
I]AGOLET - RANEUX

qu'on 1ui avait clonné le nom Bagolet? I,e fait n'est pas
impossible.

En 1879, la Ville imposa officiellement le nom Bagolet
à la voie de création récetrte, qui part du viacluc clu

Haut-Pré, monte à droite etr formant un coucle et va
rejoinclre la rre Burenville. La rue llagolet restait à la
fin du XIX" siècle une cles rares rtles de Liége non pa-
vées.

Bailharue

(Yoir Bayards) .

Bailleux

RUD - va de la me Saint-I,éonard au quai de Coronmeuse.

Il y avait 1à urrc ancienne cité ouvrière corlnue sous
le nom rt cité Benoit r. Comme elle avait url tellânt et
un aboutissant, elle devait recevoir la qualification de
rue. On I'a dédiéc à la mémoire de Bailleur Jcan-Fran-
çois-Ernest, clont la naissartcc à Liége remonte au z3
aott rEr7, et la mort an r4 janvier rE66. C'était un
écrivain rvallon de talent, I'un des foudateurs et le pre-
mier secrétaire clc la Société cle littérature u.allonne (').

Bairoua

(Yoir l)errouzua, dénomination officiclle) .

Bairouart

poRTE 
- I1 s'agit d'une lrorte de cléfense qui s'élevait

rue Saitrt-Gilles, au clébouché de la ruc Grandgagnage
et à I'entréc cle I'ancienne rue Grand Jonckeu. On
1'appela atrssi la fa,usse l'torte de Saint-Gilles et la
porte de Resteaux. Blle frrt démolie en 1756, en même
temps qne le, fausse portc Saint-Laurcnt. L'entreprise
de la démolition des deux portes cotta rzo florins (').
La porte Bairouart avait un âge resliectable, prrisqu'elle
a dt être renouvclée à ia firr du XIV" siècle (').

Le nom primitif de cettc porte était celui cl'une an-
tique demeure qu'ort voyâit à gauche du lSosfi.s et
dont 1e rrom s'écrivait incliffércmment Bairormrt el BeaI-
rellat, c'est-à-dire Beauregarcl. Cc nom est dû évidem-
ment au splendide coup d'ceil quc, cle cctte position éle-
vée, on avait sur la ville, srlrtout arr XV" siècle, alors
que la vue par clessus les maisons clu faubourg Saint-
Gilles rencontrait rnoins r1'obstacles que c1e nos jours,
à cause cle la petitesse des clemeures bottrgeoises de cette
époque. La propriété en question était appelée Bealre-
u'ar depuis plus cle cinq siècles et s'étendait alors jus-
qu'atlx terres cle I'abbaye Saint-Gilles ("). Ette clevint
plus tard le siège d'un couvent qui a conservé sans alté-
ration jtrsqu'à nos jours le nom Beauregard, et clont nous
parlons à I'intitulé rue Saint-Gilles.
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BaLances

PLAcE DE\:ANT LES - flne place ainsi dénommée exis-
tait au premier tiers du XIV" siècle. Se développant de
I'extrémité de la rue de Bruxelles actuelle près de l'ex-
couverlt cles Bous Enfants, et de la rue de l'Académie ('),
elle faisait partie cle la paroisse Saint-Servais. Il paraît
que, l)our l'époque, c'était vrte grande l>Iace. L'appe7-
lation cles Balances lui venait d'une enseigne qui distin-
guait uue brasserie ou auberge ('). Cette brasseric se
clressait à I'extrémité de la Table-de-Pierre (').

I,'établissement des Balances appartcnait il y a six
sièclcs etrviron à Piron ou Pierre des Balance.s, nom
tiré de l'enseigne de la résidence (n). Le personnage est
très cotruu. Il est signalé par }femricourt datrs son ll4i-
roir des $oble.s de Hesbaye.

Balloir

IMpASSII DLr 
- n son entrée rue Rarrsounet entre les nol

zr et 23.

Cette inrpasse s'appelait autrefois irnl>asse cles jardins.
Une séric d'arrtres artères llortaient ult norn similaire.
Pour éviter toute confusion, I'impasse reçut en 1877
la qualification itnltasse cLu Rallob. llalloir a toujours
signifié bastiott., à Liége. C'est une contractiou locale
de boulerard, mot qui primitivemeut s'appliquait à une
fortification ronde très souvent. Une tour défensive, ap-
pelée <le la sorte, s'élevait jaclis au bout de I'impasse
non loin de I'angle de la rue Curtius et du boulevard de
la Constitution. lin r87o, cette recloute, jointe à une
autre bâtisse avait été transformée en une agréable ha-
bitation, qui alipartenait à unc famille David. Lors cle
la création du boulevard de la Constitution, I'irnmcuble
qui frrt rcnouvelé porta lc tro 63. ()r-r y a inséré une
dalle commémorative clu vieux bastion, sous 1e palier
extérieur. L'orrvrage militaire faisait penclaut à celui
dont dcs restes considérahlc-s subsistaient vers rE83 à
lrangle de la ruc Curtius et clu quai cle l'Abattoir. fl en
est fait état aux articlcs ('urtius et (,rat'ioule.

Bâneux

RUE DU 
- 

s'6111'1g ftre Vivegrris no r2.5.

Depuis la fin du XIX" siècle, une véritablc ruc s'est
formée ct développée petit à pctit, immédiatement en
clessous dcs Vignes, le lon.g de la voie ferrée, entre le
tunnel, en face de la propriété des Carmélites ct le tun-
nel de la houillère du Bâncux. La voie à laquelie on
accèdc par la rue Vivegnis et par uu petit pont jeté au-
clessus de 1a voie ferrée du Liégeois-Limbourgeois, com-
prencl nraintenant une longue série cl'habitations. Le
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mètre de terrain valait un frartc à I'aube du XX" siècle ;

il a plus quc décuplé sou prix d'alors.
Ayant acquis uue certaine importauce, bien que salls

alignement légal, la voic exigcait uue détromination spé-
ciale.

Err rgro, elle a été baptisée rue du l)âneux, appella-
tion de la houillère voisine. D'ot) cst venu ce nom et
que signifie-t-il? Au milieu du XVI" siècle vivait en
cet endroit un nommé Baneux ('). On r1e peut voir 1à

une corrélation entre les tleux clétrominations. On ne
<ioit point non plus reconnaître en lJaneux la transfor-
mation phonétique rvallotrne clu terme de houillère :

bacnure (").
A la fin du XVIII" sièclc, le charbonnage était sou-

vent désigné la houillère Louvat, clu trom de son prin-
cipal possesseur. Comnre tant cl'autres, il eut beaucoup
de peincs à traverser les événemerrts qui accompagnèrent
la Révolution française. Dès r793, I'exploitation était
forcée clc vendre ses meilleurs chevaux. Aussi, dans la
()azetle de Lié ge du r r février r 79.j, pouvait-on lire
I'annonce suivante : rr Jeudi 14 février r7g3, on vendra
en hausse et argent comptant, clans la paire de la houil-
lère de Baneux, dite Louvat, faubourg de Vivegnis, 9 à
ro bons chevaux, la plupart Toyans, propres à tout
tlsage, et notamment à l'artillerie l.

Cependant, cette houillère était rangée parmi les plus
inrportantes clu l-rassin. Seulc, en r273, elle comptait
tleux poml>es à feu, machiuçs à valieur primitives. Les
autres charbonnages liégcois de valeur n'crr possédaient
r1u'ul1e. Les eaux extraites de la houillère la Vigne, la-
quelle ne formait qu'un avec I'exploitation du Baneux,
clevaient être concluites dans lc fossé qrri existait à l'em-
placement de la place des Déportés (').

A propos d'eau, il faut consigner ici un fait qui fit
événement à Liége en rEz.s. Lc r5 septembre, la popu-
lation fut vivement alarmée par trois accidents qui arri-
vèrent simultanément : les eaux disllarurent tout à coup
cles puits d'une partie des habitatiorrs des faul.rourgs Vi-
vegnis et Saint-Léonarcl, même de la rue Hors-Château.
Le bure de la Vigne, situé près des rcmparts cle la ville
au faubourg Vivegnis s'effondra ; enfin, un affaiblisse-
nrcnt notable du sol se produisit près de I'usine à zinc,
faubourg Saint-Léonarcl.

Ces trois faits étaieut la couséquencc de la communi-
cation que I'on avait établie, par la couche }Iarais, entre
les tailles en exltloitation à la Plonrpterie, rnontagne
Sainte-Walburge, et les bains qui s'étaierrt formés dans
lcs ancicns travaux exécutés par les bures du Bâneux
et de la Vigne, faubourg Vivegnis, jusqu'à r.5o mètres
de profondeur. Ces travaux étaient abandonués depuis
quarante ans. Les eaux qui s'y étaient accumulées se
précipitèrent tout à coup claus le vide de la nouvelle
exploitation, et leur irruption coïncida si bien avec les
mouvements observés à la surface que les spécialistes
n'hésitèrent pas un seul moment à les attribuer aux
travaux dcs mines (n).

( I ) r5.5r : trIaison cortil cn Yivegnis, joinrl. d'aval à ung nommé
Rottneu, d'âmont à Linard Rayar, vers ceer az Vingnes, devant alle
chaucie. (Archiues dc I'er-Doroisse Saiflt-Thotnas, r, 53, L zge.\

(r) V. J, 
'Ilusl, 

Etjmologies ualloflnes (t lrdttçaises, p, zo,
(3) RCC, r. \771-t77 , f. :49 v" i r. r777-1778, f. :or r...
(4) G, DUvoNl, Drs sllùissen crls de sol iro(ltil.s brrr I'crbloitation

horillère, r87r, p. 6.

BANEUX - BARBE (SAINTE)

Herrri Orban, chef de la Plompterie, attaqua le mal
clans sa source. Après avoir placé trois machirres d'épui-
sement, on en reconnut I'insuffisance. Orban déclara une
quatrième machine nécessaire. Aux actionnaires qui pro-
testaient contre la grande dépense, Orban posa ce di-
lemme : rr Cédez-moi vos parts ou bien achetez les
miennes r. Ce langage ayant rendu la confiance aux
plus timides, ulle quatrième machine fut installée et
cette fois les houillères purent être démergées entière-
ment. Ainsi le Baneux a-t-il été sauvé ('). Il continuc
son existence active nonobstant d'autres mésaventures
clont il a été victinre. En r9r7, notamment, se produisit
une nouvelle et grave irruption des eaux. Le travail
d'extraction minière clut être suspendu durant une série
de mois. Penclant I'ceuvre d'exploration, un ingénieur
périt d'une façon horrible dans ces eaux.

Par arrêté royal du 17 février rE65, la concession du
Bâneux a été réunie à celle de la Société dc Bonne-Fin.

Barbe
pI,AcE sATNTE- - entre le quai Sainte-larbe, la rue des

Tarrneurs et rrre (iravioule.

Depuis bon nombre de génératiorls, 1e peuple avait
attaché à cette place le nom de Sainte=Barbe, martyre
clu début du III" siècle. La Ville n'a eu qu'à sanctionner
officiellement cet usage. Est-il nécessaire de dire que la
raison cle cette appellation est l'établissement hospita-
lier qui a son entrée principale sur la placc même?

L'hospice a été institué cn 1698 par Jean-Ernest (le

Surlet-Chokier, abbé séculier de Visé et archidiacre
<l'Arclenne . Le Recueil hôraldique des bottrgmeslre.s et
clivers <locumcnts de la prévôté donnent comme fon<la-
teur le vicomte de }lontenaeken, ce qui a fait supposer
à plusieurs qu'il s'agit d'un autre personnage. C'est une
erreur. Jean de Srrrlet-Chokier portait également le titre
de viconrte de llorrtenaeken.

Pour l'établisscment naissant, 1e même prélat accorda
4,ooo fl. clc lJrabant destinés à I'acquisition d'une mai-
soll en Gravioulc. Iin 17o6, il fit une seconde donation
s'élevant à 6oo fl. cle Brabant de rente avec un capital
de .s,ooo fl. Cet établissemerrt subit l>ien des vicissitudcs.
Il avait êtê crêê cn vue cle servir d'asile aux fillcs pcr-
dues, inclisciplinées et sârls abri. Malheur'3usenlent ses
revenus étâient rnodiqucs ; ils ne s'élevaient qu'à 6oo
fl. dc Brabant ar 1726. L'année suivante, il fallut cm-
ployer ces reverllls à la restauration des bâtiments cl'un
autre hospice dit hospice Saint-Joseph et situé rue Puits-
en-Sock, rlans lequel furent transférées les filles de la
maison Sainte-Barbc ('). Celle-ci dcvint unc annexe de
1'hôpital généra1 Saint-Georges qu'on venait d'inau-
gurer.

A I'hospicc Sainte-Barbe allaient être reléguées les
mendiantes et lcs vagabondes cle la ville et des fau-
bonrgs. A cette firr, lc Conseil de la Cité octroya < pré-
cairement r à I'hospice, rr I'usage de la place extante en
Gravioulle, acqrrise par 1a Cité du métier des tanneurs,
au prix tle z4,4oo florins, v compris l'achat cle leur
halle r. Quoiqrre les rcclrrses fussent entretenues aux

n.,trr.n.a^*ta^rNE, 
Ë.ssdi biosralrhiaue sur l'1.-1. Orbaa, PIzS.E, (r3.s8),

12\ Cath., DO, r. qz7-t729, f . r8o.
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frais de la Ville, la situation financière de l'établisse-
ment, par suite du virement de ses revenus, laissait beau-
coup à désirer. De plus, ses bâtiments, trop exigus,
étaient en mauvais état. Force fut d'organiser des col-
lectes dans toute la ville afin de les réédifier en de plus
amples proportions. Ir'ceuvre vécut plusieurs années des
ressurces nouvelles et de subsides du Conseil de la Cité.

Ires revenus ne tardèrent pas à diminuer une fois en-
core. Bientôt I'hospice dut se borner à accepter en pen-
sion les f,illes mal apprises et les folles. Les chefs de
la cité payaient une indemnité à la direction cle I'hos-
pice pour les sujets qu'ils y faisaient mettre. Ainsi
voyons-nous dans les comptes communauK, qu'en r733,
1a Ville a voté szZ fl. (( pour pension des frénétiques ren-
fermées à l'hospice Sainte-Barbe r. Ainsi encore la Cité
a-t-elle dt verser annuellement, dans le même but, r,ooo
à 3,zoo florins durant la période de t773 à 1786, aux
caisses de l'établissement qui bénéficiaient, en outre, du
produit du labeur des clétenues. Cependant, la prospé-
rité fut toujours inconnue pour cet hospice, cl'autant
plus qu'en r74g il fallut réparer les dégâts qu'un in-
cendie venait d'y produire. La population cle l'établis-
sement s'élevait à r4o recluses en r77o.

A la Révolution de 1789, une cles premières choses
auxquelles songea la populace fut cl'aller en bandes
nombreuses aux maisons renfermant les voleurs et les
vagabonds.

La maison Sainte-Barbe a été très menacée alors. Le
Conseil de la Cité dut avoir recours-à.des,rnesures ri-
goureuses pour maintenir I'ordre tant bien que mal dans
le quartier ('). Si l'hospice échappa à ce moment aux
actes de violence, ce n'était que partie remise. Irors de
f invasion française, en novembre 1792, six à sept cents
soldats logèrent dans le cotlvent qui fut livré au pil-
lage et à la dévastation.

Jusque 1à, I'hospice avait continué à être utilisé pour
la détention des u insoumises rr, dont la famille ou la
Ville demandaient la réclusion. Quand les Français
eurent quitté I'hospice en mars 1793, il fut exclusive-
ment affecté aux insensées ("). En l'an IX de la Répu-
blique, l'établissement ne renfermait plus que 36 femmes
à I'intelligence oblitérée. Par ordre de la Commission
des Hospices, elles furent conduites rue du Vertbois dans
la maison des Repenties, transformée ensuite en hospice
des femmes incurables.

Avant la chute de la principauté, les orphelines étaient
recueillies soit au refuge des Bnfants de la Bonne-Vo-
lonté, soit à l'hospice Saint-Michel, soit enfin à celui
de la rue Agimont. Sous la Révolution française, on eut
à déplorer des faits scandaleux de la part cles orphelins
et des orphelines. En l'an VfI, ces faits obligèrent les
autorités à ne plus conserver, rue Agimont, que les
orphelins. Les filles furent dirigées vers les hospices
Saint-Michel, de la Bonne Volonté et de 1a Providence.

Enfin, 7e 4 fructidor an IX (zz aoÛt r8or), la Com-
mission des Hospices concentra toutes les orphelines clans
l'hospice Sainte-Barbe qui les a recueillies tlepuis cette
époque.

Durant la première moitié clu XIX" siècle. l'hospice
était sous la surveillance d'une directrice laïque. Une

(1) RCC, r8 aott 1789.

(2) Félix MÂcoRs, Le Bulletin comnlunal, 2. année, D. 68.
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transformation du régime intérieur fut jugée nécessaire
en r85o; la population des orphelines était alors de rro.
Cette transformation fut décidée par la Comrnission des
Ilospices le 3 juillet r85o et par le Conseil communal
le zg novembre : rr A cette époque (nous citons le rap-
port de la Commission des I{ospices de 1864), I'hospice
était dans une situation morale et rnatériclle déplorable,
si déplorable que la Commission des Hospices prit la
résolution de le confier aux Sræurs de Saint-Charles, ce
qui eut lieu avec l'approbation unanime du Conseil com-
munal. Le Collège échevinal a rendu le 17 avril 1863
le plus éclatant témoignage à la directrice cles orphe-
lines et aux sceurs qui la secondent. Ir'hospice n'avait
qu'une chapelle insuffisante. La clirectrice et ses com-
pagnes, par leur générosité, ont (avec l'aide de nos fi-
nances sans doute) érigé et meublé une chapelle spa-
cieuse, élégante qui fait honneur à leur gott éclairé et
à celui de notre architecte. Il y a quelques jours, elles
nous ont fait une donation authentique de tous les
objets d'ameublement clont elles ont orné' leur église. l

La nouvelle chapelle dont la première pierre a été
posée solennellement par I\[gr Jacquemotte, vicaire gé-
néral, le 8 novembre 1858, a été exécutée en style ogival
sur les plans de Mélotte-Delvaux, architecte des hospices
et consacrée le 4 décembre 186r. Le mobilier, sculpté par
I{alleux, est sorti cles ateliers de Merveille. Comme il
est dit plus haut, c'est à la libéralité de la sceur clirectrice
de 1864 et de trois autres sceurs qu'est dû I'ameuble-
ment de la chapelle. fl coûta 2e,g4; fr. Les religieuses
avaient précêdemment donné 4o,ooo fr. pour la cons-
truction même clu sanctuaire.

Quoique tout le monde ftt d'accord pour reconnaltre
que la présence cles sæurs à l'hospice ( exerça immédia-
tement la plus heureuse influence r, qu'rr une cliscipline
sévère tempérée par une douce bienveillance faisait ré-
gner l'ordre dans l'établissement )), que rt les enfants re-
trouvaient en quelque sorte à l'hospice 1a vie cle fa-
mille (') u, le Conseil communal, sans rien vouloir re-
procher aux religieuses, mais désirant arriver à donner
aux orphelines une éducation mieux appropriée aux
obligations de la vie séculière, rêsolut en r87z de subs-
tituer des surveillantes laïques aux religieuses. Ainsi a-
t-il été fait le zo avril x874.

Les orphclines, au nombre de 8o, s'adonnent à di-
vers ouvrages en rapport avec leur condition, entretien
de la maison, préparation des repas, confection et réyra-
ration de vêtements, etc. En sortânt de l'établissement,
à l'âge de 18 ans, elles reçoivent pour ces travaux une
indernnité en même temps qu'un trousseau complet.
A er ans accomplis, si leur conduite est méritoire, elles
touchent une nouvelle gratification. Leurs recherches
pour se caser dans le monde, étâient facilitées autrefois.
par un comité de dames pâtronnesses institué dans ce
but en décembre r85r. Lorsque les religieuses ont quitté
1'établissement, ce comité s'est dissous ('). Actuelle-

(r) Félix MÂcoRs, Lc Buttetin contmunol, z" année, p. 74.
(2) I,ors de la guerre dernièrc, une ambulance civile avait été établie en

l'hosDice ; elle a été êvacuée à partir du zz décembre r9r4. Les orphe-
lines, qui avaient dt quitter 1'hospice dès le zr aott, y rentrèrent bien-
tôt. Ëlles avaient été abritées provisoirement à I'Aslle Michotte, rue
Chevâufosse Elles furent dè nouveau forcées d,émigrer le 7 octobre
r9r8, pour faire place aux services de médecine infantile et d.e demato-
Iogie, abrités jusque-là à l'hôpital de Bavière. Les orphelines reçurent
l'hospitalité dans les locaux t1e l,institut saint-Joseph, rne Sainl-I.éo-
narcl 3.5r.
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nrent, l'éducation religieuse est tlonnéc par les soins du
clergé llaroissial.

Le jardin de I'hospice a été quelque peu clitninué crr

ccs cleruiers temps à raison cles demaudes <le bâtisses qui
sc sollt faites cle plus eu plus uombreuses ruc Renson-
nct et quai rle I'Alrattoir.

A peu près vis-à-rris de la maison hospitalière, on re-
marque âu no rb I'Ecole Sainte=Barbe pour filles, créée
cn r8Ez, à I'initiativc de feu Gadissettr, curé tle Saint-
Pholien.

Une autre école primaire dc filles, communale cellc-ci,
r.,ccupait vers rSEo le bâtimcnt n" ro, tltti a servi cle local
arr Conscil rlc gucrrc.

La place Saintc-Barbe a été consicléralilcttretrt emllcllie
cn la secondc moitié <lu XIX" siècle.

Ancienncrncttt, il y avait
trée de la ruc ()ravi<lule,
une arcade au-dessus de
la voie : elle fut dénro'lic
cn r7E.5 (').

A l'autre côté cle

l'hospicc, urre lrortc fer-
nrait la lrercée qui con-
duit actuellcmclit c.le la
place Sainte-Ilarbe au
rlrrai tlc cc lronl. I 'ttc

l)crsonne était payée
pour ouvrir cctte lrorte
et la fermcr chatlue jottr.
La dcrnièrc portièrc fut
la veuve Ifenri De-
theux. Elle rcrnltlissait
cctte besogne ert r78r.
Cette année-là, le Con-
seil dc la cité orclontra
att baunrceste r <l'ctrlcvcr
la portc qui livrait pas-

tout contrc 1'hospice, à I'etr-

(sArNTE)

maisons commencèrent à êtrc érigées sur les tcrrains
disponibles et même sur I'cmplacement de quelqucs-unes
des vieilles nlasurcs qui déparaient I'aspect du quai
Sairrte-Barbe.

Depuis lors de graves événemcnts ont fait rcssortir
I'utilité cl'autres ouvragcs srlr cc quai. Voilà pourquoi
le 3o juillet rgo7, le collège échevinal avait soumis au

. Service spécial cie la I'Ieusc lcs plans et dcvis de travaux
cl'alrpropriation quc la Villc se proposait d'exécuter aux
quais clcs Tanneurs et Sainte-Barbe. Iillc sollicita cle
1'litat un subsitle pour réaliser cc projet. Il s'agissait
cl'ouvrages d'un import cle 467,ooo fr. en vue dc I'ex-
haussernent général cles quais et <lc lerrr reconstructiorr
au niveau atteirrt lors de la cruc de r8Eo. Ils ont été
approuvés en princilre liar I'Iitat rlui consentit à inter-
venir pour rlne sonrme forfaitairc de 7.5,ooo fr., mais,
à raison cle cliverses circonstauccs, ils n'orrt lroirrt cncorc

reçu cle solution. Le dé-
borclenrcrrt dc janvier
tg2o rlui s'cst étendu
srlr llile l)aftic (lu quai
Sainte-lJarbc a démontré
la r-récessité rlc 1'rru\rre
lrroietéc et nrêtne de sorr
anrélioration afin dc
nrcttrc le ctuartier à

i'abri d'irron<lations plus
fortes que ccllcs dc rEEo.

Barbe

R I\".\G E S.\ I NTE-
Avant la constructiotr
dtr rluai, la partie <le sott
errrplaccmcnt allartt clc

la prenrière nraison à la
pctite voie qui clotttre
issrre place Saiute-Ilarbe,

fornrait cc t1tl'ou altlrelait 7c rit,age ,Sainte-IJarbe, à cause
cle la proxinrité clc l'hospicc cle cc nnnr. La partie arr-
deli\, jttsqu'ii I'ancicn lriez cle Gravioule, coustitnait ce
que lros bot'ts vieux 1tères qualifiaieit l)araclis des Che-
z'au:c (l>aradi.s dès dj'r.,ds), parce qu'ou y enfouissait les
chcvaux abattus, improllres à 1a consonrmation. Celren-
dant, en fait, elle était égalenent comprise dans le ri-
tage Sa,inte-l)arbe. L'cutrée du rivage se faisait par la
porte signal êe ltlace Sainte-lJarbe. Un tertairr dcscen-
claut en pente clouce iusqu'au bord cle la l\Ieuse, ori
le gravicr vcnait an jour, comllosait le ritage Sainte-
Ilarbe.

A I'occasion de visites princières, sous le régime fran-
çais cornme sous la doruination hollantlaise, cn r82g no-
tammeut, lorsque le roi cle Hollancle séjourna à Liégc
cltr zz au z4 jtrin, en qualité de souverain rlu pays, on
ne trouva pas d'emplacement plus favorablc porrr tircr
un feu cl'artifice, que le rivage Sainte-Barbe. I,a cler-
nière fête de ce gerrre y eut lieu en 1866.

Témoignage éclatant des changernents du sort,
c'est ce rivage utilisé pour des fêtes royales, que les
aclministrateurs de r6o3 avaient désigné comme enclroit
ori il était pcrmis de brtler les porcs. C'est de ce côté
aussi que, pcndant plus de cinq siècles, tous les tan-
n€urs mettaient leurs lingcs ar1 vert, pratique qrri
n'était pas totalement lrer<iue il y a un demi-siècle. C'est
à l'errtrée clu rivage Sainte-Barbe erlcore, que durant

Lt Ildlloit SointL,-llqrbe
Cliché Béthune

sage slrr lc rivage Sairtte-l]artrc ('). L'arcacle ctrtouraut
la porte a dispam au XIX" sièclc.

Barbe
euAr sAIN'l'F:- -- va drr quai des Tanneurs au porrt Saint-

I.é<-rnarrl.

I,e nonr c1e ce quai a éviclemmeirt la rnôrne origine que
celui de la placc Sainte-tsarbe. Il lrri a été clorrné offi-
ciellcment en r873, :i 1'achèvcment dtt <1uai. Celui-ci
avait été projeté une vingtaiue cl'années aulraravaut. IJn
arrêté royal du ra juillet rE54 déterminait la clirection
drr mur cl'un quai à établir u dcpuis le Pont dcs Arches
iusqu'au Tir à la carabine clu Dos-Fanchorl 'r, ainsi que
I'aligrrement de la partie droite cle ce quai < depuis l'r:x-
trémité aval de la ruc. des Tanneurs jusqu'au clit Tir r.
Cinq ans se passèrent sans qu'on s'occupât encore de la
question. Iin rS.59, le plan cl'un quai dans cette partie
de la ville fut voté par le Conseil commual. C'est seule-
ment le z3 octolrre rE68 que les travaux ( pour la cons-
tructiotr cle quais entre le pont cle la Boverie et le Dos-
Fanchon rr furent mis en adjudication. L'entreprise com-
portait ulle somnre cle 456,ooo fr.

Dès que cct ollvrage fut crr voie cl'exécution, cles

( I ) À('C, .,i sept.
(r) ÀCC, ?r déc.

r 785.

r 78r.
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des centaines cl'années les travailleurs du rnême bon
métier allaient jeter leur tan épuisé, qui répandait aux
alentours un parfum flattant mécliocrcmetrt le nerf olfac-
tif. tsien plus : certaine partie clu rivage était affectée
à rrn usage que l'ou ne peut déterminer eu langage vul-
gaire. Si

Le latin. dans les mots brate I'honnêteté,

n'en est-il pas cle rrtême du viettx français? Qu'on sache
donc qu'err 1333, la Cité, par une charte faite au nom
clu prirrce A<lolphc de La Marck, clonna en rendage pet-
pétuel au métier cles tanneurs, deux parcelles de I'ample
terrain, sans bâtisses alors, clotrt était formé Gravioule.
Une cle ces parcellcs était situ(e rt etttre les murrez clelle

'maison conclist des Escolliers (maintenant caserne des

Ecoliers) et le rivire cle Mouse rr. L'autre pièce se trou-
vait à proximité de la première. Les tautreurs clevaient
débourser, pour jouir de cette cessiou, rr quaratrte libres
(livres) de tournoix petit rt au profit du prince-évêque
et de la Cité. Ces terraius qui étaiertt gazonnés, devaierrt
rester terraitls vâgues. De plus, lcs Liégeois non com-
pris dans le métier cles tauneurs conservaient utte espèce

de droit sur le pré dcs tautreurs, à preuve cctte stipu-
lation trop libre rcuferntée clans la chartc cle 1333 : rr Si
avant que li gravier s'extenderat, ntr.s (personne) tri
porat lrar couvent faire currer (mettre au vert) tte aultre
chose faire que ce ne soit le cont.on aisentences de laire
Ie necessiteit de corps huntaine. >

Ces clauses bizarres ont été conscrvées pettclant rrne
période cinq fois séculaire. Nous avons clit qnc, r'ers
167o, il y avait ellcore là un verger banal. Alors aussi,
I'autre 1rarce1le concédée aux tanneurs ne scrvait pas

seulcmcnt au dépôt du tan et à diverses opératiotrs clu

métier, elle servait également, comme le portait 1a charte
de 1333, (( pour l'évacuation tant seulement de corps
humaine si que clesscur est conteutt (') u. Eviclemnrent,
on escomptait, autrefois, pour nettoyer le terrain, les
incursions qu'y faisait la NIeuse arrx moinclres déborcle-
ments, le sol dtt rivagc Saintc-Barlle étant alors moins
élcvé quc de tros iours.

La nraison aplrartenant ancieunemeut à la corpora-
tion des tanneurs et otrr le métier tenait ses réunions
existait elrcore à ia fin rlu XIX" siècle. Ellc clouuait cl'rrn
côté, quai Sainte-Barbe ct cl'un atltre, n1c cles Tanncrrrs
où se trouvait la façacle principalc. Ce bâtimcnt a été
utilisé en dernier lieu commc magasin à tarr par Sa-
blon.

Rappelons, à propos cles prés qui longeaient ancienne-
ment la Meusc d.e ce côté, une vieille coutume liégeoise.
Il y a quelques siècles, lc lundi après la fête Sainte-Ilar-
guerite était un iour de réjonissancc générale. I,es mé-
tiers, sous la cor.rcluite du clergé et des bourgmestres de
la ville ct accompagnés cle musicicns qui faisaicnt rctcn-
tir l'air des échos lrruyants cle leurs instruments, se re11-

daient processiontrellement att monastèrc des Ecoliers,
or\ rrne messe solennelle était chantée au maltre-antcl.
En même temps. on disait cles rnesses basses aux petits
autels liour chaque métier. Dès que les cérémonies reli-
gieuses étaient achevées, la foule, entraînée lrar le corps
de mnsique, se trausportait sur lcs prés aux bords cle
la }Ieuse.

Là, chaqrrc compagnon recevait des mains cles chefs

<rl Cltartc
Taltttcurs, l)
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de la cité ou de son propre métier, quelques pièces de

monnaie qui rte tardaient pas à être dissil>ées en boissons
ou données en paiement de l'un ou l'autre divertisse-
ment. Cette dernière partie cle la fête prêta à des abus.
En 16o3, le prince Brnest cle Bavière dut I'interdire,
tout en mainteuaut la solennité reiigieuse. Celle-ci finit
elle-même par être supprimée et 1649 par Ferdinand de
Bavière.

Il y avait au XVIII" siècle cles habitations le long du
rivage Sainte-Barbe. Ces habitations étaient reconnais-
sables, tton-seulemellt par leur aspect ancien et par
leur style particulier, mais aussi par la différence de

nivcau entre leur rez-de-chaussée et lc pavé du quai.

I,es plans cl'aligtrenent relatif à la place et au rivage
Sainte-Barbc sont clu r5 octobre r84o.

Barbe d'Or
rlrpASSE DE r,a - Cettc petite artère, qualifiée assez

sotlvent rue aLt XVIII" siècle, constituait en réalité une
impasse. C'était la première à droite de la rue de
I'Etuve. Elle s'ouvrait nou loin c1u pont de Torrent et
conciuisait clirectement à un moulin qu'activait le bras
de la Meusc sur I'emplacement duquel on a créé la
ruc de 1'Llnivcrsité.

Cette ruelle avait porté quelquefois, eu r7r8 notam-
nrettt, le trom ilrfras.se Saint-,4ugaslin. Celui t1u'on lui
dorrnait généralement, et clès le commencement du
XVII' siècle, peut-être même avant, c'était rue de Ia
Barbe d'Or. Il venait d'une brasserie à I'enseigne de Ia
Barbe d'Or, qu'on retrottve 1à à la fin du XVII"
siècle ('). La brasserie était assez importante; elle avait
un jardin et s'étenclait jusqu'à 1a rivière.

Barbe d'Or
RUE DE r,e - part clu quai de la Goffe, aboutit rue Saint-

Jean-Ilaptiste.

la rue de la Barbe d'()r faisait autrefois partie de la
paroisse Saint-Jean-Baptiste.

Sa situatiou préscnte ne permet pas de juger de sa
corrclition ancienne. C'était la voie la plus rapprochée
de la }Icuse, avant la créatiorr du rluai cle la Batte en
la scconde moitié du XVI" siècle. Aussi toutes les fa-
çaclcs clonnaient-elles rue Barbe d'Or. Non seulemcnt
les immeubles cle droite s'étenclaient iusqu'au fleuve ('),
mais ils étaient coupés par ul1 biez dont nous parlons
autre part, le Rire Sainl-Jean. On ne cornmcnça à le
voûter, avec l'autorisatiou cln prince et dc la Cité,
qu'irnmédiatenrent après l'érection clu quai (').

Deux plans de la première moitié du XVII" siècle,
le plan de Blaeu et celui cle Hollar désignent cette voie
rue du Noir IlIoutofl, nom de l'enseigne cl'une brasserie
dont les locaux étaient naguère occupés par la clistillerie
Ruttcrr.

I\'Iais, tlès le XVI" sièclc, une autre appellation se ré-
pandit : celle cle ru.e de Ia Barbe d'Or (o).

(1) llrassinc dcllc Bcrbc d'Ol, pâroissc Saintc-Aldegondc. (RP, r. 32,f. r.t7 v".)
(2) r160 : llaison cn DrapDcrie joind. d'açal alle maison dame Fron-

galL joiltd. derriàn: à, Mou.sc, laquellc flaison est ii Franchoys le gardien
nressaigier ir [{gr I,ouwy dc Bourbon, eslus de I,iége. (Pdr. Saillt-Jean-
Babtiste, r. aur Atrttitersairas.'1

(? ) r..6,1. (CF, r. :.;o, f . 46. )
(a) r.516: rttt rlc Drabbaric con<list dell? Bqrbt Ll'Oir. ( tIan. (lcl HSA,

p. 6.)
da la Cittl du er mai r.,.j.1

z,tS.)
(BoRlrÂNS, la Bott Xtflier des
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La désignation Barbe d'Or, ici de urôme, llrocéclait
d'uue très vieille enseiglle. Celle-ci est mentioltnée au
début du XVU siècle ('). L'endroit se trouvait fort peu
peuplé (') à cause surtout des drapiers, qui, depuis plu-
sieurs siècles, avaient établi 1à leur industrie. Aussi la
ruc de la Barbe d'Or s'appelait primitivement en Dra-
ferie. La brassinne de la Barbe d'Or, qui était un éta-
blisscment rcnommé, conime celle <lu lllouton noir, lut
réduite en cendres lors de la destruction de Liégc en
1468 par Charles le Téméraire avec toutes lcs habita-
tious voisines, celle du maître cle la Cité Jean le Tin-
deur notamment. Cctte dernière put être relevée dc ses

ruincs dès I'an 1472, gràce au chapitre collégial de
Sainte-Croix. Ayant obtenu, en vertu d'un traité conclu
entre l'évêque et le duc cle Bourgogne, I'autorisation de
réédificr vingt-quatre maisons en la cité, le cirapitre
choisit à pareille fin l'habitation avec I'atelier de tein-
ture de Jcan le Tindeur ('), qui put ainsi réintégrer
asscz promptement son domicile.

Dc la sorte n'en fut-il pas pour le tenancier de la
brassinne de la Barbe d'Or. En r.sor, l'établissernent
n'était pas relevé cle ses ruines ('), nrais il le fut quel-
ques anuées plus tard ("). On a conservé les noms de
quelques tenanciers de cette brasserie-restaurallt. C'était,
en 1462, Gringnart; en 1526, Thomas Englebert; en
r58o, Bartholomé de Romsée qui en porta le rlom et
I'avait acquise de Hubert de Xlalaixhe ("). Le bâtiment
de la Barbe cl'Or se dressait à cette date entre la de-
meure de Jean Lombard, boucher et la maison <le la
Porte rouge ('). Il appartenait en r79o à J.-T. Grisard
lcquel débitait du houblon à 6 sous la livre.

C'est à 7a Barbe d'Or, de même qu'au Sauoage
Hontme (') et à 7a l/erde Porte, qu'anciennement, après
la procession générale de la Fête-Dieu, nombre de com-
pagnorls drapiers allaient manger et se récrécr aux frais
clu métier. Ces divertissements ayant donné lieu à foule
d'abus furent abolis en 1654.

On rre doit pas confondre la brassine <le la Barbe d'Or
avec une autre maison de ce nom située rue Férorrstrée.
En Draperie, tout contre le restaurant susnommé exista,
des siècles durant, un rhoulin dit Briexhelier (') mt par
Jc biez qui coulait en la susditc rue ('n). Ce morrlin re-
levait, quant au biez, du prince et de Ia Cité ("). Jl
resta debout jusqu'en \a scconcle nroitié du XVI.
siècle (").

(r) r.136 : Maison cn Drapcric dclcis la Bdrbc d'Oir, lEL, t. B, f. 163 v..)
- (r) r4.j6 : l\Iaison storrve, etc. seant cn Draperic deleis la Barbe d,olr,join<lant alle Bolt,.: (lotr. (ÊL r. 8, f. r6j v..) - r{J3 : trIaison cn Tin-
tcnierue en -Draperie, joind. <l,amont i'r Ch1'nc, tlcrr, allc llarb( d'Or,I,L, r. 13, f. 8z v".) - r44g : Mais. en Tindcurnrc, joind. d,aval alle
lJarb( d'Or, d'amont alle Stoillc. (EL, r. 16, f. fq.)

(3 ) IC,SC, n' 1859.

(i) r5or : Plac, dells Bqrbe d'Or, en Draperie. (EI-, r- 59, f. rr.j v".)
15) t.io.5 : tr{aison condist del Bcrbr d'Oir en Draperie. (EL, Oblig.,

r. r2.)

- (6) r.16:. (EL, r. 28, f. rm.) - a526. llbid., r. r8.) - Rp, r. r.564-r.584,
f . :t.J

(7) r.S8o. (RP, r. z, 1. 222 v..)
(8) Cette <lcrnière maison subsistait cn r778. l()azcile tlr Liégc, t3

no\'. !778.)
(e) rs.to: llollin by, maison, ondist Rriexhefier scante en DraDié-

rnc, joind. d'amont à frouheur de la brasscrie de la Barbe d,Ot, {l,aval
a représ. ITcnri cle Francville et dcvant a réalchemin. (CB, r. r54o-r54r,
f. ;g u'.)

(rtt) \1. Otrzilme batlie, clÂap. 71.
(rr) 1462: Cours d'eawcs, murres, etc. seantes cn Drafrerie que Col-

lart asait pris en héritage à Irfgr et dlle Cité. (EL, r. :8, f. roo.)
(r2) r5Âr: I{aison que possédait }Iâftre Jean Philippc cn Drâperiejoird. d'aval a mollin de Brisefer, der. rl by, d'âmont, à Isabeau, veuve

Jehan I.oisnct et <lev. alle chaulcie. lcqrt. de lo CoU. Saint-Jean, r. 3,f. 8r.) - 1569 : f.e prince et la Cité rendent r le dessus de by de mo-
liî jadit nommé Brieseliez sur lequel by on fait fourmer volsure de
drrre pieres, porrr servir d,e scailhie (cour). (C.F, r.25o,1.46.,

BARBE D'OR - BARI]IERS

La rue de la Ilarbe d'()r était cn gélréral habitée par
des personnes fortuuées. Parmi les neuf familles qui,
d'après unc Capitation du XVII' siècle, demeuraient en
la ruc, on rcnrar(luait < I'advocat Bormatts rr, qui payait
z4flor. <f impôt, et ses deux sæLlrs, qui payaient chacune

4 florins. On y voyait aussi url brasseur, ull capitaille,
rln boucher et tur ( faiscur cle poigrtées d'espées r.

La Capitation <le t76z fixe égalemcnt à ncuf le nombre
<les nrénages dc cette artère. Trente ans âprès, ett r7g2,
atr tro E7, vivaicnt Jean-Joseph Demarteau, marchand
et I\{arie-Joscph Dcmarteau, sa sûiur. Au n' 86, résidait
urr nol>le, émigré cle France par suite de la Révolution,
le marquis cle Vilfort, capitaillc dc chassenrs.

Au XV" siècle, la même me renfernrait, outre les
brassines indiquées plus haut, celles de L'haml>ion, d,e

Saint-Georges ('), puis la nraison <le 7'Eltée (') près la
L'roix d'()r (") et le Croissant (').

Barbiers

AUx - Nulle autre part, la loi des contrastes l1e re-
cevait d'aussi nrultiples applications quc sur la place
rlu }Iarché. Tandis t1u'à tel endroit les cordonnicrs
attiraient I'attention des passatrts par leurs étalages hé-
téroclites, qu'à tel autre les charlgeurs activaient le
nrarché par l'écoulemcnt de leurs métau\ précicux, à
côté de la multitucle rle procluits alimentaires on ne
peut plus variés, une pléiade de barbiers exécutaient
leurs patients, parclon leurs clietrts, soit cn plein air
sous de chétifs auvents, soit clans des baraques, soit
au rez-de-chaussée des demeurcs qu'ils louaient à cet
effet, cntrc la rue Neuvice et la ruc du Pont. C'est cet
emplaccment qrli était connll généralemerlt sorls la dé-
signatiorr atLx lJarbier.s, voire XIarché axlx Barbiers.
Cette situation renrontait à huit siècles au moins ("), bien
que, atl mo''en âge, comme de nos jours, les barbiers
fussent répanr'lus aussi uu peu partout en ville (').

Au XV" siècle, le vicux Xlarché était dcvcnu le champ
d'exploitation principale des cliscilrles de Figaro. I1 y
en avait 1rrès de la Cathé<lrale. Il y erl avait surtout
contre le portail clu Palais, installés clans de petites mai-
sons porlr la location <lesqrrelles ils payaient unc redc-
vance au prince-évêquc ou plutôt à la mense épiscollale.
Après I'incenclie cle 1468, c'est clc la réinstallation des
barbiers que le prince Louis de lJourbon sc préoccupa
tout d'abord. Il supprima les petits établis dressés colltre
l'entrée cle la clemeure l)rincière et les reporta à la par-
tie norcl du Palais (').

(r) r,t:i : Au:i (-ho,,rti{),rs, cn l)rapicrue. (IiL, r. 4, f. .f.l - Chanlrion,
joind. allc l)rassinc (le .Sdi,rt-G.orgr'.s et allc I,aide rttallc. (Ibid., r, 4,
f. 7tl.) - 1449: I,a 'fit'ste d.c ivoriùne en Drapcrie. (DL, r. 6, f.7.1

(2) r.soo : ]\laison autref. <lc I'Esbée, joinrl. r'crs Saint-Jchan âu (-ime-
tière rlellc églisc, derrière à I'hospital. lDL, r. Sj, f. rlo.) - r5o.1 : Mai-
sorr ancicnncm. dc I'Esrée, (Ibid., r. 6t, t. tzt.)

(3) (;(r:. llc ,1,, I.i{c(, 9 juin r79.1.

(\ lbill.,3o nov, 1767,

(s) t286 : Ntâison cxtante cneontrc le rnuy de I-iége, cn licu condist
ors Borbir:rs ou cn illly aus lldrbicrs, cntrc Nculis ct la rue du Pont.
(PoNcEr,r:T, frr?r,nl, d.s ahdrlrs rl. .\irirrlc-('roix, t. I, p. 6s.) - 1337 :
IUaison ki siet en ,[tdrchiet az l]irbi(rs, joind. delle maison Hanckin
It clcrc ki vendoit chan(lelhes et le maison segnor Gilon chapelain de
Saint-Andricr ou ilh naint Jacob li bdrô,.r-s allc Ymalrerlc. (Povures-
etr-Ile.\ - Sires Ciles, chaDelain... sor unc maison ki fut l.orvar Ie borbier
ki joint allc naison dcvant dite, dc costeit vers Nucvis. (Ibi(i.) - r3.5o :
l\Iaison (lc l.ambreke lc barbicr, frrès de la maison tlcllc Croisette. (PoN-
cELET, O?. ril., p. r88.)

(6) 1412 : trIâison slrr lc Trestc, joind, vcrs Bcaurct)art ù Wilh. le tof-
bi tr. I I'a/, .Soint..\icola.s-dl.-Tlf z.)

(11 (-ùthédrsle, Fabriiucs, I)o.unteuts, r. t457-ti86, n' rSro, f. 61.)



A en juger par le chiffre notable des barbiers qui
exerçaient leur utile profession à I,iége, la question de la
barbe préoccupait alors beaucoup de Liégeois. Elle porrr-
rait faire un sujet tl'étucle rétrospective intéressante. Il
serait même possible de remorrter très haut dans I'his-
toire. I,es anciens Germains se faisaient raser. Ils n'ai-
maient pas la barbe, mais, en revanche, ils laissaient
croître de longues moustaches. Si parfois certains
d'etrtre eux moutraient des touffes cle ltoils au mellton,
c'est qu'ils avaient formé le vrcu cle ne l)as se raser
jusqu'à ce qu'ils se fussent vengés d'un ennemi or1

eussent lavé un affront sanglant. Aussi, lorsque l'empe-
reur Othon le Grand voulut introduire, par son exemple
personnel, le port de la barbe, les Allenrantls lui repro-
chèrent de ne pas respecter les usages ancieus de la
nation (t) et leurs revendications eurent gain de cause
dans la population.

Nous pourrions prorlver quc clans la suite des siècles
la barbe disparut de plus cn plus en cl'autres contrées.
Qu'il nous srrffise de dire que nos ancêtres, les Liégcois
d'il y a rlouze cerrts ans, clélaissaierrt généralement cet
appendice velu comme lenrs aieux. On comprend, clès
lors, si les rr barberots r de l'époque mécliévale, trou-
vèrent à Liége des miues féconcles à exploiter au men-
ton de nos pères.

Cependant, la barbe n'était pas bannie d'une façc,n
absolue, et alors comme clans la suite, ellc rencontrait
de-ci de-là, <le fervents adeptes. C'est ce que confirme
une anecdote rapportée en la première moitié du XV"
siècle par I'un cle nos plus sérieux chroniqueurs, Jean
de Stavelot. fln clerc de la souveraine cottr cles éche-
vins, de I'an 1393 à I'an r3g4, Lan.rbert Grégoire, cloc-
teur en droits et es-lois (') accusé en r4o3, d'être I'un
des perturbateurs de la lraix or1 I'tul des ft.arldroils, fut
banni de ce chef par le prince. Longtenrps après la ba-
taille cl'Othée de r4oE, maître Lambert s'avisa dc reve-
nir un jour à Liége et porlssa I'audace jusqu'à se pré-
senter au Palais avec rlne barbc incrrlte et cle longs che-
veux. Personne ne le reconnaissant, i'l n'hésita pas à
s'approcher cle Jean de Bavière et r\ solliciter humble-
meut une aumône qui fut accorclée. Quelques jours
après, notre homme remercia par lettre le prince de sa
générosité, ajoutant qn'à tel jour il lui avait baisé la
main en présence cle tel et tel scigneur de la cour, etc.
Le chef de l'Etat liégeois, très mortifié tle l'aventnre,
au lieu d'en rirè, publia un décret intcrdisant le port de
la barbe et des lor.rgs cheveux, ar1 grancl clésespoir de
maints Liégeois, fiers de leurs vénérables et touffues
barbes blanches et cle leurs... perruques (').

Ileurensement pour eux la mise cn application c1e la
clécision de Jean de Bavière ne ftrt point générale et
n'eut qu'une durée éphémère.

Sans qu'ils aient jamais fait partie cles trente-deux
bons métiers, les artistes capillaires de I,iége formèrent
assez avant dans le moyen âge une corporation spéciale
qui, dès le principe, frrt placée sous lc patronage des
Saints Cosme et Damien, comme avait fait celle de Paris.

Furent-ils alors chez nous, ainsi que ceux cle cer-
taines villes de France, de simples barbiers dépourvus
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de toute culture scientifique, mais menant cle pair I'en-
tretien de la santé de leurs clients et le soin de leur
menton? Les barbiers français clu XV" siècle s'érigèrent
en chirurgiells, se bornant d'abord à pratiquer les sai-
gnées, à placer des ventouses, ou s'attachant à d'autres
procédés médicaux ruclimentaires, pour s'initier ensuite
et petit à petit à une iustruction plus avancéc. Ils finirent
par se débarrasser clu souci de la toilette de leurs conci-
toyens, polrr se livrer exclusivemeltt à la chirurgie (') .

Actuellement erlcore, en Perse, les barbiers ne se bornent
pas à rascr leurs compatriotes et à leur couper les che-
veux : ils leur servent cle dentistes et de chirurgiens.
Faut-il clonc aclmettre que ia chirurgic a été créée par
les barbiers et que de leurs rangs sortirent les premiers
chirurgiens dignes cle ce nom?

Nous avouons n'avoir rien rencontré, dans les an-
nales, qui pût, du lroint cle vue liégeois, faire accepter
comme réel semblable transformisme professionnel. Aus-
sitôt qu'ils y apparaissent, lcs barbiers remplissent leur
nrission spéciale, toute distincte t1e celle des chirurgierrs.
A coup str, ceux-ci et les barbiers sont unis dans la
même compagnie dcs Saints Cosme et Damien : mais ils
y constituent respectivement ture section séparée. La
lrlus ancienrre charte statutaire que l'on possède de la
corporation est clu ro novembre r.52.5, date de -"a ré-
surrection ; elle rappelle les usagcs qui existaient dans
I'assrciation antérieurement à I'inccndie général de la
ville cle r+68 ('), alors que périrent leurs règlements et
privilèges. La distinction y est parfaitement tracée entre
u les medicierrs, chirurgiens et barbiers r. < 'Tous entrans
etr notre compagnie, assavoir apprendices de barbier,
payeront à proffit d'icelle une demee libvre de cirre r,
tandis que tle l'apprenti chirurgien on exigeait le double.

Nul d'entre eux n'était apte à tenir rr boutique r s'il
n'avait au préalable soldé à la compagnie un droit de
dcttx florins d'or.

La coufratenrité liégeoise avâit son local aux Frères
1\'Iineurs, Hors-Cirâteau, où I'on élisait tous les ans tleux
maltrcs, lesquels, avec le concours d'uu secrétaire et
d'un valet, faisaient rentrer les ntodestes cotisations an-
nuelles des meml>rcs et prélevaient les amenclcs. Les
étrangers qui voulaient cxercer leur art à Liéee avaient
à subir ur1 examell et à verser les droits d'entrée parti-
culicrs, à moins qu'ils n'épousassent des filles cl'an-
ciens confrères.

Des abus se firent jour, surtout en ce qui conccrnc 1'art
médical et, le e3 janvier 1592, les statuts renouvelés
eurent principalenrent pour objct d'y remédier. Visi-
blement, les praticiens prenaient le dessus darrs la com-
pagnie. Ses deux maîtres, qu'on doit élire chaque an-
née, seront désormais choisis parmi les chirurgiens.

Le mal venait tout spécialcment des guérisseurs étrar.r-
gcrs qui s'implantaient chez nous, même sur le \{ar-
ché. Celui-ci continuait d'êtrc le champ de prédilection
cles confrères de la corporation des sairrts Cosme et Da-
mien. tt Que nuls estrangers rr, porte lc clocument, ne
présument mettre bannière ni autre enseigne au Marché,
ni autre part r, s'ils n'ont passé I'examen prévu (t).

BARBIERS

(r) WrTrKrND, Ail11al. Saxc, I.
(3) c. DD BoRlrAN, Les échcfiils, t. I, n. lri
(3) P. rsr.

(l) Cotil.o\, Lo Corlllnuflautt dcs chirurgittts-barbittts d.c Cantbrai, -illrrDroirc.ç rlc lc .Socirrti d'Etnulatiolt de la mêmc ville, t. I.XII.
(:) F. TrE,)N, ItIAL,, t. XXXIX, p. S.sz.

(?) RoP, s. 2, t. lI, D. r22. - Le 6 février 1666, parut unc ordonnance
confirmant les anciennes chartes. (CP, Pl.ot., r. rrr. - Archiues d,e la
col1lréri(, D, t8.l
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Cepenclant, les pharmacietts, qu'on appelait alors apo-
thicaires, relevaient plutôt du métier des merciers.
C'étaient cl'ailleurs de simples marchancls d'épices, tels
<1ue poivre, noix de muscade, caunelle, ctc., rnême dcs
pâtisseries. Ainsi trouve-t-ot1, au XVII" siècle etrcore,
des notes comme celie-ci qui n'ont auctlrl rapport avcc
la plrarmacie : rr Le 13 février 1613, payê à Jean cle

Rict., afothicaire, r4z florins et demi, pour 8 grancls
nr,archeltains (massepains) livrés au grand barltluet à

I'entrée cie Son Altesse (t). , La plupart d'entre eux,
continuèrent cle fairc partie du rnétier cles rncrciers jus-
qu'à la réglementation sérieuse du corps rr.rédical, et
même jusque vers la fin du XVII- sièclc (') . T.a prê'
paration des médicaments était alors leur spécialité. Ils
étaient devenus Pharmaciens.

Des litiges d'un autre orclre s'élevèrent bientôt
entre les difrérentes slasses de la corporation dcs chi=
rurgiens et des barbiers. C'est pour y mettre un terme
que fut publiée I'ordonnancc clu S août 1686, laquelle
moclifiait profonclément I'organisatior.r cle la compagnie.
Le uroncle était en face d'uue situation nouvelle. Les
pcrruquiers avaient fait leur appariticln depuis quelclue
temps et avaient introduit dans la coiffure une techniqrre
artistique. Déjà le rE octobre r6E8, l'évêquc crut, par
mandement, devoir défenclre aux prêtres de célébrer la
nlesse avec ulre perruque sur la tête. Les pcrrttqttiers,
uuis aux barbiers s'étaient plaints au prince-évêque cle

ce que les chirurgiens voulaieut domirrcr tlaus i'asso-
ciation et réciproquement. ]Iaximilien-Henri tle Bavière,
par sa charte, décitla que dorétravaut, totts les profits
qui proviendraieut de la section cles chirurgiens, al)l)ar-
tienrlraient légalement à ces derniers, lest1uels auraietrt
à résouclre seuls les questions se rattacl'rant à leur pra-
tique. LTn autre règlement cle }{ax.-Henri rle Bavièrc
<ltr ro février t687 cléclare formellement que rr lcs bar-
biers et perruquiers ne devront se mêler en aucrlnc ma-
nière cles différencls qui regardcront la chirurgie r.

D'ailieurs les barbiers et les lrerruquiers formaient à

lrartir cle ce moment url corps particuiicr, bien que clé-

l crrclant toujottrs de la compagnie clcs saints Cosme ct
IJamicn. Le corps se composait cle cent-virlgt personlres.
Lcs vingt prcniières places u seront occupées par les
vingt chirurgietrs, à raison de la proéminence clc leur
art r et cet avantage leur est clû t tout chirurgien étant
ré'puté barbier r. Les cent places restantes étaient aban-
clonnées aux perruquiers et aux barbiers qui choisis-
saient deux maîtres parrni enx, ce que les chirurgierrs
avaient à faire de leur côté.

I,es statuts, au fond, loin d'étenclre la liberté du tra-
vail, devenaient cle plus en plus restrictifs. Constatons
que les chartes corporatives étendaient leurs effets à
toute la banlieue. Les compagnons dc La confrérie
avaient seuls compétence pour tout trafic concernant les
cheveux. Aussi ces cheveux ne pouvaient être colorés
sous peine de confiscation de la marchanclise et <l'une
amende de dix florins d'or.

Ceux qui faisaient rr profession cle raser ou faire per-
ruques )) ne pouvaient tenir à leur service rr plus de
trois maîtres valets, c'est-à-dire trois valcts qui auront
achevé lenrs quatre anné.es l d'apprentissage. Ces der-
nicrs après avoir été reconnus aptes devaient cléclarer

cF.
Ë. Po^*cEr,EÎ, Les métiers de s ,rtcrcîcrs, p. q4 du tiré à Dart

s'ils entendaieut faire le poil et la perruqtte, t en quel
cas ils clevrout donner arl profit de la compaguie trente
écus, et s'ils tre vetllelrt qrle raser, ils n'en dotureront
tlue rringt. l

Les exigences des cliverses catégories de la compa-
gnie, au lieu d'êtrc satisfaites par ces iuuovations, de-
vinrent plus acccntuées. Le ro février r6E7 Nlaximilien-
Hcrrri clc llavière clut formuler cle nouvcaux statuts de

lllus cn plus linritatifs pour I'c.sercicc du travail ('). Si,
<l'uue part, lc nonrbre des chirurgiens est porté à vingt-
hnit ar.r licu dc vingt, I'aclmission à ce titrc est très dif-
ficilc - on lc conçoit. Quant aux lrarbiers et perruquiers,
leur trombrc est élevé à cent douze, mais ils n'étaient plus
crr rlroit clc conscrver chez errx arr-clelà de deux maîtres
valets. Avant cle commencer son apprentissage, le fils
clc maltre avait à l)aycr ar1 nréticr un demi-écu, les autres
uu éctr. 1'ous dcvaient se faire inscrirc au greffe comme
apprentis. Au surplus, pour atteindre au rallg de maître,
I'aspirant avait à J)asser un examen, faire un chef-
il',ruvre après son apprentissage de quatre arls, tcrme
qui fut porté à six pour lcs lrerruquiers en rToo (").

A cette datc, le total des pernrquiers ne pouvait dé-
l)asser lc chiffre <le trentc cn notre ville. Eux seuls
avaieut I'antorisation d'étaler à la façade cle leur maison
rr rrtre tôte rle perruclue orr arltre figure semblable r,
conlnc insigr.re cle leur profession. Les barbiers, pour
attirer lc client, suspenclaient, - beancoup le font encore
clc iros jours 

- au-clessus de leur porte, r1n simple plat
àr barbe en cuivre. llais les abrrs se firent quand même
jour.

Sans avoir fait ler,rrs l)rcuvcs légalcs ci'aptitude, des
apprcutis or1 gârçorrs tenaient des boutiques distinctes
sous lc nom <le leurs maîtres. De là ellcore cles lrrocès
<lispr'ndieux. I,cs chcfs clc la princiiiauté s'efforcèrent
dc mettre fin aux abns ct à ccs procès par des mande-
nteuts, lcs 16 juitr r7ot, z8 février r7r5 et rr août r73r.

Iin 1692, uuc nouvelle et profoncle moclification était
intcrvcnue en la nratière. La confrérie cles saints Cosme
ct Danricn n'était 1rlus forrnée que par cles barbiers et
tlcs ircrruquicrs, cffets cles progrès srlrvenus clatrs I'art
<lc guérir. Quant aux méclecins, arlx chimrgiens, aux
sages-fernnrcs ct au\ pharmaciens, ils constituèrent, en
vcrtu tl'uu mauclemcnt clu z4 mars 1699, un collègc spé-
cial sorrs le vocablc de Saint-Lrrc ('). La séparation était
cléfinitive crrtrc les artistes soignant la tête ct ceux soi-
guaut lc corlrs.

Les instructions, comnre les procès, cn cc qui con-
cernait les llarbiers et les licrruquiers se rnultiplièrcnt
cle plns bcllc. Porrr supprimcr les reuvres scrviles tlui
sc faisaicnt lc dimanche, le prince-évêqrre Joseph-Clé-
nerrt rle Ravière, par mandcrncnt clu z3 janvier rTzz
tléfcnclit aux barbiers rr d'cxposer les bassins à fairc
le poil et de faire le poil, sinon à ltortc fermée,,. Lc ro
octobre r73,5, Georges-Louis de Ilerghes s'éleva rr contrc'
ceux rlui portcnt, pour les débitcr, des perruques fabri-
quées cle chcveux teints, remplies dc laine, de poils de
chèvre, ou d'autres matières cle nullc valenr (n).

(r) RoI,, s. 3, n 98.
(2) Ibid-, D. 282.

(3) I'o\cr:LEr, BIAL, l. XXVUI, p. 69.
(41 L:P, Prot,, r. r7j.1-r736. - I.e rl avril r;:5, le mênrc princc arait

dt cncore rrublier un règlement tolrchant les barbicrs ct lcs Dcrruquiers.
(Ro/', s. 3, t. I, p. 569.)
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Au surplus, pour éviter les abus, ni perruquicrs ni
barbiers n'étaient en droit, même au XVIII" siècle,
d'avoir plus d'un atelier ou salon ('). Ils avaient à
exiger de l'apprenti, outre les pièces du métier, un cer-
tificat de fidélité, d'exactitude et de bonnes mceurs (').

Four l'exercice de la profession, des privilèges s'ac-
cordaient parfois, en dépit des dispositions corporatives.
Sur une requête 1ui remise en 1733, le prince Georges-
Louis de Berghes, transcrivit de sa propre main cette
décision : < Attendu que le mari d'Elisabeth Baïs a été
mon barbier avant que je fusse prince, j'ordonne au
Gouverneur (de l'association) de recevoir son fils sans
lui rien demander ("). r En 1739, une Française, Anne-
Marie Lemaître, supplia le même prince de lui per-
mettre < de vaquer à monter des coiffures pour ies
dames et autres ouvrages de couture en toiles, sans être
inquiétée ou molestée à ce sujet r. Sur l'appui prêté
à cette requête par le représentant du roi de France à
Liêge, G.-I,. de Berghes accorda l'autorisation sollici-
tée (').

Le mot barbier com-
mençait à être disqua-
lifié dans le vocabulaire
usuel. Le < barbier r vi-
sait à lui substituer,
comme le perruquier
d'ailleurs, le terme de
<< coilf eur )). Conservant
ses principes prohibi-
tionnistes jusqu'à la fin
de son existence, la com-
pagnie continuait en
1782, à exiger l'achat de
la profession et à dé-
fendre < à ceux qui ont
acquis les droits de
barbiers et non ceux de
perruquier, d'exercer

l'état de perruquier et
de coiffeur ("). l

Non seulement la
compagnie veillait à la
stricte observation de

BARBIERS - BARtsOU

Le Barbou itrtntétliatement avant sotx conrblement (1823)

Cliclre Max Bienfait
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Les jours de cette compagnie étaient comptés. Son
existence ne tenait plus qu'à un... cheveu. Ires évé-
nements du 18 août 1789 supprimèrent pour quelque
temps le faible lien qui entravait la liberté de la pro-
fession de barbier. Cependant, peu après la restauration
princière en r7gr, Iloensbroeck ordonna la remise en
vigueur des règlements du corps des perruquiers et des
barbiers. Sur demande de celui-ci, le Conseil de la Cité
autorisa la restitution des archives à cette institution cor-
porative ('). Celle-ci sombra définitivement à la deu-
xième entrée des troupes républicaines, le z8 juillet
r794.

Barbou
guAr DU - s'étend de I'extrémité du boulevard de la Cons-

titution à l'Abattoir.

I,es vieux Liégeois seuls se rappellent la rivière le
Barbou, dont le nom a été transmis au quai la rem-
piaçant. Beaucoup d'entre eux ont dirigé leurs pas,

dans leurs moments de
loisir, vers les rives pit-
toresques de cet ancien
cours d'eau, ou s'y sont
adonnés aux pacifiques
plaisirs, soit de la na-
tation, soit de la pêche.

Dans la première moi-
tié du XfX' siècle, le
Barbou formait encore
un carrtonnement de pê-
che très recherché. Des
sociétés d'amateurs par-
fois s'en rendaient adju-
dicataires. Les associés,
négociants, tanneurs, in-
dustriels arrivaient, tous
vêtus de la blouse bleue
alors en honneur dans
la bonne bourgeoisie, et
se livraient à leur plai-
sir favori. On voyait
jusqu'à six nacelles de

ses statuts, mais en r78o le grand mayeur n'avait point
cessé de choisir un rt facteur d'office D pollr agir contre
les artisans qui contreviendraient aux règiements et aux
édits concernant les barbiers et les perruquiers.

I,e r" mai ry6g, le prince Charles d'Oultremont avait
autorisé la compagnie à mettre son greffe à I'encan. Blle
en usa l'an r78r, à preuve cet avis paru dans la Ga-
zette de Liége du rr juin de la même année :

a La Régence des corps des perruquiers et barbiers expo-
sera er vente publique et au plus ofirant, mardi r9 juin
courant, à C h. après-midi, dans la chambre de Saint-Bo-
naventure, située dans les cloîtres du couvent des RR. PP.
Mineurs à Liége, le grefie des dits corps, aux prix, clauses
et conditions à prélire, que les amateuts pourront voir chez
le s" Harzéus, maltre régent, et chez le s' prélocuteur Gil-
kinet. >

(t\ CP, Prot-, r. L72g-rj\r.
(2) CP, Prot., r- 473-t776-
(3) Ibtd.,23 mars r73J,
(1\ IbLd-, I.iassc Barbier.
(5) CP, Prot., r- t78z-r785.

pêcheurs. Les maisons riveraines se trouvaient pour-
vues d'aubettes, d'escaliers en saillies et munis de
perches servant à suspendre les filets (').

De quelle vue agréable on jouissait des bords du
Barbou ! Si loin que l'ceil portât, il ne découvrait que
champs verdoyants et cours d'eau aux gracieux méan-
dres. On remarquait, du côté de la I\Ieuse, les longs
prés du Dos-Fanchon ("); vis-à-vis, vers I'Est, les im-
menses pâturages de Droixhe au fond desquels apparais-
saient le charmant village de Jupille et les collines boi-
sées qui le dominent. Au Sud, à travers les vastes prés
Saint-Denis, on apercevait, à 1'arrière-plan, une partie
du populeux quartier d'Outre-Meuse. Le comblement
du Barbou et des cours d'eau voisins, ainsi que l'édifi-
cation de nombreuses demeures, ont rétréci considérable-
ment le cadre de ce riant tableau et en ont affaibli les
beautés originales.

(1) RCC, r. rTgt-\792) f. lo. - Une partie de ces archives existe aux
AE à Liége.

(2) BÉ18ûNE, Irleûse et Ourthe, p. 23.

1a1 \roir Dos-Fafichon.
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Le Barbou était fort ancien. Vers lui, convergeaietrt
les eaux de la plupart des biez d'Outre-\Ieuse. I1 avait
plus d'étendue que le quai portant son non.

Le biez du Saucy qui se trouvait en amollt existait
certainement dès le XIII" siecle. Le Barbou à sou tour
devait constitucr un cours d'eau distinct à cette époqrre.
Il était, en tout cas, séparé de la l\Ieuse, alors que l'île
du Dos-Fanchon apparterrait au prince-évêque et à la
cathédrale, mais on ne connaissait pâs encore la
rivière sous le nom de Barbou. Tout à la fin cle ce XVI"
siècle, parmi les occupants de l'île du Dos-Fanchon, il
y avait un nommé Wathieu de B'arboux ('). Celui-ci
était-il rrn descendant de Jean de Kemexhe, dit du /3ar-
beaul q:ue l'on voit assister le z6 octobre 1456' à un
relief (') du fief des eaux de la Meuse? Ce qui est vrai-
semblable, c'est que le nom du sieur de IJarboux est
passé à la rivière. Seulement I'r terminal n'a pas tardé
à être supprimé. En t723, les représentants de Wathieu
de Barboux occupaient encore les terres de ce demier
sur l'île du Dos-Fanchon.

En 186o, le Conseil
communal acceptait la
cession gratuite de ter-
rains, offerte par la fa-
mille Scroncx, dernier
propriétaire de 1'an-
cienne 1le du Dos-Fan-
chon, en vue de créer
des quais le long de la
l\ euse et c1u Barbou. Ce
fut en r87z que le
même Conseil adopta
le plan pour le remblai
de clivers bras de rivières
du quartier d'Outre-
I\[euse, clans lesquelles
était compris le Barbou.
L'entreprise des tra-
vaux de comblement gé-
néral fut adjugée au
prix de 322,320 fr. Au

BARBOU - BARQUE DE }IAESTRICHT

Le ljùrbou en É53

de la localité nous I'ont assuré -, cette rue a été appe-
lêe rue du Baron. Jusqu'en 1879, elle commençait à I'in-
tersection des rues Petites-Roches et Grand-Vinâve et
se terminait au débouché de la rue Mamelouck, après
avoir tracé un coude pronorrcé. Cette année-là, la pre-
mière partie de la rue du Baron a été ajoutée à la rue
Tribouillet. Le tronçon qui aboutit rue Nlamelouck avait
seul conservé la dénomination ru.e du Baron. Nlais, par
suite de réccntes modifications apportées à la voirie des
rues Jolivet, Renardi et du Baron, la rue Jolivet se
trouva coupée en deux sections. La section supérieure
formant la continuation de la rue rlu Baron, il convenait
de lui donner ce nom également. C'est ce qu'a décidé le
Conseil le e6 juillet r9o7.

Quelle est I'origine du nom? Elle nous semble tout
indiquée par I'ancienne disposition cles lieux. Immédia-
tement à I'extrémité de la voie se remarquait une vieille
habitation construite en moellons de schiste et grès
houiller. Elle portait le n" z dc la rue Mamelouck et ap-
partenait à la famille Closset-Lambinon clepuis le XVIII"

siècle, pendant lequel
la maison a subi diverses
modifications. Le style
de ce bâtiment, 1'escalier
en vis, de chêne solide,

grossièrement taillé
comme toutes les autres
pieces de la charpente,
les ancres en fer inhabi-
lement forgé qui la con-
solidaient, attestaient

que la construction re-
. monte. à .plusieurs
siècles.

Cette maison étâit au-
trefois la résidence du
plus riche habitant de
I'endroit. L'hôte du lo-
gis devait nécessaire-
ment être considéré

comme le seigneur, li
Cliché Iléthune

bout de deux ou trois ans, 1e quai était créé. La planta-
tion des arbres se fit bientôt après, sur le terre-plein
qui occupe à peu près I'emplaceûrent or\ coulait le
Barbou.

De nouvelles améliorations de voirie ont été apportécs
au quai en notre siècle. IJn plan d'élargissement a été
adopté par le Conseil communal \e zz décembre rqoz et
approuvé par le Roi le zr avril rqo3.

Barbou
PAS*SEREr,r,E DU 

- 
(Voir pont de Bressoux.)

Baron
RttE rru - va de la rue Renardi à la rue Bernalmont.

Depuis un temps immémorial 
- 

plusieurs vieillards

(r) r.sqo : tTnc dcmce neschalle de Dreit en I'isleau et Dreit condist
de Fanchon, une pièce joindant présentement les dites deux pièces ou
fieffz, <l'anront à Ystas Rolland, d'aval à Wathieu d.e Barbour et des
deux autres tant à llæuse qû'a I'eaùe qui desch.efld. de derricr les _Escol-
liers. (Documelrt concertrant le Dos-Failchon.\

(z) Acte public par lequel se faisait la transmission d,un fief.

baron cle la localité. Rien d'étonnant dès lors que la rue
conduisant précisément à cet immeuble, créée peut-être
clans ce but unique, ait été appelée par les rares habi-
tants cles environs Ii rou,e dè Baron.

Le z8 rnai rgor le Conseil communal a voulu porter
la largeur clc I'ancicnne ruelie du Baron à dix mètres.

Barque de Maestricht
poRT DE r,a - Ils sont clairsemés ceux de nos con-

temporains qui se souviennent d'avoir vu, vis-à-vis de
la rue Hongrée, un vieux port ou plutôt une espèce de
port mal entretenu. On I'appelait l>ort de Ia Barque de
Maestricht, parce que à cet endroit abordait la Barque
marchande ou de commerce faisant la navette entre Liége
et M.aestricht. Ce service, sous I'ancien régime, avait
une organisation à peu 1rrès identique à celle de la
I)arque d.e Huy. C'était la compagnic des Jeunes Arba-
létriers qui, de droit, avait la jouissance des revenus c1e

ce trafic, < de toute anchienneté et temps immémorial r,
porte trn document de t6zz (t). En cette même année,

(!) RCC drr ro mars 16zz, r. r6t4-r623, f. fSo.
La barq[e dc Liége à luaestricht existait dès lc X\'. siècle au raDDorl

du chroniqueur Adrien d,Orrdenbosch.



on voit la Compagnie se plaindre à la Ville de ce qu'un
ccrtain batelier appelé de Wandre, dit de Coronmeuse,
se permettait de transporter par eau des marchandises
<le Nlaestricht à Liége au détriment de la l3arque mar'
chande de ll4aestrichf. C'est que I'exploitation de cette
barque était affermée. Le tt maistre de la nef mar-
chande l avait nom, en 16zz, Wathieu de Bernimolin.
Dès 1576, les Ilernimolin avaient le fermage de cette

barque. En r7rg, celui-ci était repris moyennant le paie-

ment annuel de 3,o5o flor. (').
Au XVI" siècle, chaque voyageur payait quatre sols

tournois pour le trajet de Liége à Maestricht en places

ordinaires. A cause des difficultés de notre pays avec les

Provinces-Unies, il fallut prendre des mesures pour as-

surer cette barque, comme celle cle Huy, contrc les vo-
leurs et les sol<lats pillards ('). Afin de payer les frais
supplénrentaires, le prix de passage fut porté à six
sols. En r75o, la traversée dans les places ordinaires
cottait un escalin par personne, et 15 sous (( dans le
petit roulle r, c'est-à-clire à couvert. Le transport cot-
tait pour les marchandises de grosse production ro sous
par roo livres, et pour les marchandises clc fine confec-
tion 2.5 sous (").

Est-on désireux de comparer le mo<le de locomotion
fluviale d'il y a trois siècles avec celui de nos jours?
On ne peut mieux le faire qu'en lisant la simple, mais
intéressante description suivante d'un voyage entre
Lié$e et Maestricht sur la Barque marchande. Elle a

été écrite par Philippe de Hurges lors de sa visite à

Liége et à Maestricht, en 1615 :

tr Les barques, rapporte-t-i1, sont divisées en deux
cartiers, dont le premier et plus petit, est nommé la
rouffe, où se metteut les gens de qualité et autres qui
paient par teste un florin ; le-second qui est plus grand
sert aux gens de moïenne condition qui paient par teste
un sol tournois moins que ceux qui sont en \a rouff e ;

et néantmoins, les uns et les autres sont également ac-
commodez, c'est-à-dire qu'ils sont à couvert et garantis
des injures du ciel comme s'ils fusscnt en une chambre.
Les pauvres se placent ou entre les deux cabanes ou sus
la pouppe ou stls la prouë, et d'autres sus les barques
attachées en queuë à la marchande et paient pour leur
voiture non comme porte la tauxe (taxe), mais selon
qu'ils ont convenu avec le maistre battelier.

r Les cabanes sont faites de planches poissées pour
résister à la pluie et toutes peintes de verd de met, avec
diverses figures d'armoieries et escussons des caoaliers
(chevaliers) qui ont autres fois daigné s'en servir. Par
le dedans il y a des fenestres que I'on ouvre et ferme
comme l'on veut ; plus une table pour soustenir les
viandes ou le jeu.

r Il s'y rencontre tousjours bone compagnie et de
toutes sortes de gens ; et surtout en remontant la ri-
vière, chascun se pourvoit de vin, de bierre et de viandes,
rapportant en commun, mangeant et beuvant de mesme
tout ce que l'un et l'autre y a porté.

Quant aux barquerots, ils ne furnissent que de la
bierre qu'ils vendent à qui en veut, le plus souvent très
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mauvaise et bieu nouvelle. Pour tout gouvernail, ils ne
se servent que d'un gros et grand levier au bout duquel
est une planche lourdement attachée. Durant I'esté on
rencontrera des personnages bien signalez sus ces bar-
ques, pour ce qu'il u'y a rivière clont la navigation soit
plus plaisante pour le prospect de ses rives et environs.
Elles sont tirées ordinairement par des chevaux qui sont
si coustumiers de tirer en I'eau, qu'ils ne font aucune
difficulté d'y sauter de dessus les barques ny de tirer
y estans plongez jusque sur le dos, estans mesmes char-
gez de g'arsons à demy nuds, qui, à grands coups de
fouet et à force cle tempester et de crier, les font avan-
cer sans aucune intermission, de m.ode (de sorte) qu'ils
ne tirent de dessus 1es bords que 1à où la rivière est trop
profonde, autrement ils tirent tousjours estans au beau
milieu d'icelle, scavoir I'eau estant basse, comme elle
estoit au temps que je parle. l

Plus loin, Ph. de lilurges raconte qu'on voyait par-
fois une dizaine de petits batcaux de pêcheurs attachés
à la Barque marchande, lorsqu'elle remontait la XIeuse.
Les pêcheurs, en guise de rétribution, offraient quelques
poissons au conducteur de la Barque.

A la descente, la nel allait très vite; il lui arrivait,
ell temps clc crue, de parcourir le trajet de Liége à
Maestricht en dcux heures et demie de temps quand le
vent se faisait favorable (').

A Visé aussi, se trouvait organisé, dès ia fin du XVI"
siècle, un service régulier de barques marchandes, qui
partaient trois fois par semaine de Visé pour liége et
pour N{aestricht. Là de même le privilège en avait été
octroyé à la compagnie des Arbalétriers (').

Plus d'une fois, le chef de la principauté fit montre de
ses droits en I'espèce. Irors de la répression des troubles
en 1649, la concession fut retirée à la compagnie des
Vieux arbalétriers de Liége, au grand mécontentement
de celle-ci et du Conseil de la Cité. Les revenus furent
transférés à la table épiscopale ('). Le corps municipal
voulut remplacer la barque susdite de ]Iaestricht ; mais
le prince revendiqua ses prérogatives par ce mandement
du 8 octobre 165r, où il fait connaître la situation:

u Soit connu à un chacun, combien qu'il soit notoire
et étident qu'à nous comme éoêque et ltrince de Liége,
la rilière de Meuse afpartient et son cours, depuis notre
t:ille de Liége jusques à nostre aille de Maestricht et
plus outre, et que de tout temfs imntémorial, nous
soions en possession l>ar nos l>réd.écesseurs et sujets de
nostre cité de Liége d'aooir deur barques tnarchandes
ordinaires de Liége à Maestricht et de Maestricht à
Liége, et que celte fossession imménr.ori,elle, soit justi-
liée de tous actes possessoires sans interruption, aaec
delfense et l>rohibitions de tous actes contraires et que,
de l>Ius, l'établissement de quelques barques marchand,es
dans notre rille de Maestricht appartienne à nostre ma-
gistrat, ni aucun autre, sans nostre alu, et permission
l>réallable, conl.nte éoêque et prince de Liége, et en
cette qualité seigneur par indiois de nostre t:ille de
Maestricht ; néanmoins entendant que Ie magistrat de
nostre dite 'uille, à nostre insçu, se seroit présumé de
donner à un nommé Bussys comntission d'une nouttelle

BARQUE DE MAESTRICHî

(r) CF, r. 28, f. 38 v".
(2\ RCC, r. t64o-t6t3, f. r37, r39.

11) CF, r.;s, f. g:6 v', - CP, I.iasses, -Edits dcs 27 ùrril et 29 décembre.
t750.

(r) SArNT-PÊRÂvt, Le loètc voyageur, t. I, p. 3.
(2) HDNAUX, IIIAI., t. l, p. 37o- - M^TEtEtr, Lts arbalétriets de Visê,

Dfr. 2r-22. - cETssENs, Ibtd,, p. 18.

(3) RCC, r. 1649-1653, f. zo6.
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barque marchanile de lllaestricht à Liége, et à celui-ci
de Ia conduire et ntener en nostre tille de I'iége, co'tttnte

de lait iI y a tenté de conduire et emltescher I'usage
ordinaire de Ia nostre. Ce pourquoi, tsoulant aller au.

derant de cette nouleauté et usurt>ation, ordonnons et
contmandons à tous et un chacun d.e nos su.iets de

n'ent.rer ni conduire auctrn l>aquet et hardes, soit nton-
tant ou dé'isalant dans Ia dite t>rétendue barque mar-
ch.ande sotts l>eine de 6 fl. d'or d'anrcnde ; n'en.tendant
l'tour ce d'entfêcher, ni interronfl>re ès jours ordinaires
le contmerce d'autres barques t (').

En cas cl'inondations extraordinaires ou même de ge-
lée très intense, les fermiers étaient autorisés à utiliser
des charrettes pour transporter par terre les marchan-
dises, voire les personnes (').

LIn octroi en vue de l'étâblissement d'une nef mar-
chande sur la lleuse, pour faire le trajet entre l,iége et
I\laeseyck une fois par semaine, a êtê délivré en 16ro
seulement à Maeseyck même (').

Quant au port de la
Barque de }laestricht, il
était assez bien entre-
tenu sous 7a princi-
pauté. Tel ne fut plus
le cas après sa chute.
Dans le port, il y avait
un abreuvoir où, au dé-
but clu XIX" siècle, l'on
conduisait les chcvaux
de 1a garnison et ceux
des habitants du quar-
tier. I,es abortls du port
et de 1'abreuvoir étaient
encombrés presque con-
tinuellement par les

nombreuses charrettes

I]ARQUE DE MAESTRICHT - BARRIERE DE JUPILLE

l,a llarquc de Maestricllt, aers r860, ù solt Ooint.l'.lttsche, quii LIc
Maestricht

Barrés

RUE DEs - Vers le milieu du XIII" siècle, les Carmes
se fixèrent dans la rue dite aujourd'hui des Carmes.
Cette voie dont l'ouverture semble due à l'érection du
couvent s'appela tout d'abord rue Neutse, mais elle
fut bientôt plus connue sous le îom rue des tsarrés. En
voici la cause :

A I'origine, les Carmes portaient, sur leur robe entiè-
rement blanche, un manteau blanc également, sauf que

la partie inférieure était chamarrée de pJusieurs raies
jaunes ou noir-gris horizontales ('). Par allusion à leurs
vêtements, le peuple appelait les Carmes les Barrés ('\,
de sorte qu'en parlant de la rue où se trouvait le cou-

vent, il disait la rue des Barrés.

Ce nom n'eut pas lougtemps raison d'être. lJn quart
<le siècle s'était à peinc écoulé depuis la création de la
nouvellc maison religicuse que le pape lfonoré IV, qui

était sur le trôue pontt.
fical en 1285, demanda
aux Carmes de modifiet
leur costume. Ils se con-
formèrent au désir du
chef de I'Eglise et re-
vêtirent la robc brune
avec le martteau blanc.
La rue perdit prompte-
mcnt, cl'urte façon géné-
rale, le nom rue des

Barrés, et prit celui de

rue des Carntes, bien
qu'au XIV" siècle elle
reçût encore de temps à

autre le nom rxle des

B,arrés ('). Paris éga-
dc houille qu'on allait décharger dans des batcaux
amarrés 1à. Il en résultait des rixes à tout instant
entre bateliers et charretiers. Pour remédier à la
situation, le maire prit, en tEor, tln arrêté par lequel le
port ne pouvait plus être affecté à I'expéclition <le

la houillc. On n'en continua pas moins clans 1a suite r\

se plainclre cles mesquines prolrortions clu débarcadère.
Dcux batcaux seulement auraient pu y embarquer ou
décharger. On comprend que le service de la Barque
de llaestricht souffrait, tout le premier, cle cet état rle
choses.

En rE3o, la Barque de Jlaestricht était la propriété
de Joiris, du quai de la Batte, alors entrepreneur de
trausports par eau pour la Hollande. Ce s1-stème de na-
vigation eut bientôt à subir une terrible concurrence.
\/ers rE38, le bateau à vapeur entra en lutte avec 1a

barque à traction animale et, au bout d'un quart cle

siècle, il la mettait totalement hors de combat.
On finit, vers r87o, par transformer et agrandir le

port cle la Barque de l\Iaestricht. La Ville finit égale-
mellt par changer le nom qui ne répondait plus à la
nouvelle dcstination du port. Dès 1863, celui-ci fut
comlrris dans le quai de lllaestricht.

(r) Rrt, (r.. éd.), t. I, D. 214.
(2\ CP, D, r. 37, f. g r..
(r) lrc,ri?'.rs Lle llaeseych,

lement, pour des motifs iclentiques, eut sa rue des
Barrés, qui subsiste. C'est 1à aussi que les Carmes eurent
leur premier couvent (o).

Barrière de Jupille
A LA C'est ainsi qu'on désignait autrefois, et

qu'on désigne parfois encore clans la localité même,
l'agglomération de bâtiments qui est à la jonction des
rues cle Visé et dc Cornillon, à la limite des com-
mulres de Bressoux et de Liége. Le nom à la Bamière
de JupiIIe n'est nullement dii à la barrière du passage
à niveau du chemin de fer Liége-I\{aestricht. f'appella-
tion vient d'une autre barrière qui était établie à l'ex-
trémité de la rue de Visé actuelle et orl les voituriers
pa1'aient un droit de circulation. Blle n'est point anté-
rieure au dernier quart clu XVIII" siècle.

Cette barrière, quoique n'étant pas située sur le ter-
ritoire de Jupille, a été dénommêe Barrière d.e lupille,
parce qu'elle a toujours relevé de cette commune. Ir'oc-
casion de fournir des renseignements sur elle se pré-
sente plus favorablcment à l'article IubiIIe.

_ (r) J. o'OurnErrDrsE, t. V, p. 41{. - 1337: \ters les Bqreis. (pI, r. 16,
f. s.)

(e) r:8r : Bareis, C. DE BoRf,rAN, Les échexins, t. I, p. 438.
(3) C. nE BoRf,rAN, Les ôchtrirls, t. I, fr. 4.58. - r33o : trIaison qui fut

Synron enle n.e des Barcis. (Lettre des Aisenenches dc la Cité.)
(4) TrRoN, Ifistoire ct costtttlcs des Ordres religieux, t. I, pp. trr-rrr.



Barthélemy

r{uE sArNT- - relie ia place Paul Janson à la place Crève-
Cæur et à la rue Delfosse.

Celte rue Saint-BarthéIenty, qa'1l ne faut pas con-
fondre avec une autre rue Saint-Barthélenly dont uous
parlons plus loin, n'a reçu officiellement son appelia-
tion qu'en rE63. Cependant, la petite artère a toujours
été connue sous ie même nom. La voie elle-même existe
depuis un temps très reculé. C'est elle qu'on trouve men-
tionnée dans le cartulaire de Sainte-Croix, au XIV"
siècle, par ces mots : u Ruella juxta S. Barthole-
meum (') r.

Sur le côté droit de la rue se dr.esse le maiestueux mo=
nument qui a donné naissance au norn de la voie. I,e
fondateur clu temple est Godescalc de Morialmé, grand
prévôt de Liége. S'il fallait s'en rapporter à des chroni-
queurs légenclaires, une chapelle consacrée à Sairrt-Ser-
vais aurait précédé la collégiale au même emplacement.
Là auraient été ensevelis les corps de deux pieux per-
sonnafJes : un Quirin, reclus de race illustre de France
et uu saint IJlbert, martyr. Aucun annaliste ne signale
cette chape11e. Les chartes contemporaines relatives à

la fonclation de l'église Saint-Barthélemy gardent le
même silcnce à cet égart1. De ces chartes il ressort seu-
lement que le sanctuaire dédié à cet apôtre a été bâti
de l'arr roro à l'an rot5, et que le prince-évêque Bal-
deric II le consacra lc lendemain de la dédicace de
Saint-Lambert, en ro16 (').

Il n'cst autrc que le monument actuel, quoique des
archéologues, jugeant à leur point de vue son carâc-
tère architectural, vcuillcnt le clater d'un siècle ou deux
plus tarcl. Le fondateur y a rcçu bientôt sa sépulture. Sa
tombe rectangulaire, cspèce dc mosaique composée
de petits morccaux carrés et triangulaires cle marbre
blanc et bleu, artistement clisposés, est maintcuant dans
le pavement du chæur. E1le est encatlréc par urle double
inscription : I'une, la plus proche de la mosaïque est
du XIII' siècle et apprend que celle-ci recouvrait pré-
cédemment 1e tombeau de Godescalc de }lorialmé.
L'autre inscription, qui forme le cadre extérieur, ré-
vèle que le monumetrt funéraire a été, au mois de juin
133.1, transféré de la nef au milieu tlu chceur (').

Godescalc, en bâtissant un temple à Saint-Barthélemy,
voulait 1- instituer un collège de chanoines. fl légua,
dans ce but, divers biens qui, joints à ceux donnés ulté-
rieurement par Balderic II et Walbodon, furent suffi-
sants pour entretenir une douzaine de prébendiers.
L'évêque Iilézelon, parent de Godescalc, et notre prince-
évêque Réginard ponrvurent respectivement à I'entre-
tien de cinq et de trois nouveaux chanoines. Enfin, en
ro44 ('), Wazon fisa à trente le nombre des membres du
chapitre par I'adjonction cle dix nouveaux titulaires,
pour la subsistance desquels il ajouta des donations (').
A son tour, la comtes-se Ermengarde, en prenant le

(r) Ir. 2-16, année r-i;o.
(2) MrR-,!t s, L)e cakoni.crutfl collcgii-(, etc. 1615.

(3) Cette inscription a étê reproduite dans le BIAL, l. XI' p. a8Z.

(4) MrR4cs, OD, t. II, p. 8ro.
(5) MÂRTÈNE et DLrRÂNL, âtttà. C, t. I, c. .1rr.
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voile, l'an ro78, se plut à augmenter les revenus de la
collégiale par des libéralités territoriales.

I,e chapitre de Saint-Barthélemy s'était appliqué par-
ticulièrement à rehausser le culte en son église. Après
le terrible incendie de l'an rr85, qui détruisit la cathé-
drale et maints autr.es édifices voisins, on ne trouva pas
de sanctuaire plus digne pour abriter les reliques de
saint Larnbert que la collégiale Saint-Barthélemy (').

La ferveur première des chanoincs s'était-elle mainte-
nue jusque-là? En dfautres termes, conservaient-ils la
vie rle communauté? Si oui, cette règle claustrale devait
être bientôt abandonnée. Au premier tiers du XIII"
siècle, c'était devenu une habitude pour les chanoines
d'acquérir <1es maisons distinctes aux abords de la coi-
légiale ('). En revanche, des recluses continuèrent long-
temps à se livrer à leurs pieuses méditations et à leurs
prières dans le modeste asile leur réservé en l'église (').

Le monument lui-même a subi bien des modifications
au cours des siècles. On a notamment adjoint deux bas
côtés aux deux grandes nefs latérales, ce qui a fait
perdre à l'æuvre architecturale sa forme primitive de
croix romane. Néanmoins, cette collégiale, entre toutes
celles de I,iége, a gardô le mieux dans son ensemble,
le caractère austère et imposant à la fois clu style roman
rappelé par diverses églises cles bords du Rhin.

I1 a été nécessaire pourtant de la restaurer plus d'une
fois. En ia seconde moitié clu XIV" siècle, tel apparais-
sait l'état de caclucité du temple et de ses dépendances
en maintes cie lcurs parties, qu'il fallut prendre des me-
sures spéciales pour les consolider. Le 4 novembre 136o,
le prince-évêque Englebert de La Marck et le chapitre
de Saint-Barthé1emy résolurent cl'affecter à cette con-
solidation les revenus de la première année de tout nou-
veau canonicat octroyé, ainsi que les revenus de seconde
année des prébendes qui deviendraient vacantes par
suite du c1écès des titulaires (n).

Alors vraisemblablement ont étê reconstruits les
cloltres en les mo<iifiant. Primitivement, ils devaient en-
tourer le transept et le chreur ("). Assurément ils étaient
fort spacieux. Aussi y tenait-on parfois des réunions
nombreuses, même cle grandes 5éances dramatiques don-
nées par des associations spéciales dites confréries de
rhétoriciens. Une de ces associations, la rr Confrater-
nité des fnnocents r y procédait à ces auditions pu-
bliques clès I'an r54o (").

Unc section très notable des cloltres subsistait en la
seconde moitié du XIX" siècle. Partant du transept,
côté de l'épltre, ils s'avançaient jusque sous I'empla-
cement de la maison décanale (place Paul Janson n' 9).

(r) Dès le XIII' siècle, on connaissait cinq autels dédiés à : ro Onze
mille Vierges, Saint-Gilles et Saint-Georges ; 2" la trlère de Dieu ;

3" Saint-Pancrace ; 4" Saint-Remy ; 5' Saints Félir et Barthélemy.
(BRÂssrNNE, BSAH- t- XVI, p. 196.)

(2) CVB, pp. 59 et 228.

(3\ C. d.es Domiflicains, de février 1253.
L'rNsrrruTroN DEs REcr,usEs est fort ancienne au diæèse de I-iége. on

connalt la recluse Relinde, à Flémalle, en goo, Reinrvidis à Rolduc en
rr3o. Odilia à I,iége en r2r9. On en établissait encore à la fin du XV'
siècle dans certaines églises. lPour dêtails, voir DARrs, ]fist. (xv'siècle),
p. .sg+.1

(1\ CoU. Saint-Barthélemrl, Cortulaile, - DaRrs, Nolices, t. VI, p. r9r.
(5) t37o : In secondo vico post claustrum sancti Bertholem., a parte

versus luosam. (CZB.)
(6\ Cr P, r. 264, î. 7o v".
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Vu la situation caduque de ces cloltres ('), leur rétablis-
sement, aux yeux des autorités, aurait exigé une dépense
trop importante. En novembre et décembre 1862, ils
Iurent démolis presque totalement (').

fl semble que la collégiale n'ait pas eu trop à souffrir
de l'incendie général de la ville allusré par les soldats
de Charles le Téméraire en 1468. Quatre ans plus tard,
le chapitre commandait à maltre Jacques, fondeur à
Malineb, trois nouvelles cloches sur lesquelles serait
empreinte l'image de saint BartJrélemy. I,'une, appelée
Asmelin, pesait 755 liwes, la seconde baptisée Sentais,
492 livres, la troisième Catherine,364 livres (").

I,es derniers siècles de la principauté ont assisté à
différentes mutilations dans l'intérieur du temple. Ce
fut la consfuuence de la décadence des arts produite
par la Renaissance. Sous f impression des idées malen-

Werck ('), élève de lfontoir, sculpta le nouvel autel
majeur (') encore existant, sur un type fort en vogue
à ce temps. C'est pour l'installer qu'on boucha les trois
fenêtres centrales. Au-dessus du fronton apparalt l'écus-
son surmonté d'un cimier de Jean-Guillaume Clerx, do-
nateur de ce riche meuble, qui est, en son style, l'un
des plus beaux de notre ville.

Les mêmes armoiries sont répétées, accompagnées de
celles de l'épouse du donateur, M.-J. Closset, sur deux
dalles en marbre blanc, dans le sanctuaire, avec la date
r7o8. Le rétable du maltre-autel laisse admirer une
grande peinture de Fisen : Le Martyre ile sai.nt Bar-
thélemy, payée à l'auteur e5o écus en r7o7 (').

Cornélis Van der Werck a aussi produit deux statrres
posées à l'entrée du chæur et, sans doute, les autels des
nefs latérales où sont représentés, du côté de I'Evan-

BARTHELEMY (SAINT)

L'éCltse Saint-Barthélemt au XVI' stècle

contreuses de l'époque a été pratiqué le système de
plâtrage et d'ornementations postiches, fort en vogue
au XVIf" siècle et au XVIII". Au plafond uni en bois (')
fut substituée la votte moderne en briques I'an 17o6. Ce
millésime qu'on y lit est celui des transformations du
genre.

Déjà en r7or, le doyen de Clerx avait fait fermer les
trois fenêtres du chevet, élargir les fenêtres latérales du
chæur, et votter celui-ci.

I,es chefs de la collégiale visaient à tout renouveler
à ce moment, voire les autels. Cornélis Van der

(r) lls ont servi; à l'aube du XIX' siècle, d'ateliers de la fabrique
,de limes d'aciers de la famille Ponælet,

(2) fris Dierres, fragments et basæ des colontrettes provenant des
cloitres, ont été dotrtrées au Mreêe archéologique par la fâbrique.

(3\ Chrofllqre d.e Gtltes lansln (t4&t492), D. S. - BCRH, s. S, t. IX.
(.) Des traces ile ce plafond sont restées audessous de I'ancienne

charpente.

gile, Ie Baptême du Christ, petnt par Fisen, et du
côié de l'ép1tre, Ig Cène, slcnée Plumier r7o8.

De l'époque dite sont les deux confessionnaux, pro-
venant de l'église Saint-Thomas et occupant les extré-
mités des bras du transept. fls portent respectivement
les inscriptions suivantes :

MM" Toussaint el Jeon-lacques de Visé, en mémohe
de leu honoré seigneur lérome-Mathias de Visé, j.-c.,
alocat et tenant ile cette église. - Ann" 1726.

La demoiselle Jeanne-Thérèse de Visé, en mémoire de

leu honoré seigneur Jérome-Mathias de l/àsé, i.-c,, avo-
cat et tenant ile cet église.

(r) Né rers 1665, d'éô€dé el ,?42.
(2) Notrs non. de Hê,nîl Hamol.
(3) La ville et I'Etat $nt interoentrs en r92r, tour faire face au

déÈns de restaurâtion rendue nécessaire de cette æuvre de Fim.
Les restaurations ont été efiectuées en 1923 Dar le Deintfe Bueso de

Bruxelles-



Au fonds des nefs latérales, et surmontant les portes,
sont des Mémoriaux en marbre blanc avec scuipture, en
marbre noir de Theux. En dessous des armes qui portent
un nanet, on lit :

A droite:
slr. neX VIVnus De.ronl. plo nr CoNsrnVCronI

paVrMrNrL xeVls.
Et à gauche :

pX. MVNITICrNTII DçCINL VWTNs FIr sTRATVRA
IN NrVI (tZqZ) .

A cette clate, pendant le renouvellement du pavé, aura
été supprimée la crypte aménagée depuis I'origine (r)
avec chapelle adjacente immédiatement derrière et sous le
chæur. Au XIII" siècle, auparavant peut-être, cles au-
tels étaient érigés dans cette crypte en l'honneur : ru des
Onze mille Vierges ; zn de Saint-Nicolas ; 3' des saints
Jean et Philippe, apôtres, fambcrt, martyr et Remacle,
confesseur ('). L'auteur des DéIices du Pays de Liége
montrait cette crypte subsistante vers r74o. I1 signa-
lait la < chapelle souter-
raine, beau monumetrt
de l'antiquité r. Des
fouilles ont été exécu'
tées en rgr4, à son em-
placement dans la pro-
priété Lovens, rue

Saint-Thomas, par I'Ius-
titut archéologique. De
plusieurs de ses mem-
bres, notamment NIM.
Ghilain, Bourgault, ar-
chitecte, et I'abbé Coe-
nen, aumônier de la
prison, nous avons des
rapports étudiés sur les
découvertes qu'ils ont
faites. Ces découvertes
ont été complétées en
aottt rgzz, lors de la vi-
site collectivc faite à
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plus remarquables, en grès houiller, avec trois étages sur-
montés de deux clochers (') à la mode des églises ro-
mânes des bords du Rhin.

Avec la crypte aura disparu, au milieu tlu XVIII"
siècle, de la première colonne du côté de l'épître, à
I'entrée, un cercle en fer, placé à la hauteur de quatre
pieds, qui transmettait, par un chronogramme latin, le
souvenir du niveau que les eaux de la Meuse attei-
gnirent lors de I'inondation de janvier 164J, 1a plus
consiclérable dont on ait gardé mémoire. Il était ainsi
conçu

MInetVn JeNVs eVoD egVe HVC pBnVrNnnlr
VsgVB

Alors de même auront été enlevées ou cachées de
nombreuses pierres tombales ou inscriptions simplement
commémoratives. Citons les noms auxquels se rapporteut
les principales :

Jean-Philippe de llessale, échevin Gloi) (')- Con-
rard de Haxhe (t z5 février r6qo) - Denis Quintin de

Grand-Ha11eux, cha-
noine et chantre (tS+g)

Ilartin Loneux
(r6rE) Guill. cle

Jennet (r7ro) 
- Guill.

Waigiit, chanoine
( rS+o) Jean-Barth.
de Bochout (r5r4)
Gér. Zohovius, cha-

noine et écolâtre
( r.s+.S ) (') Pierre

Butkens, chanoinc
(r.s+-s) (') 

- Jacques
de Châtelet, chanoine
et chantre (r4oo)
Gilles Gobien, chanoine
(XV" siècle) (")
Lamb. de Poulseur, cha-
noine'(1358) - Bau-
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Liége par lcs membres de la Gilde de Saint-Luc. fls ont
relevé à leur tour, <t I'existence de la crypte derrière le
chæur de l'église prirnitive (") ,'.

Faisons ressortir, à ce propos, que déjà au XIV" siècle
des changements ont dt être introduits clans I'affecta-
tion de certaines parties du temple. l,rn acte de I'an
r415 révèle qu'alors l'autel Saint-Gilles et Saint-
()eorges avait son siège < en oiez hour (vievx chceur)
à Saint-Biertremeir r. C'est là évidemment une allusion
à un second chceur (n). Celui-ci s'étendait sous la tour
dont I'imposant avant-corps forme une construction des

(r) XIII' siècle : trIaison ki siet deri3r le crote (crypte) de Saint-
Bertremeir. (PI, r. û, f. Sl u'.) - r5o2: Maison à présent houte seante
desous S. Rarthelmy devant la rue ændit des Aveugles, alant d'aval
dr:rrière le houte et crotte de Saint-Barthelmy. (EL, r.5S, f. 99 v".)

(21 Cartul. ite Saint-Borthélemy, I. r23 v", r35. DÂRrs, Notices,
t. vI, p. r88.

dessin du chanoine Langius, du XvI' siècle, on trouverait p€ut-etre des
indications intéressantcs sur la vue de l'église Saint-Barthélemy insérée
dans le n n. 2t822 dc la Bibliolhèque royale de Belgique, 1. nB a',
nranuscrit remontant à la première moitié de ce xvl'siècle.

(a) I.'an 1288, rrne lamrre brtlait d'une façon continue devant le cu-
cifix- (Cortut. de Saint-Botlhélsmv, 1. rz6.\

duin de Lardier, id.
(rSz6) Jean de Jupille, fondateur de la chapelle
Sainte-Anne (t:6:) 

- Nic. de Waroux, chanoine, fon-
dateur d'autel (rSS8) (').

Dans son recueil sur Liége, le chanoine Langius a
consigné une série d'épitaphes de doyens dc la collé-
giale. Elles concernent Jean Quarteal (1369) 

- Thierry
de Reis (r:So) 

- Pierre de Huser <le Hodeige (ISZS)

(r) LEs r()r-Rs Saint-Barthélemy ont été un peu trop complètemert
et trop hâtiveEent renouvelées en 1875 et en 1876 par I,abhaye, entrepre-
neur, au prix de S7,5æ fr., $us la direction de l'architecte Dejrdin.
Les pierres de revetement proviennent de la carrière de Villers-le-Tmple,
Si les tours jumelles, dont la hauteur de la base à la flèche est de 32
mètres, paraissent Dlus élaDées qu'autrefois, cela est dt pour bonne
part, à æ qu'on les a débarrassées des ornements de plomb qui les alour-
dissâient.

(2) A la votte avait été tracé ce chronogramme qui correspond à
l'année r7o7, ct consacrait le souvenir du même personnage

SCABINVS DE HESSAI,LE DEDIT.
(3) On trouve des détails sur les pienes tumulaires dans la Noriæ

de l'abbé Thys.
(1) M. chilain a conscré une étude à la reonnaisance de cette

piene dans la CAPL, r9r3, pD. 54 et 58.
(5) v. noticr de M. Théo SUEÉTS, Ibid., tgr4, p. 23. - Plusieurs des

dalles comméEmatives cidesus mentioDnées ont été déposées au Mu-
sée archéologique,

(6) .'Uaf. B de f,otre coll. fortic., DD. 2, 3, 20 et 35.
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- Ern. de Seraing Aqqo) - Gaspar Gobsciep (t+zq)

- Jean Bourgeois (rs+6) Jacques de Termogne
(rS8r) - Jacques de Cambrai (r5ro) - auquel on peut
ajouter B. Stevart (1626).

Une pierre tombale particulièrement intéressante par
son ancienneté et placée dans I'abside, côté de l'épitre,
est cellè de Simon d'Andennes, chantre, et fondateur
de l'autel voisin. Le personnage est mort en rz7g.

La suppression de monuments funéraires et les alté-
rations à l'architecture originale de l'église effectuées
en la première moitié du XVIII" siècle n'avaient atteint
que f intérieur de l'édifice, si l'on excepte l'ajoute faite
des basses nefs latérales. Jusqu'alors il ne présentait
que trois nefs. En 1747, seTon un chronogtamme c1u

doyen Urvens, tracé à gauche de la tribune de l'orgue,
furent produites ce qu'on se plaisait à appeler les déco-
ratiotts intérieures du temple.

La seconde moitié du XVIII" siècle devait laisser par-
ticulièrement son empreinte anti-artistique sur I'appareil
extérieur. Ce qui, en 1615, avait le plus frappé le tou-
riste Philippe de llurges, c'étaient les u grands por-
teaux clos et bouchés r qui, étagés, occupaient toute la
largeur clu temple à l'occident, sous les tours incliquées
ci-clessus ('). Ce sont, ell effet, les plus développés de
Belgique ('). L'an 1782, en même temps qu'i1 procédait
à quelques réparations aux deux clochers ("), I'architecte
Renoz (n) pratiqua, à travers ces arcades fermées et à

travers une chapelle installée à cet endroit, la large en-
trée actuelle avec pilastre et chapiteaux toscans en rem-
placement des deux entrées latérales et régulières. Elles
avaient existé jusque-là, comme le montrent les Délices
il,u Pays de Liége.

Ultérieurement, dans le porche elliptique, ont été po-
sées six fortes statues en bois représentant saint Roch,
saint PauI, |'Ange gardien, \a sainte Vierge et saint
Pierre. Signées la plupart, elles ont été sculptées par
deux artistes liégeois : P. Franck et Rendeux, en 1733,
eî 1742 et en :^Z43 ("). Elles proviennent presque toutes
de I'ex-église paroissiale Saint-Thomas où Rendeux a
reçu f inhumation.

Outre 1es ceuvres intéressantes mentionnées ci-dessus,
la collégiale possédait autrefois cles travaux artistiques
de grand mérite. Tels étaient le petit triptyque c1e Lam-
bert l,ombard, dont le tableau principal représentait
sainte Barbe, une autre peinture, attribuée à I,ambert
Suavius, remémorant le Couronnetnent de la Sainte-
Vierge qui se trouvait à l'entrée clu chæur (u), et le
Saint-Mi.chel, de Pierre Dufour, élève de Lombard. N'ou-
blions pas le Christ triomlth,al, ouvrage antérieur ârl
XIII" siècle (').

Si maints de ses joyaux artistiques lui ont été enlevés
depuis lors, l'église s'est enrichie de plusieurs autres (t).

(r\ Voyaqes à. Liége et à Maestricltt cn 16r.5, p. r73.
(2) REUSENS, Elémenls d.'alchéolocie chrétienne, z'éd., t. I, p. g6g.

(3) Sur la tour nord, on lisait cettc inscriDtion : RéPeré en n82.
(4) CRALLÊ, Retue des Monufrents, Ir. ZS.
(5) I,cs statues de I'Angc gardlen, Saiilt-lcan-Babtiste et Saint-Joselrh

sont de Frânck.
(6\ DPL, t. V, p. 3ro.
(7) DARrs, Notices, l. VI, p. r88.

(E) Le buffet d'orgue a été scultrté en r85r par Radino.

Au-dessus de I'autel du Saint-Sacrement, s'étâle une
peinture très réussie, dc quatre mètres de hauteur, I'une
des plus belles compositions de Bertholet Flémalle ('):
l'Exaltation de la Sainte-Croix, laquelle ornait autrefois
l'autel majeur de l'église des Croisiers, à Liége.

L'autel de la Vierge montre aussi un bon tableau de
Fisen : le Christ en Croix. Il provient de I'autel majeur
de la paroisse de la I{adeleine à Liége également.

Signalons encore les quatre grandes peintures du
transept: r'la Fuite en Egyltte, zo Jésus au milieu des
d,octeurs, ceuvre de Walthère Damry ;3o I'Adorati,on des
Bergers ; 4o I'Adoration des Iflages.

La collégiale Saint-Barthélemy ne pouvait avoir le
privilège d'échapper aux atteintes des événements de
la fin du XVIII" siècle. Aux jours les plus troublés de
cette période, l'édifice religieux fut transformé en maga-
sin pour I'arméc républicaine ('). Les chanoines qui
n'avaient point déserté leur poste (") célébraierrt les of-
fices en l'église paroissiale Saint-Thomas. C'est là que, le
r5 janvier 1796, les commissaires délégués par la muni-
cipalité vinrent les trouver pour procéder à f inventaire
de l'argenterie et des objets du cultc qui reposaient à
la sacristie de la collégiale. En fait d'argenterie on n'y
découvrit guère que deux calices en argent, une boîte
de même métal, deux missels, dont un garni de deux
agrafes en argent. IJnc partie des ouvrages précieux
avait été transportée en Allemagne pour les sauver, une
autre partie avait étê envoyée forcément en France pour
être soi-disant métamorphosée en monnaies républi-
caines. I,'une de ces ceuvres artistiques, une grande
lampe d'autel, a pu échapper ; elle est maintenant en
1'églisc Saint-Paul.

Le chapitre collégial ne tarda pas à être supprimé
comme tel. L'église, du moins, ne fut pas sacrifiée.
Par sa lettre du rr lloréal an l/I (3o avril 1798) au mi-
nistre des finances, l'Âdministration centrale elle-même
demanda la conservation de la collégiale afin < de pro-
curer au peuple le moyen d'exercer convenablement son
culte )). Elle fut appuyée en cela par les habitants de
la localité qui réclamèrent non seulement la suspension
de la vente du mobilier, mais encore la mise du temple
à leur disposition. Ils obtinrent gain de cause. Un arrêté
de I'Administration centrale du rr therntidor an VI (zg
juillet rZqS) fit surseoir à la vente du mobilier ct dési-
gna au gouvernement l'église Saint-Barthélemy pour
être conservée. Ce ne fut toutefois qu'en vertu d'un
arrêté du préfet Desmousseaux en date da z7 lructidor
an VIII (14 septembre rEoo), que l'église Saint-Barthé-
lemy fut remise aux habitants, pour l'exercice du culte.
I,a restitution fut complétée par la réorganisation des
paroisses ensuite de la conclusion du Concordat du 15
juillet r8or. La collégiale devint le siège de la paroisse
qui prit le nom de Saint-Barthélemy, récupéra I'ancicn

(1) IfÈr.BrG; La beif,ture, D.272.

121 Adminis. d.'Aftondisseîtent, CCD, r. t, D. jr.
(3) on trouvera des listes plus ou moins complètes des Drévôts, des

doyens et des chanoines de cette collégiale dans la notice de l'abbé
Thys et dacs Leod.ium, année r9rr, pp. 29 et 6o, année r9r3, p. ro9.
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