éner
gique qui va droit à son but.

François Remy vit donc parmi les vanniers. Au début, 
il est heureux comme un dieu. Il aime Louise, d’un 
amour sensuel et tendre C’est la première femme qu’il 
possède. Il est tout émerveillé de son bonheur. La rou
lotte se promène de village en village à travers toute 
l’Ardenne. S’il n’a aucune sympathie pour le père de sa 
femme, vieux bonhomme fourbe, avare et sale, il se 
prend d’une bonne amitié pour le fils, Henri, un solide 
gaillard, Wallon de l’Entre-Sambre-et-Meuse, qui ne 
rêve pas, lui, ah ! Dieu, non ! qui ne travaille pas beau
coup non plus, d’ailleurs, mais qui n’a pas son pareil 
pour braconner, marauder, frauder et tomber ses ad
versaires au noble jeu de la lutte. Un chapitre nous le 
montre, en un pittoresque tableau, largement brossé et 
enlevé avec verve, triomphant de tous ses adversaires 
et engagé par le chef des lutteurs pour une tournée en 
France. Son départ est le signal des catastrophes. Déjà 
François a regretté cent fois son équipée. Déjà il a pris 
cent fois la résolution de fuir sa famille d’occasion. Il 
ne fuit pas, il reste. Malgré tout, il aime Louise, dont 
la santé est peu rassurante en ce moment. Henri parti, 
il semble que la joie ait quitté la roulotte et que la mi

sère y soit entrée à sa place. Louise a une enfant : ce 
bonheur inattendu console un peu François. Mais ils 
ont faim, l’enfant a soif, il ne peut rien pour les rassa
sier. Henri revient de France où il a expié de deux ans 
de prison le massacre d’un agent de police. Il arrive à 
temps pour voir s’étioler et mourir sa sœur d’une phti
sie pulmonaire. Le deuil de François est affreux. Cette 
fois, il va partir avec son enfant, c’est décidé! Il ne 
part pas encore. Henri fait une conquête, une belle fille 
nomade, qu’il installe dans la roulotte. C’en est trop : 
François ne supportera pas que le souvenir de Louise 
soit effacé peu à peu par cette étrangère. Il retournera 
vers ses bienfaiteurs qui ne l’ont pas oublié. Mais le 
temps passe, et lui demeure. Enfin, une nuit, revenu 
après un an, dans le village où Louise est enterrée, il 
s’échappe avec son enfant. Il va au cimetière dire un 
adieu suprême à la pauvre morte. Mais la nuit est silen
cieuse et froide. De vagues terreurs palpitent au bout 
des chemins. Le ciel est sombre. Il va pleuvoir. Alors, 
après avoir hésité longtemps, François Remy rentre 
dans la roulotte Le roman finit sur ce dernier geste de 
lâcheté, et l ’on sent que jamais plus ce prisonnier volon
taire ne s’évadera du bagne où le retiennent sa mollesse 
et son indécision.

Est-il besoin d’insister sur la portée de ce livre, où le 
défaut capital de toute une race est si admirablement 
mis en lumière? La Wallonie sentimentale et molle, se 
grisant de chansons et de rêves, la Wallonie qu’un 
sourire de belle fille suffit à détourner de sa tâche, que 
le moindre rayon de soleil console de ses malheurs et 
que le moindre nuage plonge en d’étranges mélancolies, 
est personnifiée en ce François Remy, si bon, si doux, 
si poète, si Liégeois jusqu’au fond de l’âme, et que nous 
aimons, malgré sa lâcheté, d’un amour mêlé de pitié et 
de mépris. L’autre Wallonie, celle du Hainaut, c’est le 
farouche Henri, musard aussi, mais énergique, faisant 
sa trouée dans la vie, même à travers la peau de ses 
semblables, bon drille, bon buveur, paillard, marau
deur et voleur, au demeurant le meilleur garçon du 
monde. Et, de la sorte, ce livre, qui se déroule dans les 
paysages superbes de l’Ardenne, au travers duquel passe 
la Meuse majestueuse et lente, et où rient les mille ruis
seaux de ces pays charmants, ce livre a une saveur d’hu
manité patriale, un parfum de franche et saine nature, 
et comme le goût salubre et fort de l’air des hauteurs 
et de la liberté.

Sa composition et son style sont purement classiques. 
La charpente en est d’un bloc, intangible. Pas un inci
dent, pas un épisode qui n’ait son utilité, je dirai plus : 
sa nécessité. Tout y est classiquement subordonné au 
but général de l’œuvre, tout y concourt à mieux éclairer 
l ’essence particulière du cœur de François Remy. Le 
style est sobre et net, sans visée à l’effet, mais d’une si 
grande pureté, d’une clarté si sereine qu’il y a une vraie
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jouissance à en suivre le simple et aisé déroulement. Et 
s’il est permis de reprocher à l ’auteur je ne sais quelle 
sécheresse apparente, quel manque de lyrisme et de 
chaleur intimt;. on sent, d'autre part, sous ses phrases, 
un tel amour de la vérité, un tel souci d’observation 
scrupuleuse, une tendresse, une pitié si profondes pour 
la misérable humanité que, soudain, et sans que l’on 
puisse dire pourquoi, on se trouve tout ému, les larmes 
aux yeux, devant une page toute simple où il n’y a rien 
que quelques mots balbutiés, la description d’un crépus
cule, un cri d’amour ou de désespoir.

Car, outre les qualités que nous lui avons déjà recon
nues, ce qui constitue le mérite principal de cette œuvre, 
c’est là  qualité d’âme de son auteur. Malgré tout, et 
quelle que soit la richesse du style, quand un écrivain 
a le cœur mauvais ou simplement égoïste, ses livres 
auront toujours un aspect terne et triste. La bonté 
seule anime une œuvre, si l’on songe que la colère n’est 
qu’une des formes de l’amour. Edmond Glesener possède 
les vertus primordiales, celles que nulle autre ne rem
place : il est honnête, franc, sincère et modeste. Il a le 
dégoût profond de toute pose et de tout gobisme. Il fuit 
les gens lettrés, dont la vie est un tissu d’artifices, et il 
recherche la compagnie des humbles qui disent encore 
ce qu’ils pensent et qui pensent vraiment ce qu’ils 
disent. Tous ceux qui l’approchent aiment ce garçon à 
la figure ouverte et rieuse, barrée d’une soyeuse mous
tache noire, mollement recourbée par les bouts, avec 
son geste familier de la lisser sans cesse, puis de se 
frotter les mains doucement. Ils aiment son calme sou
riant, son aménité, sa bienveillance universelle; ils 
aiment aussi ses colères généreuses, son ardeur à dé
fendre ses idées, son esprit sage et pondéré, la tournure 
essentiellement classique de ses idées. Et tous seront 
d’accord pour se réjouir de la parution du Cœur de 
François Rem y , où peut-être — et c’est le seul défaut 
du livre — l’influence de Flaubert est un peu trop sen
sible, mais qui reste une œuvre solide, intéressante et 
belle, un des rares livres définitifs de la littérature 
belge.

Ge o r g e s  R en c y

C H R O N IQ U E  A R T IS T IQ U E

M. Léopold Speekaert est, parmi les peintres belges, l’un de 
ceux qui offrent le plus bel exemple de volonté persévérante, de 
logique et de sincérité. On peut juger diversement ses toiles : il 
faut aimer l’artiste pour sa droiture, pour la fermeté de ses convic
tions, pour la ténacité de son effort.

Il fut, vers 1860, au nom bre des novateurs qui substituèrent 
aux monotones pratiques de l ’atelier l’étude directe de la nature. 
Avec J. Stobbaerts, A.-J. Heymans, Th. Baron, Ch. Hermans, 
Ed. Agneessens et quelques autres, il rechercha la justesse des 
relations tonales plutôt que l’éclat du coloris, il répudia tout arti

fice d’exécution, il s'efforça d’exprim er, en même temps que les 
figures et les paysages qui sollicitaient sa vision, l ’atmosphère 
dont il les voyait baignés. Le « mode gris » instauré par Spee
kaert et ses amis, c’était la prem ière étape de l'évolution picturale 
vers la lumière qui, do nos jours, a bouleversé l’art.

Tel qu’il apparut à ses débuts, tel il se montre aujourd’hui, 
après bientôt un  demi-siècle de labeur concentré et ininterrom pu. 
On pourrait répéter textuellement, au sujet des figures allégo
riques L a  Meuse (matin) et L'Escaut (soir) q u i  expose actuelle
m ent avec une dizaine d ’autres toiles au Cercle artistique, ce 
que disait d’une de ses premières compositions Camille Lemon
nier : « Sa Nym pe surprise (1860), conçue en manière d ’allégo
rie, le m ontre plus préoccupé des réalités que des arrangements 
purem ent conventionnels : on comprend qu’il n ’est point séduit 
par la poésie un peu abstraite de son sujet; ce qui l’a tenté, c’est 
le nu, en tant que morceau de peinture, et il le peint avec la 
rudesse d ’un homme du Nord, comme une belle boucherie saine. » 
De même, cet autre jugement le définit encore avec précision : 
« Le brillant morceau d’improvisation, le sujet d’invention, la 
fantaisie et ses belles invraisemblances n ’ont point de prise 
sur un  pareil homme : il ne s’en rapporte qu’au témoignage de 
ses yeux, s’inspire directement de la réalité qui l’entoure, peint 
ses modèles dans leur laideur et dans leur vice, tel qu’il les voit. 
Son dessin, robuste et précis, serre de près la forme et, à force 
de rigueur, arrive au style, non pas celui des écoles, mais celui 
de la nature (1). »

Le scrupule qu’apporte M. Speekaert à l’exécution de chacune 
de ses œuvres, sa modestie mêlée de quelque timidité rendent ses 
expositions assez rares. L’occasion serait bonne, semble-t-il, de 
couronner la carrière laborieuse de l ’artiste en faisant entrer au 
Musée l’une des toiles de ce précurseur de notre école d’aujour
d ’hui. M. Speekaert résume une période de luttes et, par ses ten 
dances sinon par ses œuvres, exerça sur la peinture belge une 
réelle influence. Le choix pourrait se porter sur l’Escaut, l’une 
des meilleures toiles qu ’ait signées l’artiste, l ’une des plus défini
tives et des plus caractéristiques.

Quelques paysages de Mlle Clémence Lacroix (L'É glise Saint- 
Servais, L a  Vallée de Josaphat, Le P o rt de Baesrode, etc.) dans 
lesquelles, sous la brutalité d’une exécution par trop sommaire, 
transparait une &me d’artiste sensible et impressive, complètent le 
Salonnet, avec une série de dessins précis et de peintures un peu 
sèches mais harmonieuses dues à M. Eugène Mahaux.

O. M.
Dans une prochaine chronique, nous parlerons du Salon des 

Aquarellistes, inauguré la semaine passée, et de l’Exposition 
intime ouverte rue Royale, 67, par M. Willem Delsaux.

Les Peintres de la Terre belge.

Sous ce titre, MM. Marius-Ary Leblond ont étudié dans le M er
cure de France (2) quelques-uns de nos peintres et cherché à 
analyser les influences qu’ont fait subir à leur art les particula-

(1 ) C a m i l l e  L e m o n n ie r ,  Histoire des Beaux-Arts en Belgique. 
Bruxelles. F. Weissenbrueh, 1887.

(2) Livraison d’octobre.
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rités ethniques et géographiques du pays. Ce sont pages 
attrayantes, d’une littérature raffinée, et maintes remarques 
fixent, par leur justesse, l’attention, encore que les écrivains ne 
se montrent pas toujours rigoureusement documentés.

Lorsqu’ils disent de M. Baertsoen : « Il fait percevoir de Gand 
les aspects de gigantesque village et de grand monastère », on ne 
peut qu’approuver la fidélité de l ’image. On conçoit moins qu’ils 
déclarent, pour justifier la douceur de certains effets de neige du 
même artiste : « L’hiver belge n’est point triste : c’est une ma
nière de printemps glacé, aux nuances frêles et rapides, qui 
verdoie et fleurit dans les villes comme dans la campagne et 
transporte sur les toits des plates-bandes de fleurs de neige. » 
Hélas! Que n’est-ce v ra i!...

Leur définition de la banlieue « exprimée avec une énergie pas
sionnée par M. Laermans » est saisissante : « Une campagne 
dramatique et hallucinée où la vie et la maison paysannes, gar
dant ses caractères fonciers de chouanerie sournoise et de taciturne 
simplicité et de sainteté rustique, recèlent en outre le caractère 
fiévreux des grandes villes. Le silence y est religieux et élec
trique. C’est le silence presque fatigant où, à peine sorti des 
portes d’une capitale, l ’on en écoute encore le bruit. »

Chez M. Gilsoul, « une âme honnête, franche et probe, essen
tiellement, reluit d ’un bord à l’autre de ces paysages de patiente 
mosaïque naturelle que composa, avec un sens d’entente, une 
observation exacte et minutieuse. » MM. Leblond le définissent : 
le peintre de la campagne flottante.

D’après eux, M. Claus a vu « une Belgique plus foncièrement et 
exclusivement belge, une Belgique beaucoup plus blonde, jusqu’à 
en être tantôt rousse et tantôt un  très peu albinos, et qui reste 
blonde jusque sous la neige de l’h iver... Il rend sensible la lim 
pidité, la fraîcheur du soleil... Nul peintre n ’a peut-être aussi 
sincèrement senti l’éternité de la campagne et qu’on y oublie le 
reste du monde, qu’on en croit le centre, qu’on s’y satisfait de 
vivre en force et en splendeur, d’une vie d’herbage et d’herbi
vore, que la nature elle-même et l ’atmosphère immobile et 
sereine ne communiquent pas avec le reste de l’univers, mais vit 
en soi et sur soi dans un grand repos fécond. »

MM. Leblond rem arquent que « les peintres de Belgique, cer
veaux moins abstraits dans un pays encore décentralisé, semblent 
posséder plus que ceux de France le sens particulier de la p ro
vince où iis peignent. » C’est le cas pour Léon Frédéric, qui 
voue une prédilection certaine aux Ardennes que dédaignèrent 
toujours les artistes flamands. « C’est le pays de Belgique où le 
végétal médiocre a une douceur d’humanité, une douceur pres
que intellectuelle d’austérité laborieuse aux sourires pâlis. La terre 
y étant plus nue qu ’ailleurs, on en suit les lignes, la délicate ana
tomie. Cela prête à plus de rêverie ; et le déroulement des co
teaux, dans les toiles où il figure les humanités en quête ou en 
possession du bonheur, a toujours un charme de jardin anglais 
qui serait platonicien. »

Et parce que le sol est plus nu, que les lignes s’en dessinent 
nettement sur le ciel et que le ciel s’encadre plus fermement dans 
les lignes précises, le ciel est lui-même un champ abondant. 
« En peu d’autres endroits l’œil et l’âme se reportent aussi spon
tanément aux prairies du ciel, aux savanes du ciel nocturne, 
constatent MM. Leblond. Les plus beaux paysages de M. Frédéric, 
et qui restent tout de même des paysages belges, sont des natures
au clair de lune  Les récoltes sont aussi bien l’œuvre de la
lune que celle du soleil; l ’opulence fécondante de la nuit, ju s

qu’ici méconnue, est révélée, et il s’en communique une émotion 
étrange. »

Rien de plus vrai. Dans l’œuvre de Frédéric, ses clairs de lune 
l’em portent par l’intensité du sentiment : celui du Musée de 
Bruxelles en fait foi, et peut-être ne l’a-t-on pas assez dit.

L’étude se term ine par l'éloge du « peintre de la sylve belge », 
M. Verheyden, qui a en lui « comme une âme de forestier et, si 
je puis dire, une âme de bois, de ce bois des forêts recélant en sa 
douce écorce le feu de la terre qui craque aux frottements du 
vent, crie sous l ’orage et jaillira à la m oindre étincelle. Cette âme 
véhémente de M. Verheyden se cache souvent dans ses toiles du 
printem ps, dans ses clairières aux lointains de brumes vertes 
ou dans ses grandes landes marécageuses ; elle y dort comme la 
houille aux tourbières occidentales. Peintre de la terre de Bel
gique, c’est un peu l ’énergie fossile qu’il en exprime, la force 
latente et bientôt déchaînée. »

Le « Roi Lear » au théâtre Antoine.

Le Roi L ear de W illiam  Shakespeare, la vraie chronique, et 
histoire de la vie et de la mort du Roi L ear et de ses trois filles, 
avec la vie de l'infortuné Edgar, fils et héritier du comte de 
Gloster, et sa prétendue démence, comme elle, fut jouée devant 
S. M . le R oi à W itehall, le soir de la Saint-Étienne, pendant les 
fêles de Noël, par les serviteurs de Sa M ajesté, jouant habituelle
ment au théâtre du Globe, sur le Bank-Side, 26 décembre 1606. 
Ce seul intitulé du programme révèle l ’intention qui a guidé 
M. Antoine dans la curieuse et très artistique tentative qu ’il vient 
de réaliser avec un éclatant succès.

Le tour de force est prodigieux. Jouer d ’affilée, sans en couper 
une ligne, les vingt-huit scènes qui composent cette gigantesque 
épopée ; imposer au scepticisme parisien le cauchemar des épi
sodes les plus terribles qui aient été portés au théâtre ; ne reculer 
ni devant les brutalités du texte, intégralement respecté, ni de
vant la témérité de certaines situations, jugées inadmissibles au
près du public d’aujourd’hui ; encadrer le tout d’une mise en 
scène pittoresque et fastueuse, d’une illusionnante réalité : ce 
projet audacieux et fou ne pouvait être conçu et mené à bonne fin 
que par M. Antoine qui, une fois de plus, a mérité la reconnais
sance des artistes.

Pour beaucoup d’entre nous, les souvenirs du Roi Lear se 
fixent sur les représentations qu’en donna en 1891 à Bruxelles 
l ’illustre tragédien Rossi. Ce fut superlativement émouvant. Mais 
en la conjoncture l’art si humain et si pathétique du tragédien 
emportait dans son tourbillon toutes les impressions des specta
teurs. C’était un  merveilleux concerto, accompagné en sourdine 
par un  orchestre effacé de figurants falots. De plus, le texte 
italien n’était qu’une adaptation de la version primitive. Le 
« rô le  » subsistait; mais l’action barbare, épique, âpre, terrible 
du Roi L ear  n ’était qu’un fond de tableau sur lequel Rossi déta
chait en relief sa troublante silhouette.

Tout autre est l ’interprétation d’Antoine, qui à un succès per
sonnel (auquel ne le destinaient point, d’ailleurs, ses qualités de 
comédien sobre, épris de réalité) a préféré une exécution d ’en
semble homogène, mouvementée et vivante. Celle-ci, il l’a réalisée 
avec la collaboration de MM. Signoret (un fou), Marquet (le duc 
d’Albany), Desfontaines (Kent), Capellani (Edmond), Vargas (Ed
gar), etc., et de Mme‘ André Méry (Cordélia), Jeanne Lion (Goneril), 
Lucie Brille (Régane) qu’on peut féliciter en bloc pour l’intelli
gente composition de leurs personnages et pour l ’exemple de soli
darité artistique qu'ils nous donnent.

Ainsi compris, le R oi Lear  est apparu sauvage, hallucinant, 
frénétique et néanmoins humain. Ses souffrances, ses colères, 
ses révoltes, le souffle anarchique qui le traverse sont d’aujour
d’hui comme d’il y a trois siècles parce qu’ils touchent aux éternels
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problèmes. Et son lyrisme débordant, exubérant, torrentiel, plante 
cette œuvre unique et presque monstrueuse sur la plus haute cime 
de l’art dramatique, celle dont Maeterlinck a si justem ent dit : 
« Etudiez de près la structure de cette cime : elle est uniquem ent 
formée d’énormes stratifications humaines, de gigantesques blocs 
de passion, de raison, de sentiments généraux et presque fami
liers, bouleversés, accumulés, superposés par une tempête formi
dable, mais profondément propre à ce qu’il y a de plus humain 
dans la nature humaine. »

D’après lui, la tragédie du vieux roi constitue le poème drama
tique le plus puissant, le plus vaste, le plus émouvant, le plus 
intense qui ait jamais été écrit. « Si l’on nous demandait, écrit- 
il, du haut d’une autre planète quelle est la pièce archétype 
du théâtre humain, celle où l ’idéal de la plus haute poésie scé
nique est le plus pleinement réalisé, il me semble certain qu’après 
en avoir délibéré, tous les poètes de notre terre, les meilleurs juges 
en l’occurrence, désigneraient unanim ement le R oi Lear. Ils ne 
pourraient mettre un  instant en présence que deux ou trois chefs- 
d ’œuvre du théâtre grec; ou bien, car au fond Shakespeare n ’est 
comparable qu’à lui-même, l’autre miracle de son génie : la tra 
gique histoire d’Hamlet, prince de Danemark. »

Et nous affirmons que l’interprétation qu ’a donnée le théâtre 
Antoine de la version nouvelle de MM. Pierre Loti et Emile Vedel 
n ’est pas pour contredire l’opinion du poète.

O. M.

Les Lithographies de Fantin-Latour.

On nous écrit de Paris :
Une exposition des lithographies de Fantin-Latour est ouverte en 

ce moment à la galerie Strôlin, rue Laffitte. Elle se compose d'une 
centaine de planches, parmi lesquelles il en est de fort rares : 
celle par exemple des Brodeuses, datée de 1862, et dont il 
n ’existe que cinq ou six épreuves. L’art souple du maître, d ’une 
fantaisie si prime-sautière unie au classicisme le plus pur, éclate 
dans ces compositions gracieuses ou émouvantes. La série des 
interprétations des œuvres lyriques de Berlioz, de Brahms, de 
Schumann, de Wagner, est particulièrement riche; et pour ne 
parler que de ce dernier, le Vaisseau fantôme. Tannhäuser, 
L o hengrin, l 'Or du R hin, la Valkyrie, Siegfried, le Crépuscule 
des dieux et P arsifa l s’évoquent sous le crayon de Fantin en sai
sissantes synthèses.

A part quelques pièces de collection, la plupart de ces superbes 
illustrations sont connues : mais il faut les avoir vu réunies pour 
juger de leur diversité. On pouvait craindre qu’une suite aussi 
nom breuse d’œuvres analogues, conçues dans le même esprit et 
traitées par le même procédé, parût monotone. Il n ’en est rien, 
et leur charme individuel se double de l’intérêt qu’il y a à les com
parer entre elles. Elles fixent définitivement dans la mémoire 
l’une des faces, et non la moins attrayante, de l ’art si profond 
et si vrai du peintre défunt.

Chronique judiciaire des Arts.

Ces M ess ieu rs  .
Nous avons relaté les tribulations qui assaillirent en Belgique 

et en Hollande la troupe de comédiens qui tenta, au cours de 
l’été dernier, d ’y représenter la comédie célèbre de Georges 
Ancey, Ces Messieurs (1).

Les difficultés ne sont, parait-il, pas m oindres à Paris, où l’au
teur n ’est pas encore parvenu, malgré le succès triomphal qu’elle 
reçut à Bruxelles l’hiver passé, à faire représenter sa pièce.

(1) Voir notre dernier numéro.

Celle-ci était reçue au Gymnase et devait être jouée avant le 
1er octobre dernier, sous peine d’un dédit de 10,000 francs. Mais 
les semaines s’écoulent et, comme sœ ur Anne, M. Ancey ne voit 
rien venir.

Sa surprise redouble lorsqu’il reçoit, ces jours-ci, la visite 
d’un huissier qui lui remet une assignation à comparaître devant 
la première chambre du tribunal de la Seine pour entendre rési
lier le contrat et attribuer au directeur du Gymnase le dédit 
stipulé! L’auteur riposte par une demande reconventionnelle. Il 
exige l’exécution de la convention ou le paiement du dédit. Et 
l’on va plaider......

Le préjudice est, pour l ’auteur de Ces Messieurs, d’autant 
plus grave qu ’une pièce nouvelle, sur les médecins cette fois (on 
sait combien la satire de M. Ancey est cinglante!) attend son tour 
dans les cartons de l ’écrivain, toute prête à être jouée. Elle ne 
sera divulguée, cela va de soi, que lorsque Ces Messieurs aura 
été représenté à Paris.

ACCUSES D E R É C E P T IO N

P oésie . — L e Rouet des Nimbes, par Emile C orn et. Liège, 
Faust-Truyen.

Roman. — L 'A u tre  Vue, par G eorges Eekhoud. Paris, M er
cure de France. —  Le Cœur de François R em y, par Edmond 
G le se n e r . Ed. de l 'Association des Écrivains belges. Paris,
F. Juven. — L a  Maison de la Petite L ivia, par P ier re  de 
Q u erlon . Paris, M ercure de France.

C ritique. —  Quelques Peintures identifiées de l'Époque de 
Rubens, par L. M aeterlin ck . Gand, G. Van Oest et Cie. —  L a  
Peinture à l'Exposition des P rim itifs français, par le comte P au l 
D urrieu (Nombreuses illustrations hors texte et dans le texte.) 
Paris, librairie de l ’Art ancien et m oderne.

D ivers. — L es Secrets du coloris, par G. de L esclu ze, P. B. R. 
Guide pratique d’observations expérimentales sur les harmonies 
coloriées. Trente-cinq planches de couleurs; treize gravures. 
Bruges, Demolin-Claeys.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

M. Gevaert, directeur du Conservatoire de Bruxelles, vient 
d’écrire sur un  texte de M. Antheunis un Hymme destiné à célé
brer « l ’Expansion de la Belgique ». C’est une sorte de marche 
en ut majeur, d ’allure populaire, couronnée par les dernières 
mesures du choral de Van Artevelde. Elle est destinée à être 
chantée à l ’unisson par des voix d ’hommes ou d’enfants avec 
accompagnement de fanfares.

Le Roi s’est rendu en personne, dimanche dernier, chez M. Ge
vaert pour entendre l’œuvre, à l ’audition de laquelle il prit, dit-on, 
un plaisir extrême. Familièrement accoudé au Pleyel dont son 
hôte tirait de royales sonorités, il se la fit redire plusieurs fois. 
Ainsi, jadis, un autre roi ramassa le pinceau d ’un peintre illus
tre ......

M. Maurice Maeterlinck, qui s’était refusé jusqu’ici à parler en 
public malgré les nom breuses sollicitations dont il fut l ’objet, a 
accepté l ’invitation que lui a adressée l 'Erasmus K ring  de faire 
une conférence à Amsterdam. Ces débuts sensationnels auront 
lieu le 20 janvier.

A lire dans la Revue générale (livraison de décembre) une 
bonne étude de G. Ramaekers sur Léopold Courouble.

L’organisation du tournoi chevaleresque qui déroulera à 
Bruxelles, à l’époque des fêtes du soixante-quinzième anniversaire 
de l’indépendance des provinces belges, un somptueux cortège 
historique, commence à prendre corps. C’est le peintre Charles
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Michel qui a été chargé de reconstituer, d’après des miniatures du 
tem ps, sous la direction de M. Cuvelier, sous-chef de section aux 
archives générales du royaume, les costumes et les armes que 
porteront les figurants.

L’époque choisie est l’époque bourguignonne, — époque parti
culièrement fastueuse, — durant laquelle les provinces belges 
furent pour la première fois réunies en royaume indépendant. Le 
tournoi de 1905 s e ra  l’exacte reproduction de la mémorable joute 
qui mit en présence le 20 février 1452, sur la Grand’Place de 
Bruxelles, le jeune comte de Charolais, plus tard Charles le Té
méraire, et le comte de Lalaing.

Les divers jeux de chevalerie qui figureront au programme 
seront, fidèlement évoqués, ceux auxquels prirent part, concur
rem ment avec les deux acteurs principaux, les chevaliers banne- 
rets qui accompagnaient les nobles adversaires. Cette fête origi
nale aura lieu dans le grand hall du Cinquantenaire.

Mme Camille Van Mulders exposera ses dernières œuvres (pas
tels) en son atelier, 15, rue Vilain XIIII, du 17 au 27 décembre.

A Anvers, le cercle d’art A ze  ick kan a inauguré hier son qua
rante-cinquième Salon, composé d’œuvres de MM. Baggen, 
Bosiers, Daeye, G. De Smet, Ernest, G. Jacobs, Gogo, Koch, 
Melsen, Opsomer, Posenaer, Proost, Rul, Spanoghe, Swyncop, 
A. Van Beurden, Viérin et Wiethase.

En nos climats humides, c’est presque un mensonge, une erreur 
de goût, de semer au grand air des bronzes par nos villes, comme 
font les Méridionaux. La patine discrète, fine du soleil d’Italie, par 
exemple, devient chez nous une gangue épaisse et noire voilant 
d’une couche uniforme et confuse toutes les statues, en bronze 
ou en m arbre, de nos places publiques. Si nous voulons avoir des 
statues et braver les influences chimiquement grincheuses de notre 
atmosphère, il faut être logique et s’arranger de façon à ce que les 
statues restent des œuvres d’art et non d’informes blocs de métal 
ou de pierre en décomposition graduelle.

C’est ce que le gouvernement a enfin compris en chargeant 
Armand Cherpion — un praticien de l ’atelier Van der Stappen — 
de la ... on peut dire de la réhabilitation de nos œuvres d’art.

Toutes celles qu’il touche reprennent peu à peu leur valeur, 
leur caractère, leur finesse, leur aspect primitifs, et on ne peut 
plus passer à côté d’elles sans les voir, ce qui était fort de mode 
quand elles avaient leur tunique maussade de crasse septentrio
nale.

Espérons que l ’effet moralisateur de cette admiration réveillée 
amènera le gouvernement à assurer de façon durable et perma
nente le sort de nos œuvres d’art exposées au grand air, les 
seules, pour ainsi dire, dont puissent jouir les gens pressés, 
occupés, travailleurs, la grande majorité des vivants.

Les théâtres :
Le théâtre de la Monnaie donnera mercredi prochain la pre

mière représentation d 'Alceste avec le concours de Mme Litvinne. 
La troisième représentation de Tannhäuser avec M. Ernest Van 
Dyck aura lieu le lendemain jeudi.

— Le théâtre du Parc, où l 'Escapade de M. Georges Berr obtient 
un joli succès, montera pour la Noël un spectacle entièrement 
inédit composé du Grillon du foyer, pièce en deux actes tirée par 
M. F. Michel d’une nouvelle de Dickens, Discipline, deux actes de 
M. Thorel d’après le drame allemand de F. F. von Conring, et 
A sile  de m at, fantaisie de M. Max Maurey. Ces deux dernières 
œuvres viennent de triom pher au théâtre Antoine.

Il est question aussi de monter à l’époque des fêtes de 1905 le 
Savonarole de M. Iwan Gilkin.

— Le théâtre des Galeries a donné vendredi dernier la première 
représentation d’une opérette-féerie de MM. P. Ferrier et M. Or
donneau, musique de M. Edm. Diet : Le Voyage de la mariée La 
pièce a eu un grand succès, justifié par l’agrément du livret et les 
splendeurs d’une mise en scène exceptionnellement fastueuse.

— Au théâtre Molière, aujourd’hui dimanche, dernière matinée 
des Trois Anabaptistes, qui fait salle comble chaque soir et ne 
sera plus joué que jusqu’à jeudi inclusivement. Samedi prochain,

prem ière de M ariage blanc, la comédie, inédite à Bruxelles, de 
Jules Lemaître, représentée à la Comédie française.

Concerts annoncés :
Aujourd’hui dimanche, à 2 heures, deuxième Concert populaire 

sous la direction de M. S. Dupuis, avec le concours de Mme Paquot- 
D’Assy et de M. P. Casais (théâtre de la Monnaie). L’air à'Obéron 
sera remplacé par la Fiancée du timbalier, de Saint-Saëns, paroles 
de Victor Hugo.

Mercredi 14, à 4 h. 1/2, Une heure de musique, par M. Engel 
et Mme Bathori, M assenet : (Salle Gaveau). — A  8 h. 1/2, concert 
Francis Mac-Millen et Minnie Tracey (Grande-Harmonie).

Jeudi 15, à 8 h. 1/2, troisième séance E. Bosquet-E. Chaumont : 
les Sonates de Beethoven (salle Erard).

Vendredi 16, à 8 h. 1/2, récital F. Kreisler (Grande-Harmonie).
Samedi -17, à 8 h. 1/2, concert de Mlles Britt, Langlois et Boucly 

(salle Erard).
M. Alphonse Scheler, ancien professeur de diction à l’Université 

de Genève, donnera m ardi prochain, à 8 h. 1/2 du soir, un réci
tal littéraire (poèmes, poésies, contes et scènes comiques) à la 
salle Erard.

A son récital de vendredi prochain, M. Fritz Kreisler jouera le 
Concerto en mi majeur et la célèbre Chaconne pour violon solo 
de Bach, le Concerto en fa dièse mineur de Vieuxtemps et une 
série de pièces de Corelli, Tartini, Couperiri, Benda et Pugnani.

La participation de Mlle Cécile Thévenet et du pianiste Isaac 
Albéniz, le compositeur de Pépita Jimenez, attache un intérêt 
tout particulier au deuxième concert Criekboom, fixé au lundi 
19 décembre, salle de la Grande-Harmonie. 'Le programme com
prend, outre des concerti de Bach et de Mozart que jouera 
M. Albéniz, des pièces de chant et des œuvres d’orchestre en 
première audition.

Le prochain Concert Ysaye aura lieu à l'Alhambra le dimanche 
8 janvier, à 2 heures, avec le concours du violoniste Jacques Thi
baud. Répétition générale la veille, à 2 heures. Cartes et abonne
ments chez Breitkopf et Hartel.

Le onzième concours quinquennal de littérature néerlandaise 
s’ouvrira l’an prochain. Les auteurs sont priés d’envoyer leurs 
œuvres au ministère de l’intérieur, direction des lettres, avant 
le 31 courant.

La ville de Mons se propose d’ériger un  nouveau Musée. L’ar
chitecte Rau en a dessiné le plan et vient d ’être autorisé à établir 
une maquette de son projet.

M. Léonce Bénédite, conservateur du musée du Luxembourg, 
organise en ce moment, de concert avec M. Marcel, directeur des 
Beaux-Arts, une exposition d’œuvres de Toulouse-Lautrec. Elle 
comprendra cent cinquante lithographies environ, qui seront pla
cées dans la salle où sont les œuvres d’Henri Monnier, et sera 
ouverte dans quelques jours.

Le prix Goncourt, d’une valeur de 5.000 francs, a été attribué par 
six voix contre quatre à la Maternelle de M. Léon Frapié. Oh sait 
que ce prix est décerné tous les ans par les dix membres de l ’Aca
démie Goncourt, MM. J.-K. Huysmans, L. Hennique, G. Geffroy, 
Octave Mirbeau, L. Daudet, P. Margueritte, Rosny aîné, Rosny 
jeune, Elémir Bourges et L. Descaves, au meilleur ouvrage en 
prose paru dans l ’année. M. Frapié est âgé de quarante-deux ans. 
Il avait publié, avant la Maternelle, 1' Institutrice et M arcelin  
Gayaud.

Les concurrents étaient, cette fois, outre le lauréat, MM. Guil
laumin, Marius et Ary Leblond et Charles-Louis Philippe.

Le célèbre cabinet de monnaies Stephanik sera dispersé aux 
enchères du 12 au 20 décembre, à Amsterdam, sous la direction 
de MM. F. Muller et Cie, Doelenstraat 10. La collection, composée 
de plus de 7,800 numéros, est particulièrement riche en monnaies 
hollandaises des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Elle contient aussi 
une belle série d’essais en or, des spécimens de monnaies des
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Indes orientales, des monnaies obsidionales datant des campa
gnes des Espagnols dans les Pays-lias, des médailles histori
ques, etc.

Sur l ’initiative d ’un comité composé de MM. Rodin, président, 
Besnard et F. Jourdain, vice-présidents, Mme Séverine, MM. Clé
menceau, O. Mirbeau, L. Descaves, G. Charpentier, Dr Metchni- 
koff, G. Séailles, Willette et E. Bourdelle, un  banquet populaire 
sera offert le 20 décembre au peintre Eugène Carrière.

Un syndicat de capitalistes allemands vient de constituer une 
société pour l’érection à Vienne et l’exploitation d’un théâtre 
Richard W agner modèle, qui égalera — s’il ne le surpasse — 
celui de Bayreuth. Les représentations commenceront en 1914, 
date où les œuvres du maître tom beront dans le domaine public.

Le conservateur du département des estampes à la Biblio
thèque publique de New-York, M. F. Weitenkampf, vient d’orga
niser une exposition d ’œuvres de Félix Bracquemond, comprenant 
environ deux cents eaux-fortes et dessins orisin  ux du maître.

La superbe revue russe M ir  Iskousstva (Le Monde artiste) con
sacre à l ’art jeune — dont le Salon d’Automne fut la consécration 
définitive —  une livraison double (1904, n05 8-9) illustrée de 
soixante-treize reproductions hors texte( l). L. Frédéric et A. Baert
soen sont représentés par leurs toiles du dernier Champ-de-Mars 
en compagnie de Rodin, de Carrière, de Cottet, de Simon, de La
very, de Conder, de La Gandara, d’Anquetin, etc. En outre, la

(1) Saint-Pétersbourg, Fontanka, 11.

Fabr ique  de cadres pour tableaux.
C h . x h r o ü e t

1 9 2 ,  r u e  R o y a l e ,  B r u x e l l e s

Cadres de tous styles et d’après dessin pour tableaux 
aquarelles, pastels, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX DU PAYS 
P R IX  M O D É R É S

revue publie sept compositions de Gauguin, quatre de Val
lotton, huit d’Anglada, trois de Vuillard, deux de Van Ryssel
berghe, sept de Maurice Denis, deux de Bonnard, quatre de 
Ch. Guérin; Cézanne, H. de Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Séru
sier, Filiger, Cross, Valtat, L. Sue etc. figurent également dans 
ce Panthéon de l’art neuf.

Sommaire du n° 74 (novembre 1904) de l'A rt décoratif, revue 
mensuelle d’art contemporain (24, rue Saint-Augustin, Paris ; 
agence belge : passage Lemonnier, 7, Liège) :

Les Fabriques impériales de porcelaine et de verrerie de Saint- 
Pétersbourg, par M. Roseau (treize illustrations); Les Maisons de 
rapport de L .- P .  Marquet, par M. Edmond Uhry (quinze illus
trations); L e Renouveau artistique en Italie, par M. Gustave 
Soulier (neuf illustrations); L e Sentiment architectural dans 
L’ameublement, par R. de Félice (quatorze illustrations). Une 
lithographie en couleurs, double page hors texte, Salle à manger, 
par G. Serrurier, complète cette très intéressante étude.
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LA BELGIQUE

Encore quelques jours, à peine, et nous allons entrer 
dans l’année pieuse dos commémorations. Une date, 
sans doute, n’a dans la marche incessante de l’évolution 
humaine qu’une importance bien secondaire. Pourtant, 
il serait étrangement dépourvu do gratitude et d’intelli
gence celui qui, l’an prochain, n’enverrait pas vers nos 
morts sa pensée attendrie et reconnaissante. Une école 
antinationale semble prendre à tâche de jeter d’avance 
le discrédit et le ridicule sur les fêtes du prochain jubilé.

Les artistes sincères et conscients ne les suivront pas 
dans cette voie et, se souvenant de ce qu’étaient en Bel
gique, avant 1830, l’art et la littérature, ils sauront 
reconnaître, avec tout un peuple, ce que doit notre âge 
plus heureux aux hommes qui fondèrent notre indépen
dance. S’écartant des festivités bruyantes, c’est en eux- 
mèmes qu’ils dresseront un arc de triomphe à la Liberté. 
Et pour ne pas figurer dans les comités ou dans les or
phéons, ils ne seront ni indifférents ni ingrats. Leur 
façon à eux de fêter le soixante-quinzième anniversaire 
sera tout intellectuelle, et, pour ma part, je n’en con
naîtrai pas de meilleure que de relire lentement, en 
m’attardant aux gravures précieuses qui la décorent, 
cette Bible patriotique où notre plus grand écrivain, 
Camille Lemonnier, a célébré la Belgique (1). Voilà 
bien du temps déjà que ce livre magnifique est en
tré dans la vie. Il a subi la fortune de tous les 
livres. Après la période héroïque des premières années, 
les feux de la gloire s’étaient détournés de lui. Il som
nolait dans la paix poudreuse des bibliothèques et les 
générations nouvelles ne connaissaient pas assez les 
chemins de ses beautés. Nous devons tous remercier la 
maison Castaigne d’avoir songé à sonner l’instant de 
son réveil. L’édition nouvelle qu’elle en a publiée l’an 
dernier en livraisons et qui paraît aujourd’hui sous la 
forme définitive du volume, est digne de l’œuvre par les 
soins apportés à l’impression du texte et des gravures.

(1) La Belgique, par C a m i l l e  L e m o n n i e r ,  nouvelle édition, revue 
et modifiée, contenant quatre cents gravures sur bois. Bruxelles, in li 
son ded ition Alfréd Castaigne.
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De son côté, Camille Lemonnier a tenu à revoir tout le 
livre et à le mettre à jour. Ainsi c’est comme une 
seconde audition, plus parfaite, du même hymne glo
rieux qui nous est offerte. Chacun pensera comme moi 
qu’à la veille de l’année jubilaire, la nouvelle édition de 
la Belgique est une fête préparatoire, une introduction à 
l ’enthousiasme et, pour tout dire, le moyen aisé de 
s’éclairer sur cette Patrie que nous ignorons trop et que 
nous n ’aimons pas assez.

On tenterait en vain une analyse de ce livre. Par 
l’abondance de sa documentation, par le grouillement 
de ses foules, par l’opulence de ses peintures, il appa
raît à la fois comme une œuvre de science, comme le 
plus passionnant des récits, comme un tableau fidèle et 
prestigieux.

Un fonctionnaire, un jour, s’opposa à ce que la Bel
gique fût donnée en prix dans les écoles, sous prétexte 
qu’elle s’inspirait trop de la fantaisie. Ce chevalier du 
rond-de-cuir montrait par là qu’il ignorait l ’histoire 
vraie de son pays. Car l’œuvre de Lemonnier, sous sa 
parure éclatante, est une histoire de Belgique en abrégé, 
aussi intéressante qu’exacte. En outre, c’est un relevé 
presque minutieux des coutumes et des légendes locales. 
Le folklore y puiserait à l’infini des sujets de recherches 
patientes et fructueuses. On s’imaginerait à to rt que ce 
livre a été écrit de chic, dans le cabinet de travail, tandis 
que les gravures étaient burinées d’après des photogra
phies. Pour composer la Belgique, Lemonnier et ses col
laborateurs ont parcouru longtemps tout le pays, interr o - 
géant la nature, les monuments et les hommes. L’écrivain 
notait au jour le jour ses impressions, le résultat de ses 
visites et de ses interrogatoires. Les peintres qui l’ac
compagnaient croquaient sur leur genou les paysages 
les plus typiques, les aspects les plus caractéristiques 
des villes et des campagnes. Ce travail consciencieux 
aurait abouti, entre les mains maladroites d’un publi- 
ciste quelconque, à quelque fade bouquin sans vie que 
la médiocrité officielle se fût hâtée de propager par
tout et d’imposer aux enfants comme prix. Mais Camille 
Lemonnier, de ses notes éparses fit un chef-d’œuvre, et 
chacun sait qu’un chef-d’œuvre n’est jamais sérieux. 
Pensez donc ! Il y avait là-dedans des mots extraordi
naires, de longues phrases chargées d’ornements, des 
cris d’enthousiasme, un accent filial de ferveur et 
d’amour ! Le monde officiel se détourna de ce monstre 
avec horreur. Il fut banni des milieux administratifs et 
gouvernementaux. Je me trompe : il était là-bas, à Spa, 
à4a place d’honneur, dans le salon royal d’une pauvre 
femme qui en tournait parfois les pages de ses doigts 
mourants...

Mais c’est trop insister sur les qualités d’un tel livre 
dont les beautés sont celles de notre Terre et de notre 
Art, dont la vie est notre vie, dont chaque chapitre est 
une ode à chacune de nos petites patries, dont le monu

ment entier se dresse, à l’horizon de notre littérature, 
au centre du labeur de notre maître écrivain, comme 
ces tours majestueuses jaillies du sein d’une ville et que 
l’on voit dressées sur le ciel, de tous les points de la 
campagne. Nous le relirons tous à l’aube de l’année 
jubilaire et, tout en admirant la langue ardente et somp
tueuse de Camille Lemonnier, tout en reposant nos 
yeux sur les merveilleux dessins de tant de maîtres qui 
furent ses aides incomparables, nous communierons en 
esprit avec l’âme de notre sol natal, avec le souffle de 
nos morts, dont la cendre bat toujours contre nos
c œ u r s  ■' Ge o r g e s  R en cy

A L C E S T E

L e ttr e  du  c h e v a lie r  G lu ck  à  M M. K u ffera th  e t  G uidé.
Champs-Elysées, 15 décembre 1904.

Mes chers Directeurs,
L’usage veut, de vos jours, qu’au lendem ain d ’une première 

tout compositeur remercie ses directeurs. L’un de vos maîtres les 
plus illustres, Monsieur Jules Massenet, cultive, m ’assure-t-on, 
l’art du remerciement avec un talent qu’égale seul celui qu’il 
déploie dans la composition de ses opéras (excusez ce terme 
suranné). Mais, croyez-le, ce n ’est pas l ’unique souci de ne pas 
déroger aux traditions de la civilité qui guide aujourd’hui ma main 
et dirige vers vous mes pensées. Mon cœ ur fut ému, hier, à l’au
dition de mon Alceste, et si je dois à l’admirable interprétation de 
Mme Litvinne des moments inoubliables de joie, —  mêlée, je  le 
confesse, de quelque orgueil (un siècle et dix-sept années passés 
dans ces Champs-Elysées que j ’avais pressentis dans Orphée n ’ont 
pas dépouillé entièrem ent en moi le vieil homme), —  je tiens à 
vous rendre grâces pour les soins minutieux et attentifs avec les
quels vous avez mis en scène un ouvrage qui semblait devoir res
ter la pâture des jeunes demoiselles avides d’un prix de Conser
vatoire

Ah 1 ces « Divinités du Styx ! » Les a-t-on assez souvent invo
quées à contre-temps et à contre-sens ! J ’en étais dégoûté jusqu’à 
la nausée, —  permettez-moi cette expression un peu libre. Et m ain
tes fois, lorsque j’entendis bredouiller par quelque pécore aussi 
dénuée de voix que de rythme : « Non, ce n’est point un sacrifice !», 
ma perruque s’est soulevée d ’horreur sur ma tête. Pourquoi, dans 
les conservatoires, fait-on toujours souffrir les morts et jamais les 
vivants ?

La belle leçon d’expression, de sentiment, de diction, d’inter
prétation intelligente et scrupuleuse que donna hier M™ Lit
vinne m ’a heureusem ent dédommagé, en une soirée, de tant de 
déboires. Sophie Arnould, qui ne se consola jamais de n ’avoir pas 
créé le rôle à Paris, ne l’eût point chanté d’une voix plus pure, 
plus limpide et plus homogène. La Saint-Huberti, qui le reprit à 
Mlle Levasseur, fut, vous le savez, mon Alceste préférée : aujour
d’hui j ’hésite, je ne sais à qui décerner la palme. Je n ’ignore point 
que Mme Branchu en 1825, et plus récemment Mm0 Viardot, puis 
Mu* Marie Battu s’y distinguèrent : mais à cette époque le théâtro- 
phone n ’était pas inventé et je  ne pus, hélas I du séjour des Om
bres, ouïr l’écho de leurs voix mélodieuses.
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Ce que j ’aime surtout en votre, —  en notre A lceste , c ’est la 
simplicité, c’est la belle sincérité de son art. Elle émeut par les 
seules ressources d’un chant expressif et soutenu, sans viser 
à l ’effet par des moyens qu’une détestable école a introduits 
à l ’opéra et qui détournent l ’esprit du développement psycho
logique de l’action. Ma musique, je l ’ai écrit jadis, ne tend 
qu ’au renforcement de la déclamation et de la poésie. Je consi
dère, en effet, la musique non pas comme l’art d ’am user l’ouïe, 
mais comme un des plus grands moyens d ’émouvoir le cœ ur et 
d ’exciter l’affection. Et dans A lceste , qui n’a pour éléments 
émotifs que deux sentiments, l ’affliction et l'effroi, l ’expression 
est la qualité primordiale, essentielle de l ’interprétation. Celle- 
ci doit-être humaine, puisque les passions que j ’ai voulu peindre 
agitent tous les cœurs. Elle doit être simple comme le sujet 
qu’Euripide a inspiré à mon ami Du Rollet. Enfin le sacrifice 
héroïque d’Alcestea en lui-même assez de noblesse pour dispenser 
les artistes chargés de l’évoquer de la solennité artificielle dont 
ils crurent bon, jadis, de charger leurs attitudes, leurs gestes et 
leurs chants, de même qu’on grime son visage.

C’est ce que vous avez compris, mes chers directeurs, c’est 
ce qu’ont compris les partenaires de M,ne Litvinne, MM. Dal- 
morès et Bourbon, dont les voix sonores ont donné de l ’éclat 
et de l ’accent aux récits d ’Admète et du Grand Prêtre, et ces 
charmantes jeunes filles grecques, de même taille et de beauté sem
blable. MUes Maubourg et Colbrant. J ’admire aussi la justesse des 
ensembles vocaux, la fidélité archaïque avec laquelle vous avez
—  au rebours de ce qui se fit h Vienne en 1767, à Paris en 1776 
(l’archéologie était alors une science ignorée au théâtre!) —  
reconstitué les sites de la Thessalie et les danses helléniques de 
jadis, bien que mon ballet m ’ait paru un peu long. A Paris, l ’été 
dernier, la direction de l’Opéra-Comique arriva, en plongeant le 
temple de Phères dans l ’obscurité au moment où l’oracle terrifie 
les assistants, à produire plus d’effroi. Et le passage de quelques 
ombres dans le fond de la scène, l ’apparition de Caron au tableau 
de l’entrée des enfers réalisa un effet assez poignant qu’il ne me 
déplairait point de voir reproduit chez vous. Vous avezbienfait, en 
revanche, de supprim er l’air d ’IIercule que chantait à Paris 

M. Alard, puisque cet air n ’est pas de moi et qu’il retarde inutile
ment un dénouement impatiemment attendu et, je le reconnais,
— mais c’est la faute à Du Rollet! — prévu depuis longtemps.

Enfin, j ’admire la science et le goût musical déployés par votre
chef d ’orchestre, bien que j ’eusse préféré, parfois, qu’il modérât 
les sonorités trop brillantes des instrum entistes et atténuât la 
vigueur de ses attaques lorsque la mélodie est confiée à la voix 
des chanteurs.

Mais ce sont là critiques légères, et en vous offrant ici le 
témoignage sincère de ma gratitude pour un si noble effort, je 
vous prie de me croire, Messieurs, votre humble et très obéissant 
serviteur.

Christophe von Gluck

Piccini n ’est pas content. Il se demande pourquoi c’est tou
jours ma musique qu’on reprend, et non pas la sienne. Ne pour- 
riez-vous, pour lui faire plaisir, jouer son R olandl II enrage sur
tout de ce qu’un autre Roland  vient d’être monté à Berlin, et 
aussi de ce qu’on le confond parfois avec un certain M. Puccini, 
avec lequel il n ’a rien de commun.

Pour copie conforme :
Octave Maus.

Le Salon de la Libre Esthétique igo5.

Poursuivant l’exécution du programme méthodique qu’elle s’est 
tracé, la direction de la Libre Esthétique réunira au prochain 
Salon quelques-uns des peintres qui, en Belgique, en Hollande, 
en Allemagne, etc., ont, sous l’impulsion des initiateurs de l ’Im 
pressionnism e, orienté leurs sensations visuelles vers la lumière 
et la vie.

En Belgique, les principaux d ’entre eux se sont récemment 
groupés, dans le dessein d ’organiser des expositions périodiques 
de leurs œuvres, en une association dont nous avons joyeusement 
salué la constitution (1).

Elle se compose de Mlle Anna Boch, MM. Georges Buysse, Emile 
Claus, William Degouve de Nuncques, Mnie A. De Weert, MM. Aloïs 
de Laet, Rodolphe de Saegher, James Ensor, Alfred Hazledine, 
A.-J. Heymans, Georges Lemmen, MUeJenny Montigny, MM.George 
Morren, Edmond Verstraeten, etc.

Au titre primitivement choisi : Les Indépendants, déjà adopté 
par un  autre cercle, ces artistes substituèrent la dénomination 
plus significative de Vie et Lumière sous laquelle ils projetèrent 
d ’ouvrir prochainement à Bruxelles leur première exposition.

Mais quel cadre, mieux que celui de la Libre Esthétique, pour
rait faire valoir une manifestation de ce genre ?

Invité collectivement et en titre à participer au prochain Salon, 
le cercle Vie et Lumière renonce à son exposition particulière et 
accepte avec em pressem ent l’occasion qui s’offre à lui d ’affirmer 
sa solidarité avec la Libre Esthétique où la plupart de ses mem
bres furent, à plusieurs reprises, fraternellement accueillis.

Les débuts du cercle Vie et Lum ière seront le grand attrait du 
prochain Salon. On y pourra suivre, concurremm ent, l ’extension 
de l’Im pressionnisme dans quelques-unes des autres nations de 
l’Europe.

L ’A R T  A PARIS

E x  p o s i t o n  P a u l  S i g n a c  (2).
Ces tableaux, qui se répartissent sur les quatre récentes années 

d’une carrière qui compte déjà quatre lustres, s’offrent à la con
templation avec une beauté de fleurs et ne gardent certes nulle 
marque du travail de leur éclosion.

Pourtant, si l ’on veut tenter l ’analyse grossière des moyens 
par quoi ils réalisent tant d’harmonie, s’imposent au souvenir et 
se particularisent, on constatera vite que M. Paul Signac a spé
culé résolum ent et avec une logique continue sur les ressources 
du contraste. A proximité l ’une de l ’autre, deux surfaces diffé
remment colorées et inégalement lumineuses accusent leur 
écart, — l ’une devenant plus claire tandis que l ’autre se fonce 
(contraste de tons) et chacune se compliquant de la complémen
taire de l’autre (contraste de teintes). Ces réactions colorées réci
proques s’exerceront dans une proportion qui dépendra du degré 
de luminosité et de saturation de chacune des teintes et on per
çoit là la relation qui lie contrastes de teintes et contrastes de 
tons.

Naturellement, ces principes n’ont pas une vertu magique. Ils 
ne seront efficaces que sous le pinceau d ’un peintre authentique. 
Dans le passé, l ’œuvre de Delacroix offre une éloquente vérifica
tion de leur valeur. Et nous voyons aujourd’hui M. Paul Signac 
en tirer des effets d ’une richesse et d ’une variété inépuisables.

(1) Voir l'A rt moderne du 12 juin 1904.(2) Galerie Druot, 114, rue Faubourg-Saint-Honoré.
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En amples ondes, ses colorations s’épandent, se dégradent, se 
rencontrent, se pénètrent et constituent une polychromie appa
riée à l’arabesque linéaire. La palette avec laquelle il exprime 
ces jeux et ces conflits n’admet que des couleurs pures. A les 
supposer rangées dans l’ordre spectral, le peintre dégradera 
entre elles les couleurs contiguës, instituant de la sorte, autant 
que possible, les teintes du prisme, et les rabattra avec du blanc 
pour errer leur gamme de tons. Elles se juxtaposeront sur la 
toile par séries de touches en concurrence vitale qui correspon
dront à la couleur locale, à celle de l’éclairage, aux reflets de tel 
ou tel ordre. L’œil percevra leur mélange optique à l ’état nais
sant. Par la juxtaposition de ces éléments sera assurée la variété 
du coloris, par leur pureté sa fraîcheur, par leur mélange optique 
un éclat lumineux, puisque, à l’inverse du mélange pigmentaire, 
tout mélange optique tend vers la clarté. C’est la technique de la 
division II semble bien qu’elle favorise, mieux qu’aucune autre, 
l’effort d’un peintre vers une harmonie totale. Elle est, d ’ailleurs, 
singulièrement souple et, par son moyen, M. H.-E Cross, 
M. Van Rysselberghe, d’autres encore, et naguère le très adm i
rable Georges Seurat, ont manifesté, eux aussi, des personnalités 
foncièrement distinctes. Elle a été monographiée par Paul Signac 
même dans un livre ( I) de la plus abondante et de la plus rigou
reuse documentation.

Cette opulence chromatique qui parait aux toiles de Paul 
Signac décore des compositions volontaires, audacieuses et ryth
miques à propos desquelles il est licite peut-être d’écrire ici le 
nom de quelque héros de l’art de peindre, un Poussin, un Lor
rain ... Un jour qu’ils feuilletaient ensemble le Liber Veritatis, 
Gœthe dit à son interviewer fidèle :

« Ils ont, ces tableaux, la plus grande vérité sans ombre de 
réalité. Claude Lorrain connaissait par cœur le monde réel jusque 
dans le plus petit détail, et il s’en servait comme d ’un moyen 
pour exprim er le monde que renfermait sa belle âme. C’est là le 
véritable idéalisme, il sait se servir de moyens réels de telle 
façon que le vrai, en apparaissant dans l’œuvre, donne l’illusion 
d’une réalité. »

Félix Fénéon

N O T E S  D E  M U S I Q U E

L e D eu x ièm e  C oncert p op u la ire .
Le Nouveau Monde, qui ouvrait le programme du deuxième 

Concert populaire, est la cinquième et dernière symphonie d’Anton 
Dvorak, l’un des fondateurs de l’école tchèque, mort à Prague le 
1er mai dernier, au moment même où l’exécution de sa Sainte- 
Ludm illa  venait de remporter un éclatant succès. Elle fut écrite 
aux Etats-Unis en hommage à la nation américaine qui avait 
accueilli et célébré le compositeur en l ’appelant à la direction du 
Conservatoire de New-York. C’est une œuvre claire et prime-sau
tière, classiquement bâtie sur des thèmes d’une saveur piquante 
qui semblent em pruntés au folklore local. La première partie, 
développée en allegro molto après une courte introduction, repose 
sur deux idées reliées par une transition ingénieuse. C’est peut- 
être la meilleure page de la partition, qui a pour qualités essen
tielles la concision, la logique et la sûreté d ’écriture. Le thème du 
largo, d’essence pastorale, joliment traite et habilement instru
menté, a également été très goûté. L’ensemble de l’œuvre, pour 
n ’atteindre point à une émotion profonde, n’en a pas moins plu 
par la fraîcheur et la personnalité de l’inspiration, sur laquelle 
ies influences étrangères paraissent n ’avoir eu que peu de prise.

En première audition également, M. Sylvain Dupuis a fait 
entendre au même concert le Triptyque pour chant et orchestre 
d e  M. Victor Vreuls, qui s’est rapidement classé parmi les m usi
ciens les plus en vue de la nouvelle génération. Ce Triptyque est

(1) D’Eugène Delacroix au néo-impressionisme, Paris, 1899, un vol. in-16 de 108 pages. Chez Fasquelle.

composé de trois pièces de Verlaine arbitrairem ent réunies et 
formant un fort beau poème lyrique dont les thèmes, au nombre 
de quatre, sont exposés et rappelés dans le développement sym
phonique de l’œuvre. La voix étendue, particulièrement belle dans 
le registre grave, de Mme Paquot-D’Assy, a donné à celle-ci de 
l’am pleur et du caractère, tandis que l’orchestre faisait valoir la 
ligne expressive, d ’une émouvante mélancolie, de l’accompagne
ment instrum ental. Celui-ci serre de si près le texte que pour sou
ligner les vers célèbres

Il pleure dans mon cœur Comme il pleut sur la ville
l’auteur n ’a pas dédaigné les ressources — discrètement em
ployées — du commentaire imitatif, d ’un effet délicieux. Le Trip
tyque annonce un compositeur armé pour le drame lyrique.

La virtuosité était représentée par un violoncelliste catalan, 
M. Pablo Casais, qui est plus qu ’un virtuose : un  musicien. L’in 
terprétation parfaite du Concerto de Lalo et, mieux encore, celle 
de la Suite de Bach pour violoncelle solo, jouée avec un style, une 
aisance, une expression et une autorité remarquables, ont révélé 
en M. Casais un  artiste accompli. L’auditoire lui a fait le plus 
chaleureux accueil.

Cette intéressante séance a été clôturée brillamment par une 
excellente exécution de la Fiancée du timbalier de Saint-Saëns, 
chantée par Mme Paquot-D’Assy.

O. M.

L es D ix  S o n a te  j  p ou r p ian o  e t  v io lo n  de B eeth o v en , 
p a r  M M. B o sq u et e t  Chaum ont.

Que c’est bon de pouvoir dire : « J ’ai entendu exécuter admi
rablement une série d ’œuvres qui comptent parmi les plus belles 
que l’homme ait jamais créées ! »

Oui! MM. Bosquet et Chaumont sont de merveilleux artistes, et 
ils sont supérieurs à beaucoup d’autres parce qu’ils ne songent 
pas à faire valoir leur personnalité : quand ils jouent du Beetho
ven, par exemple, ils veulent avant tout faire revivre l’âme du 
géant de Bonn et ils le font avec cette sobre et fervente gravité 
qui conquiert les cœurs et crée autour d’eux une atmosphère de 
profonde intimité et de tension totale vers ce qui fait l ’objet de 
leur entreprise d’art.

M. Bosquet surtout. On lui a reproché une certaine sécheresse : 
si cette sécheresse consiste à atténuer les mièvreries, les alan
guissements et les quelques concessions aux goûts du temps qui 
subsistent encore dans le Beethoven non encore libéré de 1800, 
eh bien! alors j’aime cette sécheresse! Elle est la preuve d’une 
haine sainte contre les partisans des « fignolages » qui flattent 
l ’oreille au détriment du cœur. M. Chaumont, comme M. Bosquet, 
se rend de plus en plus compte de ce qu’il y a de vain dans la 
pure virtuosité, et particulièrement dans certains coups d ’archet 
un peu « râlants » dont il avait l’habitude autrefois et dont, à la 
dernière séance surtout, il s’est presque totalement corrigé.

Les deux artistes ont exécuté les dix sonates sans suivie l’ordre 
chronologique. Au cours des trois séances, ils en ont égrené 
le chapelet en commençant par les deux premières (op. 12, nos I 
et II), qui datent à peu près de la même époque que la Sonate 
pathétique (1799) et qui sont encore très imprégnees du souffle 
aristocratique et léger du XVIIIe siècle. La troisième (op. 12, 
n° III), exécuté à la deuxième séance, a été composée en même 
temps que les deux premières. Puis vint un second groupe 
(op. 23 et op. 24, ancien 23, n° II), contemporain de la Sonate 
Clair de lune et de la Sonate avec marche funèbre ( 1800-1801) ; 
enfin une troisième série (op. 30, nos I, II et III), datant entiè
rem ent de 1802. La Sonate à Kreutzer, exécutée la dernière 
de toutes, est de 1803, année de la Deuxième Symphonie. Neuf 
ans après seulement, Beethoven compose la Sonate en sol majeur.

Le public a donc pu se rendre compte d ’une façon parfaite de 
l’évolution suivie par le génie de Beethoven. Haydn et Mozart le 
dominent encore en 1789; puis, de 1800 à 1803, des horizons 
nouveaux s’ouvrent à lui : il s’épanouit largement, se libère gra
duellement pour aboutir, en 1804, à l'Héroïque et à l 'Appassion-
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nata. Mais il n ’a pas encore atteint le summum : il se concentre 
de plus en plus, sa vision devient insensiblement plus intérieure, 
plus idéale et en même temps plus proche de la nature; et quand, 
en 1812, il écrit sa dernière Sonate de piano et violon en même 
temps que sa Septième Symphonie et sa Huitième Symphonie, on 
peut dire qu’il a intellectuellement donné le maximum de ce qu’il 
peut donner. La Neuvième Symphonie, les dernières Sonates et 
les derniers Quatuors ne seront que la consécration intensifiée 
d’un état d’âme définitif atteint déjà vers 1810-1812. La Sonate 
en sol majeur, rarem ent entendue, montre dans toute sa concen
tration, et plus spécialement dans son amour profond de la nature 
(plus vrai encore que dans la Pastorale), le génie totalement 
libéré du maître.

Ch . V.

C oncert F r a n c is  M acm illen .
M. Macmillen est un jeune Australien, élève de M. Thomson, 

qui, certes, fait honneur à son maître. Gracile comme un ro
seau, la physionomie fine et délicate, des yeux étonnam ment vifs et 
rêveurs : tel il est et tel il joue.

Le Concerto en sol mineur de Max Bruch exige de la force et 
une fouge peu communes : la grâce adolescente et un peu fémi
nine du jeune artiste l’empêche d ’y mettre ces qualités, qu’il 
acquerra sans doute plus tard, car au point de vue du sentim ent 
et de la compréhension, l’œuvre fut interprétée comme elle doit 
l’être.

Dans tous les morceaux qui veulent, outre de la virtuosité, de la 
grâce, de la finesse, de la distinction et une certaine fougue qui 
s’exprime non par l’élan, mais surtout par le rythme, M. Mac
millen fut parfait ; surtout dans la très am usante Danse bohé
mienne et dans le Saltellato caprice d ’Alberto Randegger, jeune 
œuvre étonnamment lumineuse et printanière, sorte de « poin
tillé » musical, dans lequel toutes les ressources du violon 
triom phent joyeusement et spontanément.

Mlle Minnie Tracey a des procédés trop uniformes. Dans l ’air 
d 'Alceste : «N on, ce n ’est pas un  sacrifice! » elle passe conti
nuellement et sans transition du pianissimo au fortissimo, don
nant ainsi une impression de « montagne russe » bien peu con
forme aux exigences de cette merveilleuse déclamation lyrique de 
Gluck, qui est faite de simplicité. Que c’est donc difficile d ’être 
simple!

Mlle Tracey, tout en abusant de la demi-teinte, ou, pour mieux 
dire, du « quart-de-teinte », chante infiniment mieux les airs 
dans lesquels le sentiment dramatique est absent. Et quand le 
« quart-de-teinte » est de saison, c’est incomparablement exquis : 
aussi le W illst du dein H erz m ir schenken'! de Bach et le 
Schlaflied de W agner furent-ils interprétés par elle de la façon 
la plus délicieuse, d’autant plus que l ’expression — fort sym 
pathique — de son visage reflétait avec beaucoup de justesse les 
sentiments qu’elle exprimait. Ch. V.

L A  M U S IQ U E  A G A N D

P rem ier  C oncert d 'h iver .
M. Fritz Kreisler a justifié une fois de plus le renom dont il 

jouit dans le monde artistique. Cet admirable virtuose est doué 
d ’un jeu à la fois précis et brillant. Plein de nerf et de sûreté dans 
le Concerto en ré majeur de Beethoven dont il a fait valoir la 
belle am pleur symphonique, il s’est montré délicat et impeccable 
dans l’étourdissant Trille du diable. Bien qu’il ait joué dans des 
conditions plutôt défavorables, son succès a été grand et sans 
réserves.

Cette saison encore, le Cercle des Concerts d ’hiver s’est assuré 
le concours précieux de M Brahy. Sous l ’habile et intelligente 
conduite du directeur des Concerts populaires d ’Angers, l ’o r
chestre a fait preuve des plus sérieuses qualités d’ensemble et de

compréhension. Nous connaissons peu de chefs d’orchestre pos
sédant la sûreté et la largesse de vue de M. Brahy. Le programme 
se composait de plusieurs œuvres encore inconnues à Gand. La 
Symphonie en la de Mozart, entre autres, dont l ’orchestre a dé
taillé à merveille la grâce exquise et sereine ; le prélude de Sainte- 
Elisabeth de Hongrie de Liszt, page inspirée çà et là d’une mys
tique grandeur, mais non exempte des longueurs et des trivia
lités fréquentes chez l’auteur de Mazeppa. L’ouverture du Roi 
L ear  de Berlioz, bien que datant des débuts du maître, est déjà 
d’une puissante envolée, tout imprégnée de l’imposante majesté 
des drames shakespeariens. Enfin, la Fantasie sur un thème 
populaire de Théo Ysaye ajouta à cette soirée une note pimpante 
et claire. Cette œuvre endiablée, curieusement orchestrée, a été 
très appréciée. L’auteur, qui assistait à l’exécution, a été vivement 
ovationné.

F. V. E.

Chronique judiciaire des Arts.

Un directeur de spectacles qui vend son établissement avant l’ex
piration de l’engagement d’un artiste de sa troupe est-il, par ce 
fait, délié de son obligation envers ce dernier ?

Telle est la question que vient de résoudre la cinquième cham
bre du tribunal de la Seine. Engagés en qualité d’acrobates au 
théâtre de l ’Alhambra pour une durée de deux mois à partir du 
19 septembre 1903 aux appointements mensuels de 3,000 francs, 
les trois frères Lockford ne purent rem plir entièrement leur enga
gement car le directeur, M. Silvestre, avait vendu dans l ’in ter
valle le théâtre à un imprésario anglais.

« Veuillez nous payer le solde de nos appointements, soit 
4,180 francs », demandèrent les Lockford à M. Silvestre.

—  « Je ne vous dois plus rien puisque je cesse d’être directeur 
de l’Alhambra, » répliqua ce dernier.

Le tribunal n ’admit pas, et cela se conçoit, ce mode nouveau 
de libération et condamna M. Silvestre à payer aux virtuoses du 
trapèze les appointements réclamés.

P E T IT E  C H R O N IQ U E

Expositions ouvertes à Bruxelles : Salon des Aquarellistes 
(Musée de peinture moderne), Cercle d ’art L e Lierre (Galerie 
Royale). Exposition de MM. Impens, P. Stobbaerts et Van Es
broeck (Cercle artistique;.

Le peintre Jules Raeymaekers, qui m ourut il y a quelques 
semaines à Houffalize, — au cœur de l’Ardenne dont plusieurs de 
ses toiles célèbrent avec émotion la pathétique beauté, — a eu la 
touchante pensée de léguer sa maison à l’Etat pour qu’elle serve 
gratuitement de résidence à des artistes désireux de faire des 
études de paysage en Ardenne et jugés dignes de cette faveur par 
l ’Académie royale de Belgique.

Chacun de ces artistes ne pourra occuper la maison pendant 
plus de deux années. Les revenus d’un autre immeuble, légué 
également à l’Etat, serviront à l’entretien de la maison d 'Houffa
lize, l’excédent de ces revenus devant former, au bout d ’un certain 
nom bre d ’années, une bourse d ’études pour de jeunes peintres 
désignés par l’Académie.

Le caractère généreux, artiste et délicat du défunt est tout 
entier dans cette disposition testamentaire, dont l’exécution per
pétuera son culte pour des sites qu’il aimait d’un amour profond. 
Et sa modestie s’exprime dans une clause du testament par 
laquelle il interdit, après sa mort, toute exposition de ses œuvres.

A l’occasion des fêtes de 1903, il est question d’organiser, avec 
l’appui de la ville de Bruxelles, un festival en trois journées 
d ’œuvres symphoniques et vocales dues à des compositeurs
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belges. Ce festival, qui serait dirigé par Eugène Ysaye, résu
merait l ’évolution de l’art musical en Belgique depuis 1830 et 
grouperait les principaux virtuoses sortis de nos écoles.

Le programme est superbe et nous souhaitons vivement qu’il 
soit réalisé.

On sait que Maurice Maeterlinck a écrit deux drames spéciale
m ent destinés à servir de texte à des partitions musicales. L’un, 
A riane et Barbe-Bleue, a été confié par lui à M. Paul Dukas, 
qui a presque achevé de le mettre en musique. On est en droit 
d ’attendre de l’auteur de l 'Apprenti sorcier et de la Symphonie 
en ut une œuvre de haute valeur et de sérieux intérêt.

La partition de l’autre drame, Sœur Béatrice, devait être écrite 
par M. Gabriel Fauré. Surchargé de travail, absorbé par la maî
trise de la Madeleine et par sa classe de composition au Conser
vatoire, M. Fauré a été obligé d’abandonner sa collaboration avec 
M. Maeterlinck, qui vient d’autoriser un  jeune compositeur, 
M. Moret, à composer la musique de son œuvre.

Annonçons aussi, à propos de M. Maeterlinck, qu’un autre 
musicien de la nouvelle génération, M. Henry Février, travaille à 
une partition (ouverture, en tr’actes et musique de scène) desti
née à accompagner les représentations de Monna Vanna.

Pépita Jimenez, la comédie lyrique de MM. Albéniz et Money- 
Coutts tirée du célèbre roman de Jean Valera, passera à la Mon
naie courant. En voici la distribution : Mlle Baux (Pépita), Mlle Mau- 
bourg (Antoñon), M. L. David (don Luis de Vargas), M. D’Assy (don 
Pedro de Vargas), M. Belhomme (le vicaire), M. Boyer (le comte 
Genazahar).

Cet ouvrage sera précédé d ’un lever de rideau, œuvre de jeu 
nesse de M. Albéniz, intitulé L'Erm itage fleuri et dont les in ter
prètes seront Mlle Eyreams, Mme Paulin, Mlle Tourjane, MM. For
geur, Caisso, Lubet et Crabbé.

Aussitôt après la première de Pépita Jimenez commenceront, 
à l’orchestre, les répétitions de M artille , drame lyrique de 
MM. Albert Dupuis et Edmond Cattier, actuellement à l ’étude et 
qui passera dans le courant de janvier.

La deuxième représentation d'Alceste, avec le concours de 
Mme Litvinne, aura lieu mardi.

La prochaine représentation de M. Ernest Van Dyck dans Tann
häuser est fixée à samedi. La semaine prochaine, M. Van Dyck — 
dont le succès fut éclatant jeudi dernier — chantera la Valkyrie. 
La direction prépare en outre une reprise de Tristan et Isolde.

Mardi prochain, représentation, au Cercle artistique, de la Gio- 
conda de Gabriele d’Annunzio avec le concours de Mme Suzanne 
Desprès et de M. Lugné-Poe.

C’est vendredi prochain que le théâtre du Parc donnera la pre
mière représentation des trois œuvres nouvelles : L e  Grillon du 
foyer, Discipline et Asile de nuit que nous avons annoncées. Les 
matinées littéraires sont consacrées à Léon Cladel. Conférence par 
Mlle J. Cladel, représentation de l ’Ancien  et de L es Auryentys.

Le théâtre Molière a voulu faire connaître une pièce de Jules 
Lemaitre encore inédite à Bruxelles, M ariage blanc, qui appar
tient au répertoire de la Comédie française. Cette œuvre n ’aura 
qu’un nombre restreint de représentations, l'Aiglon  devant pas
ser prochainement. Aujourd’hui dimanche, M ariage blanc sera 
joué en matinée et le soir.

Concerts de la semaine :
Dimanche 18, à 2 heures, premier concert du Conservatoire 

sous la direction de M. Gevaert : Judas Macchabée de Hændel. 
—  A 7 h. 1/2, concert de « l ’Union postale » avec le concours de 
Mlle Collini, MM. G. W auquier, Fonteyn, Kneip et J. Janssens. 
(Grande-Harmonie.)

Lundi 19, à 8 h. 1/2, deuxièmé concert Criekboom avec le 
concours de Mlle Cécile Thévenet et de M. I. Albéniz. L’orchestre 
sous la direction de M. Criekboom. (Grande-Harmonie.)

Mardi 20, à 8 h. 1/2, deuxième séance Henusse, G. Liégeois, 
Frémolle, avec le concours de Mlle E. Delhez, MM. Beauck, 
Queeckers, L. Liégeois et Delatte. (Ecole centrale technique, rue 
Berckendael.)

Mercredi 21, à 8 h. 1/2, Les trois Sonates de S jögren, par 
MM. G. Lauweryns et Ed. Lambert. (Salle Erard.)

Jeudi 22, à 8 h. 1/2, Lieder-Abend de Mme Arctowska. (Grande- 
Harmonie.)

Conférences :
Dimanche 18, à 4 heures, L ’Architecture aux É tats-U nis  

d’Amérique (avec projections), par M. Paul Saintenoy. (Société 
centrale architecture, Palais de la Bourse.)

Mardi 19, à 8 h. 1/2, M aurice Maeterlinck, par M. Jules Des
trée. (Section d’art, Maison du Peuple.) — Lecture d’Am bidextre, 
journaliste, par M. Edmond Picard. (Salle Le Roy.)

Le concours d’interprétation vocale (classe du directeur) de 
l’Ecole de musique et de déclamation d’Ixelles aura lieu lundi 
26 décembre, en la grande salle du Musée communal d ’Ixelles.

MM. Jaspar et Zimmer donneront m ardi prochain à Liège, à la 
salle Renson, leur deuxième séance musicale. Au programme : 
Sonates en si mineur de G. Samazeuilh, en mi majeur de Hændel, 
en mi bémol de Beethoven.

Le prince Albert visitera officiellement les travaux de l’Exposi
tion de Liège, et notamment ceux du palais des Beaux-Arts, le 
-12 janvier prochain. Un déjeuner lui sera offert dans la salle des 
fêtes du Conservatoire de musique.

On nous écrit de Madrid que nos compatriotes Mme Clotilde 
Kleeberg-Samuel, Mlle Eisa Rüegger, M. Criekboom, son élève 
M. Perello et M. Léon Van Hout viennent d’obtenir un  succès 
exceptionnel aux cinq séances pour lesquelles ils étaient engagés 
par la Société philharmonique madrilène.

A ces concerts ont été exécutés, outre un  choix d ’œuvres clas
siques, plusieurs compositions modernes très importantes. Parmi 
celles qui ont produit la plus heureuse impression, citons le Quin 
tette de César Franck, celui de Brahms, le premier quatuor de
G. Fauré, les trios de Lalo et d’Arensky, etc.

Le succès de ces remarquables artistes a été si décisif qu’ils ont 
été engagés pour une nouvelle série de concerts qu’ils donneront 
l’année prochaine.

La Schola cantorurn donnera vendredi prochain, sous la direc
tion de M. Vincent d’Indy, la première audition intégrale des trois 
dernières parties de l 'Oratorio de Noël de J.-S. Bach.

Le troisième concert mensuel aura lieu le vendredi 27 janvier. 
Il sera consacré à une reprise de l’Orfeo de Monteverdi qui causa 
l'an dernier une si grande sensation dans le monde musical.

En février aura lieu la première audition à Paris de l’lncoro
nazione di Poppea, la dernière œuvre du même Monteverdi, 
comme l'Orfeo fut la première. On pourra ainsi juger du chemin 
parcouru par ce grand musicien dramatique dont les œuvres 
sont, on le verra, de tout point dissemblables; mais si l’une 
dénote plus d’exubérance et de jeunesse, si l ’autre témoigne 
d’une plus consciente m aturité, toutes deux présentent un point 
de ressemblance, l’admirable et très simple expression de l ’âme 
humaine, première et essentielle qualité de toute œuvre d ’art.

Annonçons, à ce propos, que la partition de l 'Orfeo, reconsti
tuée par M. Vincent d’Indy, paraîtra en janvier prochain au 
Bureau d’édition de la Schola.

Les négociations dont on parlait depuis quelque temps au sujet 
de la création d’un vaste théâtre populaire à Paris ont enfin abouti. 
Le Temps annonce que l'accord est fait entre la Ville de Paris, 
la Société financière constituée pour l’érection de ce théâtre et 
M. Albert Carré, qui en aura la direction. La nouvelle salle sera 
construite sur le plan du théâtre du Prince-Régent, de Munich, 
qui est lui-même inspiré de celui de Bayreuth avec les perfec
tionnements que l ’expérience et les progrès de l ’art scénique 
ont suggérés à ses architectes. Ce théâtre sera surtout destiné à l ’art 
lyrique. Il pourra contenir quatre mille spectateurs et le prix des 
places variera de 50 centimes à 2 francs.

On a inauguré la semaine dernière à Paris, place Saint-Georges, 
le m onument Gavarni, dû à MM. Denys Puech et Henry Guillaume.
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Des discours furent prononcés par MM. Henri Bouchot, Léonce 
Bénédite et Henry Marcel.

Ce dernier, d ’une forme littéraire rem arquable, évoqua les 
héros légendaires créés par l ’artiste au talent désinvolte, élégant 
et joli, qui fixa les types de toute une époque.

L’exposition des lithographies d’H. de Toulouse-Lautrec au 
Musée du Luxembourg restera ouverte jusqu’au 15 janvier. Celle 
de l’œuvre lithographique de Fantin-Latour, galerie S trölin, sera 
clôturée le 20 courant.

Le prix Nobel pour la littérature, d’une valeur de 200,000 fr., 
a été décerné en partage au poète provençal Frédéric Mistral et 
au célèbre auteur dramatique espagnol José Echegaray.

On nous écrit de Dublin que le comte Plunkett fera le 26 jan
vier au Musée des Sciences et des Arts une conférence sur le 
tombeau de Maximilien Ier qui orne l ’église des Franciscains à 
Inspruck.

Les bas-reliefs du monument sont dus en grande partie, on le 
sait, au sculpteur malinois Alexandre Colin qui les exécuta de 
1558 à 1566. _________

A la vente de la succession Ridgway, à Paris, quatre panneaux 
de Boucher, Les Saisons, ont atteint 360,000 francs. Ces pan
neaux faisaient partie d ’une décoration composée de huit toiles, 
dont quatre furent adjugées à la vente Weiss 575,000 francs.

On assure que M. Ridgway n ’avait payé en 1848 que 17,000 fr. 
cette suite de peintures qui en rapporta 935,000 à ses héritiers.

Deux toiles d ’Hubert Robert, Les Monuments de Rome et Les
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LA GIOCONDA
T r a g é d i e  d e  G a b r i e l e  d ’A n n u n z i o  (1 ).

D e v a n ç a n t  d ’un m o is  la  p r e m iè r e  “ o ff ic ie lle  » q u ’i l  
d o n n e r a  le  2 0  ja n v ie r  à  P a r is ,  l e  t h é â tr e  d e l ’CEuvre 
v ie n t  d ’o ffr ir  a u  C erc le  a r t is t iq u e  d e  B r u x e l le s  la  p r i
m e u r  d e  la  Gioconda, tr a g é d ie  e n  q u a tr e  a c te s  d e G a-

(1) Représentée pour la première fois en italien à Palerm e le 
15 avril 1899, en français au Cercle artistique de Bruxelles le 20 dé
cembre 1904 (traduction G Hérelle).

b r ie le  d ’A n n u n z io , l ’u n e  d e s  tr o is  œ u v r e s  sc é n iq u e s  ré u 
n ie s  so u s  le  t i t r e  : Les Victoires mutilées. P o u r  la  
p r e m iè r e  fo is  n o u s  e s t  a p p a ru e  d a n s s a  v ie  f ic t iv e  l ’u n e  
d e s  c r é a t io n s  d e  c e t  é c r iv a in  fé c o n d  e t  i l lu s tr e  d o n t  c h a 
q u e  l iv r e ,  d o n t  ch a q u e  d r a m e  e x c ite  tu m u ltu e u se m e n t  
e n  I t a l ie  le s  a d m ir a t io n s  e t  le s  c o lè r e s . e t  ic i ,  c o m m e  
là -b a s ,  l ’im p r e s s io n  d e s  s p e c ta te u r s  a  é té  d iv e r se , l ’e n 
th o u s ia s m e  d e s  u n s  c o m p e n sa n t  —  la r g e m e n t  d 'a ille u r s  
—  l ’h o s t i l i t é  d e s  a u tr e s .

O n n e  p e u t  c o n te s te r  à  d ’A n n u n z io  d e s  d o n s  m e r v e il
le u x  d e p o è te  ly r iq u e , d e  d r a m a tu r g e  p a th é tiq u e , v o lu p 
tu e u x , d o m in a te u r . S a  Gioconda e s t  é m o u v a n te  d a n s  
s o n  s y m b o lis m e  a lt ie r . E lle  p r o c la m e  n e tte m e n t  l ’a n ta 
g o n is m e  d e  l ’a r t is te  e t  d e s  c o n v e n a n c e s  s o c ia le s ,  —  de  
l ’A r t e t  d e  la  V ie . E l le  a ffirm e a v e c  h a u te u r  q u e le  
g é n ie  éc h a p p e  à  la  m o r a le , q u ’a u c u n  o b s ta c le  n e  d o it  
e n tr a v e r  s o n  l ib r e  e s s o r . “ M o i, d it  l e  s ta tu a ir e  L u c io  
S e tta la , q u a n d  u n e  fo r m e  s u b s ta n t ie lle  e s t  s o r t ie  d e  m e s  
m a in s  a v e c  l ’e m p r e in te  d e  la  b e a u té , j ’a i r e m p li l ’o ffice  
q u e m ’a s s ig n e  la  N a tu r e . J e  su is  d a n s m a  lo i ,  fu s s é - j e  
au  d e  la  du  B ien . »

M a is l ’h o m m e , e n  L u c io , c o m b a t  a v e c  v io le n c e  la  
t h è s e  a u d a c ie u se  d e  l ’a r t is te ,  e t  s a  c o n s c ie n c e  e s t  le  
th é â tr e  du  c o n flit  p a s s io n n e l q u i c o n fè r e  a u  d r a m e  sa  
f o r c e  é m o tiv e .

C’e s t  u n e  fe m m e  a d m ir a b le m e n t  b e lle , G io c o n d a  
D ia n t i, qu i a  in s p ir é  à  L u c io  le  c h e f -d ’œ u v r e  q u ’i l  v ie n t  
d e  s c u lp te r . I l  b r û le  p o u r  e l le  d ’u n e  f la m m e a r d e n te  : 
c ’e s t  le  fo y e r  a u q u e l s ’éc h a u ffe  s o n  g é n ie , la  to r c h e  q u i  
é c la ir e  s o n  a s c e n s io n  v e r s  la  g lo ir e .  E t  c e t  a m o u r  
d é se sp è r e  la  c r é a tu r e  d e b o n té  e t  d e d é v o u e m e n t  q u e  le
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sort lui a donnée pour compagne, — l’Épouse, la Mère.
Lesquels l’emporteront, de ses aspirations ou de ses 

devoirs? Et quel sacrifice sera pour lui plus irréparable, 
l’immolation de son art ou celle de l’amour fidèle, pro
fond et tendre de Silvia? " Le jeu de l’illusion m’a uni à 
une créature qui ne m’était pas destinée. C’est une âme 
d’un prix inestimable, devant laquelle je me prosterne et 
j’adore. M a i s  .t e  n e  s c u l p t e  p a s  l e s  â m e s ! Celle-là ne  
m’était pas destinée... Quand l’autre m’apparut, je pen
sai à tous les blocs de marbre contenus dans les carrières 
des montagnes lointaines, parce que j’eus le désir de 
fixer en chacun d’eux un de ses gestes... »

Lucio a tenté de s’évader dans la mort. L’amour de 
Silvia l’a ramené à la vie. Ses mains vigilantes et atten
tives ont pansé sa blessure, sans arriver à guérir la 
plaie saignante de son cœur.

Tel est, en raccourci, le sujet des deux premiers 
actes. Il est d’un intérêt dramatique puissant et atteint 
son point culminant dans une scène au cours de laquelle 
Lucio fait à son ami Cosimo Dalbo, revenu d’un lointain 
voyage, la confession de ses torturés. Le dialogue, illu
miné d’éclairs lyriques, s’élève aux plus poignantes 
expressions de l’amour et de la douleur. Il classe 
M. d’Annunzio parmi les grands tragiques, parmi ceux 
qui ont exprimé en termes définitifs une parcelle de la 
vie morale de l’humanité.

Pourquoi faut-il que les deux actes par lesquels 
s’achève la tragédie troublent, affaiblissent et glacent 
finalement ces vibrantes impressions? Sur le drame 
ébauché se greffe une anecdote dont les intentions sym
boliques demeurent obscures et qu’explique seule, sans 
la justifier, la dédicace de l’œuvre : « Pour Éléonora 
Duse aux belles mains. »

Ces belles mains de la Duse, — les mains diligentes 
de Silvia qui ont écarté la mort du chevet de Lucio, — 
ces mains vont disparaître à jamais dans une épouvan
table catastrophe. Voici :

Avertie de ce que, tous les jours, la Gioconda guette 
dans l’atelier, au pied de la statue née de sa chair, 
pétrie de sa beauté, le retour de Lucio, Silvia veut 
tenter un effort désespéré. Elle ira, à l’heure dite, dis
puter à sa rivale son pauvre amour meurtri et humilié...

La rencontre a lieu, tragique, émouvante, encore 
qu’elle ne soit, au fond, sous une forme nouvelle, 
qu’une redite du dialogue précédent. “ Ce lieu, dit la 
Gioconda en désignant l’atelier, est hors des lois et 
des droits communs. C’est ici qu’un sculpteur fait des 
statues. Il y habite seul avec les instruments de son art. 
Or, je ne suis, moi, qu’un instrument de son art. La 
Nature m’a envoyée vers lui pour lui porter un message 
et pour le servir. J’obéis : je l’attends pour le servir 
encore. S’il arrivait à cette heure, il pourrait reprendre 
l’œuvre interrompue, qui avait commencé à vivre sous 
ses doigts....

— Vous dites, réplique Silvia, que la Nature vous a 
envoyée vers lui pour lui porter un message Eh bien, 
il l’a écouté, il l’a' compris et il y a répondu par une 
œuvre sublime. Que pourrait-il encore tirer de vous? 
Et que pourriez-voys lui donner encore? Il n’est pas 
permis d’atteindre deux fois le même sommet, d’opérer 
deux fois le même prodige... »

A bout d’arguments, elle invente ce mensonge : c’est 
Lucio qui l’a envoyé. Il chasse la Gioconda... Alors se 
passe cette chose effroyable, qui précipite subitement le 
drame des sommets du symbolisme dans les bas-fonds 
d’un mélodrame vulgaire : « Cette statue qui est mienne, 
s’écrie la Gioconda dans un accès de rage, qui m’appar
tient, faite avec la vie qu’il a exprimée de moi goutte 
à goutte, eh bien, je la briserai, je l’abattrai! .. »

Silvia s’élance pour l’en empêcher. Les deux femmes 
luttent un instant. La statue s’incline, tombe avec 
fracas et brise les mains de Silvia, — ses mains de 
bonté et de pardon qui avaient sauvé Lucio...

Mutilée, définitivement abandonnée, la malheureuse, 
retirée loin de Florence, sur le rivage de la mer, n’a 
plus dans sa douleur que l ’affection de sa fille et celle 
d’une petite créature étrange, mi-fée, mi-mendiante, 
parée d’algues et de coquillages, dont l’apparition ino
pinée en ce drame de passion et de philosophie de
meure aussi inexplicable que l’horrible mutilation 
infligée à l’héroïne." ... Les sirènes de la m er 

La voulurent pour sœur. »
Mais j’y songe. La Sirenetta — c’est le nom de l’en

fant imprégnée d’eau saline, émergée de la mobilité des 
flots — n’est-elle pas une définition ironique de l’œuvre ? 
Car les sirènes finissent, comme chacun sait, en queue 
de poisson...

Il eût été logique de faire périr Silvia sous le poids de 
la statue écroulée. L’art broyant l ’amour qui entrave 
son essor, n’était-ce pas l’idée génératrice du drame ? 
Et cette conclusion eût évité à M. d’Annunzio un qua
trième acte désespérément vide. Ah! l’horreur de ces 
moignons, do ces linges sanglants...

Dans la Vénus d 'Ille  de Mérimée, l’étreinte d’un 
bronze aux yeux incrustés d’argent, à l’expression 
féroce, tue l’imprudent qui, le jour de ses noces, a passé 
au doigt de la divinité païenne son anneau nuptial. 
M. d’Annunzio a-t-il craint, s’il ressuscitait cette catas
trophe, d’être accusé de plagiat? Mais nul symbolisme 
n’a guidé l’inspiration de Mérimée, et le sort de Silvia, 
pour être semblable à celui d’Alphonse de Peyrehorade, 
eût été dicté par des lois si différentes qu’il n’eût évo
qué aucune antériorité fâcheuse, — pas plus qu’on n’en 
pourrait trouver, malgré son titre, dans la F ille  a u x  
m a in s  coupées de Pierre Quillard.

Quoi qu’il en soit, la représentation de la G ioconda fait
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honneur à la direction du Cercle qui en a pris l’initia
tive, à M. Lugné-Poe qui l’a inscrite à son répertoire. 
Mme Suzanne Desprès y fut parfaite de vérité, de sobriété, 
de passion contenue, de résignation. Une fois de plus 
elle a montré la souplesse extraordinaire d’un talent 
qui lui permet d’incarner avec une autorité égale 
Phèdre et Poil de carotte, — les deux pôles de la lit
térature dramatique. M. Henry Burguet composa un 
Lucio Setalla tour à tour faible et emporté, abattu et 
véhément, tendre et cruel, d’une saisissante illusion. 
Et Mlles Deraisy, Ventura, Dorval, MM. Lugné-Poe et 
Saillard complétèrent un ensemble remarquable, d’une 
cohésion et d’une tenue irréprochables.

Oc t a v e M a üs

Le Salon des Aquarellistes.

S’il est parmi les visiteurs d ’aujourd'hui quelqu’un de ceux qui 
assistèrent, il y a quarante-cinq ans. à la première exposition des 
aquarellistes sa surprise doit être profonde. Aux fragiles lavis de 
jadis, montés sur un bristol aux larges marges, encadrés d’une 
baguette de bois, ont succédé des œuvres solides, d’un relief 
puissant, d’une richesse de coloris égale à celle des peintures à 
l’huile auxquelles elles ont em prunté leurs bordures d’or. Nul 
champ isolateur : à part les quelques numéros relégués dans la 
salle d’entrée, sorte d ’antichambre de l’exposition, toutes les 
aquarelles du Salon se présentent « vêtues en tableaux ». Elles 
affectent, au lieu de l’aspect sommaire d’une notation rapide, un 
caractère définitif. La révolution, amenée par étapes successives, 
est accomplie. Les spécialistes de la peinture à l’eau ont entraîné 
les aquarelli. tes occasionnels, et désormais la Belgique possède 
une école homogène dont le coude à-coude annuel stimule les 
énergies et élargit l’horizon.

Après quelques hésitations, les individualités se sont nettement 
accusées et, malgré l ’identité de l’effort, presque exclusivement 
dirigé vers l ’expression de la nature, la diversité d is  tempéra
m ents s’affirme. Voyez les pittoresques Intérieurs, la Plage hol
landaise et le Béguinage de Stacquet. Comparez-les aux sites 
hollandais si habilement interprétés par H. Cassiers, aux vues de 
villes de Pecquereau, aux paysages d ’Uytterschaut, d’Hagemans, 
d'Hoeterickx, de Thémon, de Titz, au clair Dimanche de Ver
heyden, vous constaterez le développement de personnalités bien 
distinctes. De m ême F. Charlet, qui jadis marchait dans le sillon 
de Ch. Bartlett, se dégage de toute influence et crée un art origi
nal, dont le caractère voilé et mystérieux a du charme. Mme Gil
soul affirme, elle aussi, dans ses éclatantes études de fleurs, une 
personnalité. M. Marcette poursuit avec constance l’étude de la 
fluidité des eaux, de la limpidité des ciels. M. Delaunois pénétre 
l ’âme des cathédrales et s’élève, dans ses recherches d’expres
sion et de sentiment, à d’émouvantes conceptions. M Khnopff 
évoque avec une élégance patricienne, en des dessins rehaussés, 
des souvenirs de la Flandre où il reçut ses premières impressions 
d’art. (1). Abry, momentanément libéré de l ’anecdote militaire, 
défend avec une ferveur d ’archéologue et une piété d ’artiste les 
coins d ’Anvers menacés par la pioche des démolisseurs. M. Ly
nen illustre de croquis précis comme des miniatures d ’illusoires 
chroniques d ’autrefois, tandis que M. Romberg instantanéise 
d ’étourdissantes fantasias marocaines.

Si les talents varient, la sincérité, la bonne foi sont identiques.
La Famille de Jacob Smits accuse, avec quelque lourdeur d ’exé
cution, une intention allégorique que réalise par le seul prestige 
d ’un art plus vrai et plus profond M. Constantin Meunier dans 
son M ineur. M. Eugène Smits aligne quelques figures d’une har
monie précieuse dont l ’une, Un bel oiseau, rappelle les plus jolies j

inspirations du XVIIIe siècle anglais. Enfin, d’intéressantes recher
ches d’expression synthétique caractérisent le Soir dans la cam
pagne romaine de J. Delvin et les paysages d ’A. Donnay, tandis 
que MM. j .  De Vriendt et Th. Lybaert dem eurent rivés aux pré
ceptes immuables de l’Académie.

Quelques artistes étrangers apportent au Salon des Aquarel
listes un appoint attrayant. A citer parmi les envois marquants 
le Repas sur la bruyère de Ch.-(1). Bartlett, donl 1rs plans pour
raient être mieux équilibrés, les compositions un peu théâtrales 
de (i La Touche, les amusantes gouaches de F.-J. Luigir.i, les 
Femmes de pêcheurs hollandais de H von Bartels, les M iroite
ments et le Temps pluvieux de Max Ulh, les sites de la Dyle 
d’André Suréda, etc.

O M.

M A R IA G E  B L A N C
Comédie en trois actes par J u l e s  L e m a î t r e .

Quand un sceptique se mêle d’être sentimental, il l’est avec 
excès : c’est le cas de Jules Lemaître, dans ce M ariage blanc 
dont le théâtre Molière vient de nous donner avec succès quel
ques représentations.

C’est l’histoire assez pénible d’un viveur désabusé, Jacques de 
Tièvre, qui épouse par pitié ou par dilettantisme —  on ne distin
gue pas nettement son vrai mobile — une petite phtisique, 
Simone Aubert. Il n ’a pas compris que la sœ ur de la malade, la 
belle et florissante Marthe, est jalouse de cette enfant à qui vont 
tous les soins, toutes les caresses.

Le mariage se fait, malgré l’opposition du vieux docteur de la 
famille, mariage blanc et qui ne sera jamais consommé. Simone 
est heureuse. Une scène délicieuse, au crépuscule, la montre 
défaillant sous un baiser de celui dont elle se croit la femme. 
Mais Marthe ne peut plus résister à sa colère, à sa jalousie, à son 
amour aussi : car elle aime le mari de sa sœur. Avec une violence 
voluptueuse elle lui crie ses rancœurs, ses désirs, sa soif de ten
dresse, et elle s’offre tout entière, dans un grand cri de passion. 
Jacques résiste d’abord, puis son courage faiblit : bientôt, ils sont 
aux bras l’un de l’autre, échangeant un grand baiser d’amour. 
Simone les surprend et tombe inanimée. Et de la sorte, pour 
s’être joué, même dans un but pieux, des sentiments les plus 
sacrés de la nature, Jacques de Tièvre voit mourir à ses pieds, 
d ’horreur et de désespoir, celle à qui il a voulu sacrifier sa vie.

On devine que la petite phtisique est l'âme de la pièce Rien 
n ’est négligé pour nous attendrir sur son sort : elle est belle, 
tendre, douce ; elle parle divinement bien ; elle est adorable de 
candeur et de naïveté. Deux ou trois fois, malgré le caractère fac
tice et invraisemblable des situations, la salle a ôté vraiment 
émue par les adieux à la vie de celte enfant condamnée à mort. Ce 
sont là de gros effets, mais qui ne ratent jamais, parce qu ’ils 
nous atteignent directement, aux fibres les plus sensibles de notre 
humanité. Marthe est bien dessinée : c ’est la belle fille, faite pour 
la joie et l’amour, et qui étouffe dans son existence de garde- 
malade. Ses plaintes, ses crises de jalousie haineuse contre sa 
sœur ont un accent de vérité qui révolte et qui émeut à la fois. 
Jacques de Tièvre est moins intéressant : personnage un peu falot, 
prétentieux, désabusé des choses de ce monde, qui conçoit l’idée 
folle de ce mariage et qui ne réussit même pas à rem plir son rôle 
jusqu’au bout.

La troupe du Molière, dans des décors charmants, a fort bien 
interprété cette pièce inégale. Mlle Demidoffa prêté au person
nage de Marthe sa beauté ardente, son talent nerveux et pas
sionné. Mlle Delmar a réussi le tour de force de nous émouvoir 
par sa seule grâce touchante, la simplicité de son jeu, les petites 
contractions mélancoliques de son visage. Le succès de la soirée 
a été sans contredit pour elle. M. Normand a tiré du rôle ingrat 
de Jacques de Tièvre tout ce qu ’un artiste intelligent peut en 
tirer. Mme Dépernay et M Grangier, l’une dans le rôle de la mère, 
l’autre dans celui du docteur, ont heureusement complété une 
interprétation tout à fait remarquable.

Georges Rency
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« Tristan et Isolde « à l’Opéra.

C’est vraim ent dans des conditions inespérées que le chef- 
d ’œ uvre de R ichard W agner a été exécuté à l ’Opéra de Paris. 
Mlle Grandjean, incroyablem ent en progrès, a su  incarner de très 
belle façon l ’héroïne. M. Alvarez a cette fois jo in t à son adm ira
ble don vocal une louable bonne volonté de m im ique. M. Gresse 
fu t u n  bon roi Marke. Et si M. Delmas est une basse plus grave 
que ne le com porte le rôle de K urwenal, il n ’en  fut pas moins 
excellent. Mlle Féart, m alheureusem ent, est un  soprano à qui le 
personnage de Brangaene ne convient guère, mais l’orchestre a 
joué avec une belle ardeur. Somme toute, on serait m al venu de 
se plaindre, le succès a été colossal.

En présence de ce véritable triom phe, on  se sen t porté à des 
réflexions fort diverses. D’abord, on  constate que, très heureu
sem ent, l’excessive réaction contre les œ uvres de W agner, que 
d ’aucuns se sont efforcés de provoquer, n ’est point née viable. 
Pouvait-il en  être autrem ent? Je ne le crois pas. Quoi qu ’on 
fasse, des œ uvres qui sont véritablem ent belles au m om ent où 
elles sont créées conservent à travers les âges une égale beauté. 
E n adm ettant mêm e qu’on arrive à prouver que la form e ou 
l ’esprit de la Tétralogie ou de Tristan  « d a te n t»  —  et je  ne 
pense pas q u ’on y parvienne jam ais —  on retrouvera toujours 
intactes l’inspiration et l ’émotion dont chaque page est pleine. 
L’effort créateur d’un homm e de génie continue tous les efforts 
antérieurs, en  contredit parfois les tendances, mais n ’en  atténue 
jam ais la portée. Claude Monet ni Carrière ne nous ont gâté ni 
Velasquez, ni le Tintoret, ni Memling, ni R em brandt. Aucun 
m usicien ne fera que nous n i nos petits-enfants aim ions m oins 
W agner.

Mais, d ’au tre part, il faut bien constater que l ’ère du w agné
rism e m ilitant est depuis longtem ps close; rien  ne saurait ajouter 
à la gloire reconnue de l ’auteur de Tristan. Si quelques attardés 
ignorent encore son œ uvre, s’il survient chaque jo u r des nou
veaux venus qui doivent apprendre à connaître celui-ci, ils feront 
ce que chacun doit faire en présence de toute œ uvre d 'a r t : ils 
écouteront, liron t la partition, se renseigneront dans les livres. 
Mais l ’effort de ceux dont la tâche devrait être de précéder, 
d’éclairer, d ’instru ire , de diriger le public —  la belle utopie, 
d ’ailleurs, que voilà! —  doit désorm ais se porter ailleurs. 
D’autres m usiciens valent qu ’on lu tte pour leur g loire; parm i les 
m orts de naguère, Franz Liszt, à l’égard de qui on se m ontre 
souverainem ent in juste ; Moussorgsky et Borodine, que l ’on mé
connaît é trangem ent; César Franck mêm e, dont en  dépit de tous 
les progrès faits, le public ne connaît pas encore l ’œ uvre de 
façon assez intim e. Puis il y a les vivants ; chaque jou r presque, 
des œ uvres naissent qui ont droit à l ’attention, à l ’exam en, à la 
diffusion.

N’écrivons plus su r ce qui est m aintenant au-dessus de tou t ce 
qu’on pourrait écrire, et ouvrons les yeux su r la vie qui ja illit 
pariou t autour de nous, afin que plus ta rd  on ne nous m éprise 
pas comme nous m éprisons ceux qui, h ier encore, ne su ren t ou 
ne voulurent pas s’ouvrir au  génie de R ichard W agner.

M.-D. Calvocoressi

N O T E S  D E  M U S I Q U E
L e P rem ier  C oncert du  C on servato ire .

En inscrivant Judas Macchabée au program m e des concerts du 
Conservatoire, M. Gevaert a réalisé un  projet qu’il caressait depuis 
longtem ps et que seule l’em pêchait d ’accomplir la difficulté de 
trouver un  ténor possédant la voix et le style requis. Ce ténor, il 
l ’a  découvert au théâtre de la Monnaie en M. Laffitte, qui a  chanté 
en m usicien accompli, d ’une voix fraîche et bien tim brée les récits 
et les airs célèbres de Judas : « L’esprit de Dieu s’éveille en 
moi », « Ma voix, Seigneur, te rend  hommage », « Sonne clai
ron ! sonne l’appel » et surtout : « Trom pettes éclatantes, fan

fares triom phantes », dans lequel le  ténor » lu tté d ’éclat avec le 
solo de trom pette exécuté avec une pureté rem arquable par 
M. Goeyens.

Les au tres soli étaient confiés à MM. Seguin et Demest, dont il 
serait superflu de faire l’éloge, à Mlle Flam ent, —  le plus classique 
et le p lus ém ouvant des contraltos, —  à Mlles Latinis et Van Crae
nenbroeck, cette dernière (à ses débuts, croyons-nous) pourvue 
d ’un jo li soprano et d ’un physique agréable.

La belle sonorité de l ’orchestre et des chœ urs s’est déployée 
largem ent dans cette œ uvre pom peuse, décorative, trop  superfi
cielle pour être pathétique, et dont M. Gevaert accentue la so len 
nité em phatique par la lenteur des m ouvem ents qu ’il im pose aux 
in terprètes. Les chants de fête et de gloire du  peuple d ’Israël qui, 
dans le chœ ur célèbre,

Montent jusqu’au ciel

ont au  Conservatoire la tristesse d ’un  hym ne funèbre. Il est vrai 
qu ’en A ngleterre, où se perpétue la tradition des oratorios de 
H ændel, on se réjouit su r le mode m ineur. Judas Macchabée, 
c ’est u n  dim anche anglais. 0  M.

L es  S o n a te s  de S jögren , p a r  M M . L a u w e r y n s  e t  L a m b ert.
On nous avait d it grand  b ien  des trois Sonates du  com positeur 

danois contem porain Emil Sjogren que MM. Lauweryns et Lam 
b ert s’étaient donné pour tâche de faire connaître au public.

Nous avons été déçu dans notre attente : car, tout en tenant 
com pte de la défiance de soi-même qu’on doit avoir à la p re 
m ière audition de toute œ uvre nouvelle plus ou m oins com plexe, 
il nous a paru  que la m usique de M. Sjogren, voulant être très 
originale, ne l ’est guère. Fort habile, oui ! solidem ent charpentée 
et pleine de science, mais com bien m onocorde ! Un m élange a rti
ficiel d ’italianism e (particulièrem ent dans les m ouvem ents lents) et 
de scandinavism e, avec des em prunts aux recherches d ’harm onies 
curieuses e t de rythm es am usants d ’une jeune école française qui 
aurait com posé (dans le sens de « transiger ») avec M. Saint-Saëns.

Cela est fort in téressant, mais cela ne procure pas la joie de 
l ’œ uvre vivante, personnelle, m ême gauche et m aladroite. Et 
cela est désespérém ent m onotone, si bien q u ’à la fin de la séance 
no tre im pression se résum ait en  ceci : La Deuxième Sonate? Ce 
sont des variations sur la p rem ière; la Troisième Sonate? des 
variations su r les deux prem ières !

Quant à l ’in terprétation  : im peccable, convaincue, très m éri
tante et dénotant chez le violoniste, M. Lam bert, comm e chez le 
p ianiste, M. Lauweryns, toutes les qualités nécessaires pour exé
cuter des œ uvres contem poraines plus définitives que les Sonates 
de M. Sjogren. Ch. V.

L ied er-A b en d  de M me A r c to w s k a
Ce qui plaît surtout chez Mme Arctowska, c’est sa m anière abso

lum ent naturelle de chanter, naturelle à tous les points de vue : 
pas d ’efforts physiques, bien que sa voix n ’ait pas beaucoup de 
volum e ; pas d ’efforts d ’in terpréta tion  : rien de conventionnel, 
r ien  d ’affecté ; elle chante com m e elle parlerait, si les circons
tances la m ettaient, au cours de sa vie, dans les divers états 
d ’âm e décrits par les lieders q u ’elle chante. Aussi sa physionom ie 
est-elle expressive comm e elle doit l ’être, c’est-à-dire sim plem ent 
et sans exagération : c’est bien là le m oyen de rendre  la vérité 
m êm e et de faire grande et noble im pression.

Son program m e, très varié, com portait surtout des Lieder a lle 
m ands, du  Schubert, du  R obert Franz, du R ichard Strauss, etc. 
De ce d ern ier, pour lequel elle a une prédilection, elle a chanté 
avec u n  goût parfait la  vaporeuse F reundliche Vision, la W ald 
seligkeit, si em prein te du vrai sentim ent de la nature, et la très 
délicate m élodie M einem K ind. De R obert Franz, —  trop pêtt 
connu et qui attein t parfois les som m ets de Schubert, —  elle a 
ren d u  avec intensité le rom antism e profond et ém ouvant de Im  
H erbst. A signaler encore, parm i les choses q u ’elle a p articu liè
rem en t fait valoir, le difficile Lachen und W einen  de Schubert, 
Die Quelle de Goldm ark, et le Wiegenlied de H um perdinck, et
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enfin —  ceci fut une surprise — un air inédit, plein de finesse 
et d ’entrain, de la Fée Urgèle de Schulz.

M. Henusse accompagnait, avec goût et discrétion.
Ch . V.

L A  V E N T E  A R T A N
Hier a eu lieu, sous la direction de MM. J. et A. Le Roy, la 

vente de la collection de feu M. Vincent Toussaint, remarquable 
surtout par l’importante série de tableaux de L. Artan réunis par 
le défunt.

L’Etat a acquis pour le Musée de Bruxelles, au prix de
3,000 francs, l’une des plus belles marines (cataloguée sous le 
n° 4).

Voici quelques-unes des principales enchères :
L. A rta n , n° 1, M arine , 3,000 francs; n° 2, les Dunes à Nieu

port, 950; n° 3, M arine, 1,000; n° 4 , M arine , 3 ,000; n° 6, 
M arine, 4 ,020; n° 10, M arine, 1 ,500; n° I l , M arine, 1,000.
—  H. De B raek eiæ er, n° 64, Intérieur de cabaret, 950. — J. De 
G reef, n° 67, Paysage, 1,025. — Diaz, n°69 , Paysage , 2,400.
—  David Oyens, n° 71, Une Crèche en Hollande, 925.

Total : 32,653 francs.

P E T IT E  C H R O N IQ U E
Une exposition de pastels sera ouverte au Cercle artistique du 

26 décembre au 8 janvier. Elle réunira des œuvres de Mlle B. Art, 
Mme J. Wytsman, MM. G. Buysse, Frantz Charlet, O. Coppens,
A. Marcette, C. Meunier, G. Morren, II. Richir, L. Rotthier et 
R. Wytsman.

La clôture de l ’exposition de la Société des Aquarellistes est fixée 
à mercredi prochain, à 4 heures.

Le jury des médailles de l ’Exposition de Liège a arrêté son 
choix sur les artistes suivants :

Médaille de l’Exposition des Beaux-Arts : 1er prix (3,000 fr.), 
M. Godefroid Devreese; 2e prix (1,000 fr.), M. Paul Du Bois.

Médaille de l’Exposition industrielle : 1er prix  (2,500 fr.), à 
M. Paul Du Bois; 2e prix (800 fr.), MM. G. Devreese et Louis 
Dupuis. 

Le jury était composé de MM. Alph. De Witte, président, 
vicomte de Jonghe, Ch. Buls, Ch. De Groote, Alvin, Legrelle, 
Micha, baron de Beeckman.

Un concours limité à une vingtaine d’artistes belges vient d ’être 
ouver t par le gouvernement pour l’exécution d’une médaille des
tinée à commémorer le Jubilé de l ’Indépendance nationale.

Le premier prix sera de 7,000. francs, le deuxième de 1,500, 
le troisième de 1,000, le quatrième de 500 francs.

L’avers portera le médaillon de Léopold II. La composition du 
revers est laissée au choix des concurrents. Le jury est composé 
de MM. Alvin, marquis de Beauffort, Ch. Degroote, Edm. Evene
poel, C. Meunier, E. Verlant et Alph. de Witte.

On nous écrit d’Anvers :
Au dernier concert de la Zoologie, dirigé par M. Keurvels, le 

public a fait aux débuts de Mlle Louise Desmaisons un très cha
leureux accueil. Dans l’interprétation du premier concerto pour 
piano et orchestre de Rachmaninoff (première audition), de la 
Fantaisie hongroise de Liszt et de plusieurs pièces pour piano 
seul, la jeune pianiste a révélé de remarquables qualités de m u
sicienne et de virtuose. Elle unit à une sonorité brillante un 
sentiment exact des nuances et un  mécanisme déjà développé. 
Son succès a été unanime.

C’est vendredi prochain, 30 courant, qu’aura lieu à la Monnaie 
la première représentation de Pépita Jimenez, d ’I. Albéniz, pré
cédée de celle d e  l'Ermitage fleuri, du même compositeur.

Mardi 27 et samedi 31, deux représentations de la Valkyrie 
avec le concours de Mme Litvinne et de M. E. Van Dyck.

Au Parc, tous les soirs, à l’occasion des fêtes de Noël, le G ril
lon du foyer, de M. Michel, d ’après Dickens, Discipline, de Jean 
Thorel, et l 'A sile  de nuit, de Max Maurey.

Le théûtre Molière donnera aujourd’hui dimanche et demain 
lundi deux matinées de l 'Aiglon. La direction a fait pour l’œuvre 
célèbre de M. Rostand une mise en scène importante.

Aujourd’hui dimanche, fête de Noël, l 'Association des Chan
teurs de Saint-Boniface exécuter;] à 10 heures la messe pour quatre 
voix et orgue : Jesu, Rex admirabilis,  de G.-E. Stehle. Au salut 
de 4 heures, le Dies sanctificatus à quatre voix de Palestrina, un 
A lléluia  à quatre voix de J Van Berchem (1499), des œuvres pour 
orgue de Hændel, J.-S. Bach, César Franck, etc. interprétées par 
M. A. De Boeck.

Une nouvelle audition sera donnée par l 'Association  le diman
che 8 janvier, au salut de 4 heures.

Une tentative artistique Intéressante clôturera la série des con
cours annuels de l’Ecole de musique et de déclamation d’Ixelles. 
M. H. Thiébaut, directeur de l’école, présentera une élève de son 
cours d’interprétation vocale qui pourra interpréter de mémoire 
un répertoire considérable composé d’environ cent quarante œu
vres : fragments lyriques, scènes d’ensemble, mélodies, chants 
populaires, etc. parmi lesquelles le ju ry  choisira séance tenante. 
Celui-ci sera composé de : MM. Jan Blockx, Emile Mathieu, Emile 
Wambach, L. Kéfer, Duyzings, Delsemme, E. Raway, Seguin, 
Gilson, etc.

On nous écrit d ’Amsterdam qu’un grand concert de musique 
française vient d’être donné avec un retentissant succès au Con
certgebouw. Le programme se composait des Pèlerins d’Em
maüs pour soli, orchestre et chœurs (500 exécutants) de Gustave 
Bret, sous la direction de l ’auteur, du Requiem de Gabriel Fauré 
et de l 'A n M il  de Gabriel Pierné. Exécution admirable par l’or
chestre Mengelberg, solistes de choix et chœurs merveilleusement 
disciplinés. Il y avait foule aux trois exécutions successives, dont 
la dernière donnée en forme de concert populaire, à prix réduits.

Le violoncelliste Henri Merck donnera le 12 janvier prochain, 
à la Grande-Harmonie, un concert avec orchestre sous la direc
tion de M. Isaac Albeniz.

Mlle Suzanne Denekamp annonce pour le mercredi 11 janvier 
un Lieder-Abend à la salle Erard.

Le samedi 14, dans la même salle, séance de musique de cham
bre par le trio Schulze, de La Haye.

La Société symphonique des Nouveaux-Concerts de Bruxelles, 
sous la direction de M. Louis-Fl. Delune, donnera le mardi 17 jan
vier prochain, à la Grande-Harmonie, son deuxième concert avec 
le concours du violoniste, Marsick.

La distribution des prix aux élèves de l’Ecole de musique de 
Saint-Josse-ten-Noode-Schaerbeek aura lieu le lundi 16 j an vier, 
à 8 heures du soir, dans la salle des fêtes de l’école communale, 
rue Gallait, 131.

Cette cérémonie sera suivie d ’un grand concert pour soli, 
chœurs d’enfants et chœurs mixtes exécutés sous la direction de 
M. Huberti et accompagnés par l’orchestre des Concerts Ysaye.

Le programme comprendra des airs et des lieder de Mozart, 
Saint-Saëns et Albert Dupuis, interprétés par les principaux lau
réats des derniers concours; des Rondes enfantines de Jaque- 
Dalcroze et G. Huberti ; le troisième acte d 'Arm ide  de Gluck ; une 
œuvre nouvelle de Th. Ysaye-Mess, intitulée H élas! pourquoi, 
chœur pour voix mixtes, et la première exécution à Bruxelles de 
la cantate A n s der Tiefe rufe ich, H err, zu dir de J.-S. Bach.

M. H. Viotta se propose de monter en juin prochain Parsifal 
à Amsterdam. De même qu’elle le fit en Amérique, et d ’ailleurs 
sans succès, Mme Wagner tentera, dit-on, de s’opposer judiciaire
ment à ce projet.
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certain nombre de règles de bonne conduite, précisées ici. Celles-ci sont reproduites sur la dernière page 
de chaque copie numérique mise en ligne par les A&B. Elles s’articulent selon les trois axes : protection, 
utilisation et reproduction.  
  

Protection                                                                       

1. Droits d’auteur  

La première page de chaque copie numérique indique les droits d’auteur d’application sur l’œuvre 
littéraire.   

  

2. Responsabilité  

Malgré les efforts consentis pour garantir les meilleures qualité et accessibilité des copies numériques, 
certaines défectuosités peuvent y subsister – telles, mais non limitées à, des incomplétudes, des erreurs 
dans les fichiers, un défaut empêchant l’accès au document, etc. -. Les A&B déclinent toute 
responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris des honoraires légaux, entraînés 

par l’accès et/ou l’utilisation des copies numériques. De plus, les A&B ne pourront être mises en cause 
dans l’exploitation subséquente des copies numériques ; et la dénomination des ‘Archives & 
Bibliothèques de l’ULB’ et de l’ULB, ne pourra être ni utilisée, ni ternie, au prétexte d’utiliser des copies 
numériques mises à disposition par eux.    
  

3. Localisation  

Chaque copie numérique dispose d'un URL (uniform resource locator) stable de la forme 
<http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document ; 
l’adresse physique ou logique des fichiers étant elle sujette à modifications sans préavis. Les A&B 
encouragent les utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ils souhaitent faire référence à une copie numérique. 
   
  

Utilisation  

4. Gratuité  

Les A&B mettent gratuitement à la disposition du public les copies numériques d’œuvres 

littéraires numérisées par elles : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur 
consultation, ni au prétexte du droit d’auteur.    
  

5. Buts poursuivis  

Les copies numériques peuvent être utilisées à des fins de recherche, d’enseignement ou à usage privé. 
Quiconque souhaitant utiliser les copies numériques à d’autres fins et/ou les distribuer contre 

rémunération est tenu d’en demander l’autorisation aux Archives & Bibliothèques de l’ULB, en joignant à 
sa requête, l’auteur, le titre, et l’éditeur du (ou des) document(s) concerné(s). 
Demande à adresser au Directeur de la Bibliothèque électronique et Collections Spéciales, Archives & 
Bibliothèques CP 180, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt 50, B-1050 Bruxelles. 
Courriel : bibdir@ulb.ac.be.    
  



 
 

2 

6. Citation  

Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés, 

par  la mention « Université Libre de Bruxelles – Archives & Bibliothèques » accompagnée des précisions 
indispensables à l’identification des documents (auteur, titre, date et lieu d’édition).    
  

7. Liens profonds  

Les liens profonds, donnant directement accès à une copie numérique particulière, sont autorisés si les 
conditions suivantes sont respectées :  
a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ils y ont accès 

via le site web des Archives & Bibliothèques de l’ULB ;  
b) l’utilisateur, cliquant un de ces liens profonds, devra voir le document s’ouvrir dans une nouvelle 
fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un document du site 
web des Archives & Bibliothèques de l’ULB’.    
  

Reproduction  

8. Sous format électronique  

Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le 

stockage des copies numériques sont permis ; à l’exception du dépôt dans une autre base de données, 
qui est interdit.    
  

9. Sur support papier  

Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement  les fac-similés exacts, les 
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont 

permis.  
  

10. Références  

Quel que soit le support de reproduction, la suppression des références à l’ULB et aux Archives & 
Bibliothèques de l’ULB dans les copies numériques est interdite.   

 

http://www.bib.ulb.ac.be/index.php?id=771&tx_a21glossary%5buid%5d=57&tx_a21glossary%5bback%5d=2220&cHash=5713734979

	Numéro un - 3 janvier 1904
	N° 2. - 10 janvier 1904
	N° 3. - 17 janvier 1904
	N° 4. - 24 janvier 1904
	N° 5. - 31 janvier 1904
	N° 6. - 7 février 1904
	N° 7. - 14 février 1904
	N° 8. - 21 février 1904
	N° 9. - 28 février 1904
	N° 10. - 6 mars 1904
	N° 11. - 13 mars 1904
	N° 12. - 20 mars 1904
	N° 13. - 27 mars 1904
	N° 14. - 3 avril 1904
	N° 15. - 10 avril 1904
	N° 16. - 17 avril 1904
	N° 17. - 24 avril 1904
	N° 18. - 1er mai 1904
	N° 19. - 8 mai 1904
	N° 20. - 15 mai 1904
	N° 21. - 22 mai 1904
	N° 22. - 29 mai 1904
	N° 23. - 5 juin 1904
	N° 24. - 12 juin 1904
	N° 25. - 19 juin 1904
	N° 26. - 26 juin 1904
	N° 27. - 3 juillet 1904
	N° 28. - 10 juillet 1904
	N° 29. - 17 juillet 1904
	N° 30. - 24 juillet 1904
	N° 31. - 31 juillet 1904
	N° 32. - 7 août 1904
	N° 33. - 14 août 1904
	N° 34. - 21 août 1904
	N° 35. - 28 août 1904
	N° 36. - 4 septembre 1904
	N° 37. - 11 septembre 1904
	N° 38. - 18 septembre 1904
	N° 39. - 25 septembre 1904
	N° 40. - 2 octobre 1904
	N° 41. - 9 octobre 1904
	N° 42. - 16 octobre 1904
	N° 43. - 23 octobre 1904
	N° 44. - 30 octobre 1904
	N° 45. - 6 novembre 1904
	N° 46. - 13 novembre 1904
	N° 47. - 20 novembre 1904
	N° 48. - 27 novembre 1904
	N° 49. - 4 décembre 1904
	N° 50. - 11 décembre 1904
	N° 51. - 18 décembre 1904
	N° 52. - 25 décembre 1904
	Table des matières
	Règles d’utilisation de copies numériques d‘oeuvres littérairesmises à disposition par les Archives & Bibliothèques de l’ULB



