
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-
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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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L'éslise Saint-Barthéletny efl r74o

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.



mobilier (et eut pour premier curé-doyen IVI. Thone, an-
cien curé de Sainte-Catherine (').

L'ex-collégiale compte parmi les temples 1es plus fa-
vorisés des premières années de la restauration légale
du culte. Ainsi obtint-elle en r8o7 le carillon et le ca-
dran de I'horloge qui appartenaient au monastère sup-
primé du Val Saint-Lambert. Ce ne fut pas sans peine.
Certains administrateurs municipaux auraient voulu le
placer à I'Hôtel-de-ville or\ il ett fallu construire une
tour spéciale pour les installer.

On a cru généralement que l'église Saint-Barthélemy
dut ce carillon à l'avantage qu'elle avait d'être la pa-
roisse du préfet Micoud d'IJmons. Elle I'obtint aux ins-
tances de scs marguilliers. Les passages suivants d'une
lettre, écrite le 3o avril r8o7 de la main de ce haut
fonctionnaire au maire de Liége, font indirectement jus-
tice de l'erreur commise :

o f,orsque j'ai consenti, If. le llaire, que le carillon clu Val
Sairrt-Larnbert fût placé sur l'église de Saint-Barthélerny,
j'ai cédé aux sollicitations de ]lll. le: marguilliers rle cette
paroisse et aux convenances, contre mon intérêt personnel ;
car je ne leur dissimulai pas plus qu'à r'ous, 1\{. le i\Iaire,
que je donnerais volon-
tiers ulre somme pour
éloigner du lieu que j'ha.
bite le bmit monotone et
presqu'insupportable d'un
carillon.

J'apprends néanrnoins
que l'un des membres du

Conseil communal,
M. Hardy, s'est élesé
avec fotce contre cette
destination, en observant
que le goulernement
avait remis le carillon à
la disposition de la com-
mune à la charge tle le
{aire placer, de I'eutrete-
nir à ses frais et de le
reproduire à toutes ré-
quisitiorrs colnlne restarrt
toujours propri('ti' ilatit>
nale ('z).

l)'aborrl, j'observe, lI.
le Nfaire, q1le si vous
tt:.'aviez inforrné de ces
dispositions lorsque je
vous ai parl( de la <'le-

marrtle des rnarguilliers
de Saint-llarthélernv, jt'
rrle serais borné avec
plaisir à irrtiter le Cort-
seil rnurricipal à accéder
à cette dematrtle. l\Iais je
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horloge seulent.ent, me paraît plus évidente dans le quartier
de Sairrt-Barthélemy, voisin de celui cle Saint-Léonard, où
se trouve une multitude d'ouvriers et cleux fabriques im-
péria1es, que sur l'Hôtel de ville. D'ailleurs, Saint-Barthé-
lemy étant entre la commune et Saint-Léonard, 1'horloge
sera entendue des habitants des deux quartiers... Je peuse
donc, Monsieur, que la proposition des marguilliers de

:;i;-,if*ialemy 
présente utilité et économie pour la

On ne sait s'i1 fut répondu à cette missive. Toujours
est-il que le 6 juin r8o7, rt les cloches du Val Saint-Lam-
bert de même que le beau carillon se firent entendre
pour la première fois à la dite paroisse r (') et que, de-
puis lors, elles répandent du haut cle la tour leurs appels
sonores et leurs notes harmonieuses. I1 est vrai que de-
puis so11 transfert à Saint-Barthélemy cet ensemble de
sonncrie a cotté plus de roo,ooo fr., et il y aura des
ajoutes.

I1 n'était que juste d'accorder ces cloches à l'église
Saint-Barthélemy, car, avant la Révolution de 1789, la
collégiale possédâit un jeu c1e cloches qui fut complété
en 1787, at1 moyen de vingt-trois autres formant le ca-
rillon de I'abbaye Saint-Gilles sécularisée I'année précé-
dente. Dès cette époque et même antérieurement, l'église

Saint-Barthélemy- avait
un carillonllctlr en titre:
Henri Berlo dit Sacré,

qui faisait entendre
leurs sons mélodieux,
tous les dimanches et
jours cle fête. Lors de
I'abolition des chapitres,
la collégiale avait été dé-
pouillée de ses cloches(')
dont plusieurs, après le
rétablissement du culte,
passèrent à l'étranger.
C'est ainsi que la ca-
thédrale de Rouen pos-
sède ul1e cloche qui
avait étê coulée en
r774, pM le fondeur lié-
geois Chaudoir ('). En
r8o7 encore, 1'église
Saint-Barthélemy fut

autorisée à prendre pos-
session d'une cloche de

I'ex-co1légiale Saint-
Pierre, à condition d'en
céder une des siennes à

(').n'en aurais pas davantage adopté les vues de I\I. Hardy,
quarrt au placement de ce carillon dont I'utilité, coltl',tl.c

la fabrique de l'églisc d'Ensival
Une pièce d'art d'un âutre genre dont l'église Saint-

Barthélemy a eu l'heureuse chance de bénéficier, ce
sont les fonts baptismaux. Nul monument artistique
n'aura aussi longuement provoqué I'attention de toutes
1es personnes qu'animent l'amour de I'art, le culte des
ceuvres du passé national et religieux. Il est vrai que

(l) voici la crRcoNscRrpTroN qui fut DoNNÉE À L.{ paRorscE à l'époque
susdite.

( Partant de la porte vivegnis Dar les walles ou rmDart jusqu'au
pcnt trIaghin remontant la rivière jusqu'à la rue denière Saint-Jean-
RaDtistc, toute la partie à droite de cette rue de elle de velbruck
jusqu'inclus le ci-devant couvent des Carmes déchausés, leur jardin
jusqu'à la Citadelle ; de là err retournant à droite jusqu'aux 6oo degrés,
puis descendant jusqu'arr poilt de départ de la porte de Tivegnis : tout
ce qui est compris dans ætte démarcation. ,

(2) A ta vérité, le 6 fltessidor an V (24 juillet r79;), le carilloq avait
été accordé à la comnune de Liêge à condition qu'elle en oaierait le prix
à la compagnie l-aunoy. I,a municipalité en réclama la cession gra-
tuite. Elle lui fut accordée, (AC, r.5r, f. 8.5, 86 ct 228.)

(t\ Chronique de Mouhin. - Prélrctulc, r
(2) CAPL, raog, fr. 4r.
(3) BIAl,, t. XI, rr..5rz.
(a) PréJ., t. 412 D, n' 27o

112 D, no'ro8 et r8.5.
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cette cuve baptismale est considérée à juste raison,
comme la plus ancienne et la plus remarquable de notre
pays. Ce travail inestimable a été exécuté vers I'an rrro
par l'orfèvre Renier de Huy.

Ces précieux fonts baptismaux avaient été commandés
par le chanoine Hellin, grand prévôt, pour l'église de
N.-D.-aux-Fonts qui attenait à l'église Saint-Lambert.

De quelle façon le chef-d'ceuvre religieux a-t-il échappé
à la spoliation ou à la clestruction des vanclaies cle la
fin du XVIII" siècie? Telle est la question qui reste en-
core posée. Fait certain, c'est au déclin de l'aunée
r8o3 que i'ancienne collégiale Saint-Barthélemy, deve-
nue i'église paroissiale du préfet du département de
I'Ourthe, fut dotée du baptistère. Dès janvier suivant,
le curé-doyen Thone faisait procécler aux travaux d'ins-
tallation. Nous avons retrouvé le compte de I'appro-
priation cle ces fonts, à cette date. Un marbrier, André
Dumont, prit cinq jours pour poser, suivant les termes
cle sa facture (( une pierre ronde pour le font baptismal
de trois pieds de diamètre (ou 89 centimètres sur 22)
percé clans le milieu rr, pierre qu'il avait fournie égalè-
ment. Cette rt pierre ronde )) en meule cle moulin est
celle qu'on y voit clepuis lors.

Evidemment, notre découverte clu menu compte de

Dumont a fait cesser les débats sur le point de savoir
si ce piéclestal remonte ou non au début du XII" siècle.
Restait à résoudre cette question : En quoi était le gra-
din primitif? Nous avons trouvé la solution dans le
rr Procès-verbal et inventaire de l'église Notre-Dame-aux-
F'onts r, dressé 7e z6 lrimaire an l/I (16 décembre 1797).
fl nous apprend que <r le bac à l'eatt pour baptiser cst en
pierre et couvert en bois r. Nul doute clonc, le piédestal
primitif était de pierre. Nul doute non plus : tlès avant
r797, 7a cuve baptismale avait disparu cle l'église Notre-
Dame-aux-Fonts avec 1e couvercle métallique.

Désireux d'abriter convenablement son trésor artis-
tique, le conseil de fabrique s'est résolu, avec les auto-
risations nécessaires, à Jaire exécuter en rgrz divers tra-
vaux, notammcnt le rcnouvellement <1u pavé dc la
chapelle lui affectée ; placement d'un autel roman clans

la dite chapelle ; clôture de cette chapelle par une grille
du même style (').

Pourquoi toutes les restaurations ne se sont-elles pas

accomplies à l'ég1ise Saint-Barthé1emy avec le même
souci de la vérité artistique, voire cn notre temps, l'an
1855, par exemple? Alors, au lieu c1e profiter <1e

I'occasion pour lui rendre intérieurement son aspect
austère des siècles anciens, on a égayé l'église de pein-
turage et de vernissage. C)n a renchéri sur les mignardises
et les rocailles dont le XVIII" siècle a marqué son pas-

sagc. I1 aurait fallu, au contraire, c1épouiller la maçon-

(r) Ne pouvant ici que signaler en pâssant cette plécieuse cuvre
artistique et historique, nous croyons deçoir indiquer les Drincipales
études dont e1le a fait I'objet cn ces derniers temps : LoNAJ, Notice
s?{r lc.s /ofll.s bebtisreour de l'église Saiftt-Borthélctnv. {BI-4L, t. XII'
p, 6r.) - J, EELBrc, La sculpture et les arts Dlasliaues a! Oays de Liége,
z'éd., pp. z8-:3. - 

KùRTrr, Renirr dc Hus'. (alRB, r9o3.) - Nofc slr
Ie flon d,e Larnbert Patras. (lbid.) 

- J. DDSTRÉE' L'auteuT des loflts
boitisnlau, de Saint-Barthétem! à Liése. (Bull. des Musêes rolaur,
déc. r9o3.) - Hcnry RoussEAU, Les Foflts babtisntaLx de Sainl-Bsrthé-
Iemy à Liése. (Même Rarlctilt r9o4.) - I,EL lIÂRf,IoL, Quel est le téri-
table auteur d,e la cuae babtisflale de Sdinl-BerthéIemv? (Vieux Liége,
r9o4-) - BÉTHUNE, Les Jottts bdbt. (le Saint-BarthélemJ, à Liéce, \9o4. -J. DDMARTEÂU, A qui te baotistère de Saint-Batthélemv? ryo6- - Ibid.'
Deuxième note sur les lotts babtislnaur de Saittt- Barthélcfrv, t9o7. -Henry I{oussEA\J, Les lottts bo|tisûLailx, etc., r9o9. - Ibit1., NQte com'
bléffient6,i.re- V. aussi BI'tL, l. XXXIX' p. 48r. - L. Hrr.xrx, Les ins-
cribtiotls métrieues des lollts d,e saint-Barthétcmv à Liége, rgog'
IIALÂU, Ibid. GoRnRT, Encore les loltts baÙtismaux de l'église
Sdint-Barthétemy d Liéee, ryrr. - G. Gurletx, Fonts babtismaur, efc.
B@uJs et coutercle, d,ans BIAL, t. xLIv, p. 89.

nerie de toutes les excroissances et reprendre I'ornemen-
tation originale.

I,es travaux exécutés en 1855 comprennent la créa-
tion des deux chapelles du transept, I'ouverture en plein
ceintre avec un abaissement notable du sol, le décor de
l'église entière et la suppression des bancs.

A cette date aussi ont été peintes par notre concitoyen
Carpey, à la vorlte au-dessus du plein ceintre du chceur,
les Sacrés-Cæurs de Jésus et de )Iarie, et, en médaillons,
dans le haut de la grande nef, les douze apôtres et les
évangélistes.

La statue de N.-D. du flcnt-Carmel est plus ancienne :

elle est I'ceuvre de Henri Godin, de Liége ('). Quant à
la Vierge des Douleurs, elle a été sculptée par Evrard.

Les quatorze stations du Chemin de croix peintes sur
toile furer-rt bénies le ru' novembre rS;;.

Sous le décanat de lI. le chanoine Lacroix ('), de
nouvelles améliorations et ornementations ont été in-
troduites en 1'église ("). Ainsi a-t-il renour-elé la dé-
coration intérieure d'une façon complète err rgco (').
Ainsi a-t-il fait placer les vitraux en grisaille et autres
à toutes les fenêtres. Ainsi encore a-t-il aménagé en
rgrr l'éclairage électrique au moyen de ro6 lampes. Le
temple Saint-Barthélemy aura été le premier à Liége à
bénéficier de ce progrès scientifique.

I,'appareil de la façade sud de l'abside occidentale a

été l'objet en rg24, sous ia direction de I'architecte Bour-
gault, d'une heureuse réfection partielle. Les arcatures
rlotamment ont été remises à neuf . Des fenêtres, conçues
dans le style voulu, ont été percées. On a profité cle 1a

circonstance pour cncastrer dens ce pan c1e l'église, les
cleux plaques de bronze, sorties des ateliers'Wilmotte, et
rappelant le souvenir des paroissiens qui ont payê de leur
vie leur dévouement à 1a patrie durant la guerre rgr4-
r9r8. Placé aux deux côtés du christ, clatant du XVI"
siècle, qui le surmonte, ce Mémorial a été inauguré so-
lcnnellement le rr novembre rgz4. Les pierres dans les-
quelles les bronzes ont été insérés, proviennent de la
cathédrale Saint-Lambert. Une lampe brûle jour et nuit
devant ce Mémorial.

BarthéIemg
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tourait l'église et 1es cloltres. Il englobait tous les im-
meubles compris entre la rue dite présentement du Nor<l
et la montée du pont Saint-Léonard, à I'Est, les rues de
la Poule et Saint-Georges, au Sud, d'une part ; entre les
rues Delfosse et des Brasseurs au Nord, et le quai de
Maestricht et la rue Sur 1es Foulons au Sud-Est, d'autre
part.

De Crassier, qui écrivait en 1845, expose une appli-
cation des principes d'immunités en I'occurrence (").

tr forsque, dit-il, un criminel était extrait des prisons

(r) .1Iat. rr88, f. ro8 BUI..
(2) voici la liste des cuRÉs DoyENs de saint-Barthélemy depuis la

réorganisation des paroisses au début du XIX' siècle : Laurent-Thone
(r8o.j-r8r7): théod.-JoseDh Cloes (r8r7-r83o); Sébastien Lovens (r83o-
r83S); cérard Lovens, fière du précédent (1835-1857); Gérard I.onay (r8SZ-
1867) ; vincent-Joseph Dupont (1867-1888); I,acroix (r88&r9rr) ; Jadoul
(rgrr-rgr7); - J. Bodson (ryq......1. titulaire actuel.

(3) I-'église Saint-Rarthélemy a été portée par ia Commission royale
tles llonuments dans la e" classe des édifices les Dlus remarquables de
Belgique.

(4) Le chcur a été décoré pâr Aug. Javaux, de Scènes de la Vie de
Saitrt-Bârthé1emy.

(5) Rccherches sur I'hâstoire de la ,/inciùauté, p. tS, à !a fin de 1'ou-
vrage.

BARTHELEXIY (SAINT)



tsARTHELEMY (SAINT) I3I

de Saint-Léonard pour être supplicié, les terrains claus-

traux de l'église collégiale Saint-Barthélemy s'opposaient

à ce que le transport se fit par la place qui conduit dans

i" ruè Féronstrée ou par la rue passant devant l'église
Saint-Thomas (aujourd'hui rue Delfosse) ... Il fallait
donc que le convoi, après être sorti de la porte Saint-
Léonard, rentrât par le pont Maghin, et rejoignlt la rue
Féronstrée en longeant la rivière de l\Ieuse. Pour obvier
à cet inconvénient grave, oh demanda et I'on obtint de

la cour cle Rome, la sécularisation non seulement du ter-
tain de la rue dite Devant Saint-Thomas, mais de toutes

ies maisons qui, d'un bout à l'autre de cette rue lon-
geaient 1'église et le cimetière qui étaient également sur
le terrain claustral de la même collégiale rr (').

De Crassier ajoute que de son temps on voyait encore
en I'ancienne maison presbytérale cle Saint-Thomâs une
pierre enchâssée dans le mur extérieur, portant I'ins-
cription suivante :

tt Le terr'ain et les maisons Ie long d.e I'église et du
ci,metière de Saint-Thomas, ainsi que Ie patté, sont sécu'
Iarisés ltar Ia Sacrée Congrégation en I'an t632. >t

Ophoven confirme le fait. Seulement, avec raison, il
le reporte à I'année q3z ("). Dès l'année r7e8, la Cité
comme le chapitre de Saint-Barthélemy visaient à ob-
ienir la sécularisation. Cette année-là même, la pre-
mière accordait au chapitre collégial une somme de zoo
florins (( pour frais faits pour obtenir la sécularisa-
tion > ('). Celle-ci fut octroyée par la Sacrée Congréga-
tion romaine, le 2r juillet t732. I"e Recueil d,es Edits
qui reproduit le texte de la bulle dans sa seconde édi-
tion invoque, à l'appui de I'abolition susdite, d'autres
arguments que ceux avancés par de Crassier.

tr Comme les immunités de l'église collégiale de Saint-
Barthélemy r, y lit-on, ( étaient d'une très grande éten-
due et que sous icelles, principalement dans la rue nom-
mée du Porc (n) et dans celle de Saint-Thomas (") se

trouvaient plusieurs petites maisons de peu de valeur,
propres seulement à loger gens de métier et de basse
condition, lesquelles servaient presque orclinairement de
refuge et d'asile aux criminels, malfaiteurs et âutres
personnes de mauvaise vie.

r C'est pourquoi on a trouvé à propos d'en retrancher
par la présente bulle une partie en sécularisant et pri-
vant du bénéfice desdites immunités les maisons sui-
vantes, sçavoir, dans la dite rue <1u Porc en commençant
d'un côté au clerrière tle la maison de M. le bourgue-
maltre de Trappé (u), jusqu'à la maison de Madame Hal-
lebaye exclusivement, important sept maisons, et de
I'autre côté de la même rue depuis la maison de Maclame
la veuve Van We1 jusqu'à la maison de M. Behr; aussi
exclusivement, faisant ensemble onze maisons : en outre,
dans 1a rue de Saint-Thomas vingt-une maisons, en com-

(1) A la rubrique Cloitres, nous citons un exemple curieux se rap-
portant au tetritoire canonical de Saint-Rarthélemy, qui Drouve I'im-
portance que l'on attachait âux immunités clâustrâles.

(2J Suite du Recuell hétoldique d.es bourgffiestres de Ltége, p. 37.
(3 ) cc, exercice v28-rj29. - En 1736, la Ville payait enore 6o fl.

brab. en gratifications et pour ses vacations en allant à Cologne I'an
r;33, âu sujet de la sécularisation du terrain acheté à MM. de Saiût-
Barthélemy. (RCC, r. 1735-1738, f. 68.)

(a) Maintenant rue des Brasseurs.
(i) Aujourd'hui rue Delfæse.
(6) Actuellement la propriété van Zuylen.

mençant à celle de M. Pannée jusqn'à celle appartenant
à M. Destordeur et Vaudenie qui fait l'anglée de la clite
rue et ce toutes lesdites maisons ci-<lessus désignées avec
le pavé respectivement adjacent.

u Cette bulle est soutenue d'un grand fond d'équité
et de justice et très conforme aux sacrés canons, car
ces maisons ou plutôt maisounettes n'étaient aucune-
ment canoniales, c'est-à-dire propres à loger les cha-
noines r (').

Ce que semblent avoir ignoré l,ouvrex, Ophoven et de
Crassier, c'est qu'une sécularisation avait précédé au
XVII" siècle celle à laquelle ils font allusion.

En t6g6, à la suite des guerres entre nations voisines
et auxquelles la principauté avait fini par être mêlée,
le chapitre de Saint-Barthélemy se voyait réduit à
une condition financière des plus pénibles. Déjà des ré-
sidences claustrales étaient partiellement aux mains des
laics, contrairement à d'anciennes règles canoniques. En
effet, le pape Urbain VIII, par une bulle de juillet 1626,
rlésirant mettre fin à cles abus qui s'étaient dès lors fait
jour, avait exigé que tous les biens de chapitres vendus
à des laïcs fissent retour aux collégiales dont ils prove-
naient. Toutefois, celles-ci étaient tenues d'indemniser
les clétenteurs de ces biens, des frais de bâtisses ou de
réparations qu'ils avaient pu faire.

Le chapitre de Saint-Barthélemy, ne jouissant plus des
revenus suffisants pour rentrer en plénière possession
de son domaine canonial, sollicita de la Saerée Congré-
gation de Rome les autori$ations nécessaires pour la
sécularisation d'immeubles. Par un décret du 13 mars
1697, la Congrégation romaine compétente accorda le
pouvoir, à Mgr de Hinnisdaels, administrateur et vicaire-
général clu cliocèse de I,iége, de permettre au chapitre,
d'aliéner ses maisons canoniales jusqu'à concurrence
<l'une somme de 6,ooo écus romains, soit, en monnaie
courant alors au pays de l,iége, de la somme de 3o,ooo
florins. Le vicaire-génêral octroya les autorisations vou-
lues, par acte du z5 mai suivant.

Les privilèges claustraux ont été supprimés à la Ré-
volution française, par la loi clu z5 novembre r7g7, pro-
mulguée à Liése le rg décembre suivant. 

\

BarthéIemg

CHAUSSÉE SArNT- - Nous nous trouvons en présence
du premier nom porté par Ia section de la rue Féronstrée
qui va de la rue Potiérue à la place des Déportés.On
écrit maintenant BarthéIemy, mais nos ancêtres étaient
loin cl'orthographier ce nom d'une façon uniforme. rl
est figuré dans une charte du Xff" sièc1e .par Bertelmi
et Biertelmî. I{emricourt, I'historien du XIV" siècle, le
transforme en Bartholomé, tantit en Bertremeir, tantôt
encore en Bertremefl. D'autres, enfin, l'ont écrit Bertre-
mel, Bertremeier, Byemeit et Bieme. I1 est vrai que les
Wallons disent, même de nos jours, Bièt'mé.

La ch.aussée, c'était, en général, ce que, en la seconde
moitié du XIX" siècle, nous appelions faubou.rg en fran-
çais et tchâssêy en wallon. La rue Chau.ssée-iles-Prés
est la seule vieille chaussée dont le nom se soit

(r) Tome Il, p. 67.
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mâintenu jusqu'à nous. Comme celle-ci, la chaussée

Saint-BarthéIemy ne faisait pas anciennement partie de
la cité. Dans un diplôme datant de ro3r, donc de quel-
ques années après la fondation de l'église Saint-Barthé-
lemy, l'évêque Réginard la dit située dans le faubourg
de I,iége ('). En ro44, l'évêque Wazon, dans un autre
diplôme, affirme à son tour que le sanctuaire se trou-
vait, en ce temps, in suburbio Leodiensi (") .

A cette époque, la cité était limitée cle ce côté, par la
porte dite Hasselinporte, à proximité de Potiérue. Au
delà de cette porte, commençait le faubourg ou
Chaussée Saint-Barth.éIemy. Cet état des lieux ne persista
pas indéfiniment. Au XIIf siècle, les limites de la cité
furent reculées jusqu'à la place dite maintenant des Dé-
portés. C'est ainsi que Gilles d'Orval, écrivain de 1a

première moitié de ce XfII" siècle, pouvait dire, en par-
lant de 1'église Saint-Barthélemy, qu'e1le s'élève u pres'
qu'à I'extrémité de notre cité (") >.

Néanmoins, le peuple conserva, même au siècle sui-
vant, à la voie déjà fqrt habitée ('), le nom ch,aussée

Saint-BarthéIem3, (1 .

BarthéIema

RUE sArNT- - Dès 1e début du XV" siècle, 7a chaussée
dans 1a partie au delà de l'église Saint-Barthélemy était
généralement dénommée rue. L'appellation Suint-Bar-
théIemyrue otr rue Saint-BarthéIem'y se maintint durant
un temps assez long. Blle fut changée ensuite en rue
Porte Saint-Léonard jusqu'à ce qu'enfin en 1863 cette
rue ait été englobée clans la rue Féronstrée.

Barthélema

RUE DERRrÈRE sarNT- - On désigna ainsi durant plu-
sieurs sièc1es, 1a rue que, clepuis 1863, nous nommons
rue Saint-Thomas. El1e se trouve, en effet, derrière
l'église Saint-Barthélemy. C'est Derrière Saint-Barthé'
lemy, dênomination qui devint plus ou moins générale,
que l'on imprimait, lors de la révolution de r83o, le
journal orangiste intitulé l'Echo, dont les locaux furent
pillés, 1es e8 et zg de mars r83r. On sait que la Ville fut
rendue responsable cles dégâts causés par cette émeute.

BarthéIemg

pRÉ sArNT- - La place Paul fanson portait atttrefois
le nom bré Saint-Barthélemy. Elle constituait, dans le
principe, un véritable fré qrti se prolongeait très an-
ciennement jusqu'à la Meuse. C'était \e Pré aux Clercs
de la collégiale Saint-Barthélemy. Là, sous un tilleul,

(r\ In sub&rbio Leod.iensi. (MIRAEUS, Oberd di,lofratico, t. II, p. 8o9

et suiv.)
(.21 Ibitl., t. lI, P.8ro.
(s\ Pene in ertremo ciritatis ltostîe. (MGS, t. XXV, f.57.)
(1) 1437 : Maison séante eî B]'et.erulue assez Drès dclle porte Saint'

r,vnara.- (rf-, r. 8, f. r8r v'.) - 1455 : Maison séante entre Biemeruue
ei Lombardie delés le porte saint-Lvnard. llbid ' 1. tg, f. rzt'l - Dans
un àocrment cle 1348, on cite comme habitant cette lue, à côté de la
porte Saint-I,éonard, un nommé Libert Eëcco, .trælanget.

(5) Année 1348 : Maison chaussée Saint-Bârthélemv devant la Dorte
par où l'on se rend à Saint-I,éonard. (Chaîte de l'éboque"l

siégeait au moyen âge la cour censale du chapitre (').
Nous le voy-ons citer comme tel dans un reliel daté de
t3SZ et déiimitant un fief des eaux de la Meuse. 11 y
est dit que ce fief commençait au Jardin des Clercs
de Saint-Barthélemy. Cette conclition ne devait plus
durer longtemps. I,e pré ne s'étendit plus que jusqu'à
la voie pavée de la rue Féronstrée. Aussi t1ésigna-t-on
la partie de cette rue à proximité du pré sous le nom
derant Ie Pré Saint-BarthéIemy. Les plans vieux de trois
siècles montrent le pré Saint-Barthélemy comme ayant
à peu près la même délimitation que la place actuelle.
Ii était clôturé presque entièrement du côté de la rue
Féronstrée et contenait quelques gros arbres plantés un
peu au hasard et qu'on a renouvelés à diverses époques.
L'avant-dernière plantation datait <ie 1859. Elle a été
remplacée en rg23 par la présente (').

Le nom pré Saint-BarthéIemy a persisté dans le peuple
jusque fort avant au XfX" siècle avec celtti de flace
Saint-BarthéIemy. .L la fin de ce XIX" siècle, il n'était
pâs râre encore d'entendrc des gens du peuple appeler en
rvallon la place Saint-Barthélemy fré Saint-Bièt'mé.

BarthéIemg

PLACE sArNT- - Cette dénomination n'existe plus of-
ficiellement. Elle a été supprimée par 1e Conseil com-
munal 7e zz mars rqzo. C'est maintenant 7a pTace PauI
Janson.

Jadis, on la désignait aussi pré Saint-Barthélemy ("),
appellation qui commémorait l'état topographique au
moyen âge.

Sous le régime républicain de la fin c1u XVIII" siècle,
une fête funèbre a eu lieu sur cette place à la mémoire
de la mort cle Louis Le Pelletier de Saint-Fargeau. Ce
conventionnel avait été assassiné le zo janvier 1793 au
Palais royal, à Paris, chez le restaurateur Février, par
le chevalier de Paris, garcle du corps de Louis XVI.
IJne cérémonie clu même genre fut célébrée le 3o rendé-
miaire an l'I (zr octobre rTgT), en I'honneur du géné-
ral Iloche.

Sur la place susdite habitaient en 1793, le syndic de
la cité, Ophoven, et la famille de Spirlet.

En 1827, la place fut choisie pour siège de la foire aux
laines indigènes. Elle n'a pas servi longtemps à ce mar-
ché.

Barthélems

poRTE sarNT- - Ainsi a été dénommée souvent dans
le principe, l'ancienne porte for[ifiée dite de Saint-Léo-
nard. (n). Nous renvoyons les renseignements historiques
à la rubrique Porte Saint-Léonard.

(r) r:l,tç, 6 octobre: h brato ad dictam ecclesiam sub tilia. (Cdttul. ite
Saittt-Ilarthéleny, L rz8.\

(2J BV, 192!, D. 1744.

(t) En 1738, la Cité construisit à travers la place un égout qui cotta
663 flor. Iln q7g, il fut raccordé avec celui de la rtre Hors-Château. (RcC,
r. r778-178o, f. r8r.)

(a) v94 : Maison ki siet aseis près delle Oorte Seint-Bertremeir devens
les murs si om vat vers Saint-I,inart. (PI, r. r.j, f. ro5.)
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RUE - Au XVI" siècle, existait dans la rue Pécluse
une petite rue, ou plus probablement une impasse, dite
Barthollet le llllangon, du nom d'un boucher habitant
l'endroit (') .

Bas Laoeu

RUE - Toute une grande étendue de terrain située
derrière I'ancien couvent des Anges s'appelait autrefois
au Lareu. l(ous clonnons les explications historiques à
la rubrique La'ueu. Le Lareu se partageait en Haut La-
teu et en Bcs Lateu. En rE79, on a clélimité officielle-
ment la rue Bas Latseu. Elle commençait à la place des
'Wallons et aboutissait rue Bois-d'Avroy. Elle est dcve-
nrte rl.e du La'aeu tout court depuis le z8 juillet 1889.

Bas Rhieux

Rt-E - commetrce rue cle I{esbave, du côté cle la rue Sainte-
nlarguerite, et débouche dans la même rue cle Hesbave,
vis-à-vis tle la rue Wacheray.

De vastes terrains cultivés, situés à la droite du fau-
bourg Sainte-Marguerite, ont été coupés, il y a environ
un demi-siècle pour l'ouverture de la rue de Hesbaye.
Ces terrains formaient l'endroit dénommé autrefois Bas
Rhieux ('). Ce nom signifie bartie basse du ruisseau,
représenté ici par la Légia. L'appellation Bas Rhieur
fut appliquée plus spécialement à une rue qui était lon-
gée sur une bonne partie de son parcours par la Légia.
Cette rue, déjà mentionnée il y a plus de trois siècles ("),
avait été créée principalement pour le service des trois
moulins que le ruisseau y activait autrefois. Elle com-
mençait anciennement faubourg Sainte-llarguerite
même, vers la rue ]Iabiet. llalgré cela, et quoiqu'elle
n'eût guère que quatre mètres de largeur, cette voie avait
son importance dans le passé. Il 1' a un siècle et demi,
ort comptait 36 maisons et ro7 habitants.

Le z8 janvier fi6i, J. Gordinne avait obtenu du
prince le clroit clc chercher à extraire la houille ( sous
le royal chemin en Bas Rhieux r. C'est en suite de ces
recherches qu'aura été creusée la bure de la Grande
Pixherotte, dans le Bas Rhieux même, près de I'ancien
moulin Watrin. Son exploitation est maintenant com-
prise clans celle de la Société Bonne-Fin, à Sainte-llar-
guerite.

En 1769, la Cité obligea les meuniers à construire un
canal spécial cle façon à éviter des inondations de la
Léqia dans les terrains voisins (n).

I,e 3o juin 17.56, fut déciclé l'élargissement d'une par-
tie du chemin du Bas Rhieux. Vers r87o, I'ancien Bas
Rhieux a été sectiorrnê. La première partie, d'une cen-

(r) 15& : Xlaison extânt cn Peclus, pâr. Saint-Jean-Baptiste, joind.
vers lcs Vignes à la Dctitc rte Barthollet Ie N|angon. (RP, r. !, p. r.io.)

(2) fi26: By, mollin de Doufloxhe, en lieu dit Basserieu. (Acte d.e

l'é f oque.)
Nous n'alons janrais rcncontré un exemfilc drr vocable Ilas Rhicu\

transformé en Bc.ssr)-Ropc. (Cf. Em. GÉnann, I.c Faubourg .Sci,llc-.\tar-
.guerite, BStr,ll, s. 2" t. XI, p. 233.)

(3) 162r : Vinabte condit Basserieus. (CF, r. 249, f. g7.)

{4) RCC, r. 1768-177r, f. r88.
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taine de mètres, a été englobée dans la rue de Hesbaye.
La seconde forme 1a rue Bas Rhicux actuelle qui se ter-
mine en face de 1a rue Wacheray. La dernière section
de I'ancien Bas Rhieux a été comprise, sur une centaine
cle mètres encore, dans la rue de Hesbaye au delà de
la rue Wacheray.

C'est seulement depuis 1879, après 1'exécution des
travaux d'ouverture de la rue de Hesbaye, que l'on a
fixé officiellement les nouvelles limites de la rue Bas
Rhieux.

Des alignements approuvés par le Roi les rq décembre
r87o et 7 janvier rgo3 furent modifiés par le Conseil
les 13 novembre r9o5 et z5 juin 19o6.

Basse Chaussée

RUE - Comme I'incliquait son nom, cette voie formait
la partie basse de la chaussée c1e I,iége à Saint-Trond
qui date du commencement du XVIII" siècle. Elle est
devenue la rtte Eugène Houdret, en vertu d'une déli-
bération du Conseil communal de Liége du 3o janvier
rgzz ('1.

Autrefois, le nom Basse Chaussée n'était donné qu'à
la section de la route allant de la rue Sainte-I\{arguerite
au débouché dc la rue cle Hesbaye actuelle. Dans les
clerniers lustres, la rue Basse Chausséc comprenait la
voie allant clu haut de la rue Sainte-Marguerite à la rue
des }Ioulins.

Basse Chetsautosse

RUE - Il y avait autrefois une rue Basse Chevau-
fosse et une rue Haute Chevaufosse. Pour éviter toute
confusion, en r87o la Ville clénomma cette dernière voie
rue Chelaulosse tout court,tandis que la rtte Basse Che-
oaulosse est dcvenuc rue lVonulphe.

Basse.' Cornillon, Droixhe, Leuze, etc.

rx - Voir Cornillon, Droixhe, Leu.ze, etc.

Bassenge

RUE - conduit rle la rue Saint-Gilles à la ruc Nysten.

La rue Madame était une ruelle entre deux haies qui
conduisait cle la rue Saint-Gilles au Ifaut Laveu. Elle
a été élargie au clébut de la seconde moitié. clu XIX"
siècle et de nombreuses bâtisses y ont été faites depuis
lors. Cette voie est devenue 1e 6 mars r.363 rue Bassenge.
On lui a donné ce nom en souvenir d'un Liégeois qui
joua un grand rôle dans les événements politiques cle la
6n du XVI[' siècle. Ce concitoyen est Jean=Nicolas
Bassenge, qu'il ne faut pas confondre avec son frère
puîné, Jean-Thomas-I,ambert Bassenge ('), lequel s'est

(r) \-. Er.sàxe Houdret (rie').
(2) I.es Boi.sor.s. étaient deprris très longtemps fixés à l.iége. La fa-

mille Drovcnait réellcment de la commune de Basscnge. Plusieurs de
Rs membies se trouvaient installés au faubourta Sâintc-trtargucrite au
début du XvI'siècle. (Stoch La\d.iltois, f. r38, de notre coll. part.). Ils
étaient dès lors bourgeois de l.iége. I,,un d,eux, à ce temps, était même
ommissaire de la cité, et avait pour femme Marie Rollants. I,eur fils,
Jean, surnommê I,e marchant, comme le père, pour justifier ce surnom.
sns doute, voyagea dans toute la France avec un but commercial, au
dernier tiers du XVI. siècle. (lE, Bourgeoisies accordées bar les bourg-
,t€st/es, r- ry64-47t, f. 136.) On disait alors d.e Basseilga, à raison de
I'origine de la famille.

BARTHOLLET LE MANGON _ BASSENGE
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également signalé chez nous durant la dite période. Tous
deux appartenaient à une famille bourgeoise assez aisée.
Jean-Nicolas naquit à l,iége le z4 novembre 1758. Il fit
ses études au collège de Visé tenu alors par des Pères
de I'Oratoire. Bassenge y rencontra deux autres Lié-
geois, Ilenkart et Reynier. Il se lia d'une étroite amitié
avec ces deux compagnons dont les noms ont êtê atta-
chés à cleux artères voisines de la rue Bassenge. En-
semble, les trois amis suivirent, dans ce collège religieux,
le cours de poésie française ; ensemble, ces jeunes gens
furent entraînés dans le courant philosophique de
l'époque. Les opinions exprimées par Bassenge dans ses
écrits étaient si peu contenues qu'à I'avènement du
prince-évêque lfoensbroeck l'écrivain liégeois crut pru-
dent de se réfugier à Paris. 11 y resta jusqu'à la Révo-
lution d'aott r'789 (').

Rentré dans sa ville natale et nommé député au Tiers-
Etat, Bassenge fut constitué le défenseur des trois Ordres
de l'Etat à la Chambre impériale de Wetzlaer, à Ber-
lin, et aussi au Congrès de" Vienne. I1 échoua partout.
Peu de temps après, Ifoensbroeck qui s'était éloigné du
pays en insurrection , ayant repris possession du pouvoir,
Bassenge, que lc prince avait excepté de I'amnistie
proclamée à I'occasion cle sa réinstallation, émigra de
nouveau à Paris, jusqu'à ce qu'il ptt pénétrer dans
Liége à la fin de 1792, avec l'armée du général Dumou-
riez. Il émigra derechef lorsque les Français, vaincus
par les Autrichiens, battirent en retraite le 5 mars 1793.

Cependant, l'armée française reprit le dessus en juil-
let 1794, rouvrant ainsi à Bassenge les portes de la cité
liégeoise. Le z7 brumaire an III (r7 novembre r7g4),
Bassenge fut désigné comme administrateur d'arrondis-
sement de Liége par un arrêté des représentants du
peuple Pérès et Portiez de I'Oise et installé \e 3 lrimaire
suivant (23 novembre). Il n'y resta pas longtemps. Le
z8 lloréal an III ft7 mai rZqS) il était nommé procureur
de la commune par le conventionnel Robert de Paris.
Le r"' octobre 1795 fut prononcée, par \a Convention
nationale, la réunion <lu pays liégeois à la France. Au
bout de deux mois, \e z5 lrimaire an IV (16 décembre
rTgS), notre concitoyen était clélégué en qualité de
Commissaire clu Directoire exécutif près le département
de I'Ourthe par le représentant du peuple Bouteville (').
Ayant été élu député au Conseil cles Cinq Cents le z4
germinal an VI (r3 avril t7g8), il fut remplacé comme
commissaire du Directoire, par son frère Lambert le
t3 frairial (zo mai). Le Sénat choisit Nicolas le 7 ni-
aôse an VIII (28 décembre t7g9), comme membre du
Corps législatif pour le département de l'Ourthe. Ses
opinions franchement républicaines et trop avancées le
firent éliminer de ce dernier corps politique en r8oz.

Dépossédé cle ses attributions, Bassenge vécut à Liége,
sans emploi. 11 parvint péniblement 7e t"' nioôse an XIII
(zz décembre r8o4) à obtenir I'humble poste de biblio-

(r) Dans sa jeunesse, Bassenge avait été enc.owagé par le chef de
l'Ëtat liégcois. Quelques années plus târd, il n'hésite Das à qualifier le
prince-évêque Hoensbroeck d'animal, de bicanil et d.'imbécilc desbote.
Pendant des années, il combat avec acharnement les principes onsti-
tutifs de la principauté de Liége, lui qui avait à plusieurs reprises
reconnu les précieuses libertés et læ belles Drérogatives que la coùsti-
tution, fondement de cette principauté, accordait au DeuDle.

(2) Bassenge est un des trois Liégeois qui furent chargés d'aller offrir
À la République française I'annexioD de notte tenitoire.

thécaire de la ville, au modeste traitement de r,zoo fr.
I'an. Il remplissait cette charge lorsque le 16 juillet r8rr,
il mourut, célibataire, dans la rue Basse Sauvenière à
l'âge de 5z ans (').

Il est difficile de le ranger parmi les modérés de la
Révolution. I,ui-même s'y opposait comme en convient
Adolphe Borgnet (') . Bref , s'il s'était inspiré uniquement
de ses talents, I'homme politique eût été à même de
rendre de grands services à son pays, tandis qu'il s'est
éclipsé finalement dans la misère et dans I'oubli géné-
ral (").

Depuis le moment où elle a reçu sa dénomination pré-
sente, la rue Bassenge s'est beaucoup améliorée et se
trouve bâtie des deux côtés sur toute son étendue. Le
terrain a gagné une plus-value considérable. Tandis que
le prix du mètre carré était de six francs en 1858, on
le payerait douze et quinze fois plus de nos jours.

Un Home familial a été installê en tgzz, rue Bas-
senge 45, par le Bureau de Bienfaisance, dans un im-
meuble acquis à cette fin au prix de 45,ooo francs. Il
est destiné aux enfants trouvés et abandonnés mis à
charge de l'assistance publique et qui montrent des dis-
positions pour les études primaires, moyennes ou profes-
sionnelles.

Bcsse Pierreuse

RUE - L'appellation Basse Pierreuse n'a pas été ap-
pliquée seulement à la partie basse de la rue Pierreuse
d'aujourd'hui. On comprenait dans cette détromination
la rue du Palais actuelle, à l'exception peut-être de ses
deux extrémités. Cette dernière rue était même souvent
désignée sous le nom de Pierreuse tout court.

Dès le XfV" siècle, on remarquait, dans la Basse Pier-
reuse, ull puits (') ou plutôt un réservoir de la Légia,
qui a été conservé pendant plusieurs centaines cl'années
contre le palais même, entre l'entrée du local des Ar-
chives et celle des bureaux du Timbre.

Pourquoi désignait-on la rue du Palais actuelle sous
le nom de Basse Pierreuse? fl faut en chercher la raison
dans la disposition topographique primitive de l'endroit.
La rue du Palais formait jadis le prolongement direct
de Pierreuse, d'une façon plus apparente encore que de
nos jours. Bien des changements ont été opérés de ce
côté, lors de 1a construction du palais d'Erard <le La
Marck au premier tiers du XVf" siècle. C'est par routine,
sans doute, qu'on désigna, dans la suite de ce XVI'
siècle, comme étant situées en Basse Pierreuse ('), les

(r) GORERT, Ménoires inédits sut la Répolution Liégeoise de t789.
(BIAL, t, XXXYII, p.66 du tiré à part.) - DaRIs, Hist, (t724-t852),
t. III, p.3o2.

(21 Ro?tort de N. Bæsengc tefldant à lo réunion de Ia Drln.i,autê d.e
Liése ù la Ftaflce. - BoRGNET, La Réxolution liégeoise, t. II, p. 393.

(3) GoBERT, Documeflts inédits sur Lambert et Nicolus Bassenge.
(BIAL, t. XLII.) - U. CaprTArNE, Une lettre d,e Bassenge, p. r.

(1) 1392 : Ilaien de Diene en Pietreuse dcaant lc tuch. (CF, r. 44,
f. qq.l - r5or : Maison de la Stoile gisante entre ral}:eit Puce et les Mi-
neurs, joind. vers les Mineurs a Blan Mouton, d'amont vers Ie palais
ale rualle az \Ioxhons. (EL, r. .58, f. 227 \p.)

(.r) r.sg.s: ÀIaison de la Rlanche Estoile en la Bcsse Pierreuse, d'eÛière
te Palais, par. Saint-André. (RP, r. rr, f. r3r.)



nraisorls qui s'élevaient clerrière le Palais. Aussi avait-
on soin cl'ajouter alors, à l'appellation Basse Pierreuse,
les mots derrière le Palais, pour éviter toute confusion.
Les vues de la ville du commencement du XVII" siècle,
qui montrent la partie de la rue du Palais située près de
l'église des Mineurs (aujourd'hui. Saint-Antoine), avec
sa série de maisons serrées, la signalent sous le titre
Derrière le Palais. De plus, aucune nomenclature des

rues, faite en ce temps, ne mentionne une rue Basse

Pierreuse, preuve que cette dénomination était tombée
en désuétudc à raison de la transformation opérée à
l'ouest cle la rue du Palais.

Basse Sauvenière

RUE - part de la place du Théâtre et s'étend jusqu'à la
rue des !égards.

Nous faisons connaltre, sous la rubrique Saut:enière,
l'origine du mot et ce qu'était la Saut:enière dans le
principe. Ne traitons ici que de la rue Basse Sauttenière.
A se fier aux racontages de Jean d'Outremeuse, nous
connaîtrions facilement I'auteur de la dénomination.
C'est, selon lui, Radulphe des Prez qui vivait au IX"
siècle. I1 prétend aussi que la famille des Prez habitait,
dès le temps de saint Hubert, le territoire de la Sau-
venière, qui était en sa possession. Sous Notger, elle
aurait transmis sa propriété de la Sauvenière au chapitre
de Saint-Lambert en échange de vastes terrains du quar-
tier d'Outre-Meuse cédés par Notger. D'après Jean
d'Outremeuse donc, Radulphe des Prez, rr que Ogier
avait institué petit voué u, aurait édifié rr une petitte
vilhe lours (en dehors) des murs qu'ilh appellat la
Basse Sablenier et cheaz (les habitants) de Liege, I'ap-
pellont Sa','enier ('\. n }Iais comment accorder la
moindre créance au récit cle ce chroniqueur, alors qu'il
mentionne des r, murs rr d'enceinte qui n'étaient pas

sortis cle terre au siècle auquel il reporte le fait, et alors
que le Radulphe des Prés et I'Ogier le Danois qu'il in-
voque sorrt des êtres purement m1'thiques pour Liége?

Le plus ancien document authentique dans lequel est
indiquée la Sauvenière date du z3 décembre rro7. C'est
un diplôme de l'empereur llenri V (').La Sauvenière
y est désignêe Sabulonaria. Aucune distinction clans cette
pièce entre 7a Haute et la Rasse Sauvenière. Aucune allu-
sion non plus aux différences d'altitude de la localité
dans une charte de la collégiale Sainte-Croix datant de
rz3o qui nous âpprend que celle-ci possédait une brasse-
rie in Sabulelo (dans la Sauvenière) ("). Il est patent,
cependant, qu'alors on divisait la Sauvenière en partie
haute et partie basse. Cela résulte d'une pièce de rz83
de la même collégiale, or\ I'on cite rt la voie qui est
oulgairement appelée \a H,aute Sauvenière (n).n Nul ne
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partagera I'avis de F. Henaux que rt le sol actuel de la
rue Basse Sauvenière doit être cle 4o à .5o pieds plus
élevé qu'il n'était au X'siècle (') r. Mais naturellement
il y a eu, de-ci de-là, quelques exhaussements de terrain
néccssités par le comblement du bras voisin cle la Nfeuse
ou pour niveler le sol.

Serait-il vrai que, par suite de la proximité de ce bras
de la Meuse, la Basse Sauvenière aurait servi, au X" et
au Xf' siècle, de première installation aux tanneurs?
C'est I'opinion cle Vlierden, du commencement clu

audio Sabinam ltumiliorenr tiam (la Basse Sauvenière)
et Roland,i gurgitem occuparent..., datus esf, u etc. (').

On voit que, au temps de Vlierden, la rue Basse Sau-
venière s'étendait comme maintenant jusqu'aux De-
grés mêmes des Bégards. D'après cet auteur, < les
odeurs infectes qui empoisonnaient, par une consé-
quence naturelle de leurs travaux (des tanneurs), l'air
d'une des parties les plus populeuses et les plus agréables
de la ville, les amas de tan qui corrompaient I'eau lim-
pide clu fleuve, rendirent bientôt leur séjour intolérable
en cet endroit l.

Faut-il ajouter foi à l'avis cle Vlierden quant à I'ins-
tallation des tanneurs en l'endroit précité? Lrne charte
de 1396 signale que Ph. Oneil, chapelain et compteur
de la cathédrale fait relief à CoILars de Hodeige, tanneur
et citâin de Liége, d'une maison avec dépendances en
Basse Sauvenière ("). fl ne s'agit 1à que d'une simple
transmission d'un bien à un tanneur du quartier
d'Outre-Jleuse. De fait, on n'a jamais découvert quelque
vestige confirmant I'assertion de Vlierden. De plus au-
cun annaliste ou chroniqueur, depuis Hariger jusqu'à
Jean d'Outremeuse, n'a indiqué I'existence de tanneries
en la Sauvenière.

On sait que des professionnels se sont établis en
Lulal' des Febwes et qu'ils étaient installés au XIII"
siecle si point antérieurement Outre-lleuse. On sait
aussi que alors, nul membre de la corporation ne pou-
vait pratiquer son état en dehors cles limites fixées à

une section clu quartier d'Outre-lleuse.

Or, il est possible de prouver qu'antérieurement, ces

artisans n'étaient pas à même à'occuper la Basse Sau-
venière.

L'évêque Eracle, à la demande des moines de l'abbaye
de Stavelot, leur concéda, par charte du ru' juillet 96r
un emplacement (saticum) avec exemption de cens,
pour servir de refuge ("). Où était situé ce refuge? I.a
question a étê lort discutée. Le chanoine Ernst, qui
écrivait en r8o5, disait que cet hôtel était iustallé au
bout de la ruelle d'Aix, s'ouvrant u llaute Sauvenière rt.

rr On y voyait encore, il n'y a pas longtemps rr, ajoute-
t-il, < les armoiries de Stavelot représentant un

(l) J. D'orjrREvEUsE, t. III, p. ro.
(2) ROP, s. r", p. 12.

(t\ Cart. Sainte"Croir, f. 236.

(a) 1283 : Area sita juxta murum eccl. S. Crucis in via seu vio
qui aulgqriter I.eodii cttc Sobutonerio locatul. lcart. Sainte-Croit,
f.234 v".)

(r\ BIAL, t. I1:, p. 163.

(21 Tloctalus de numero et ordine 3z tribuum inclyt@ ciaitatis Leo'
diensis,9,37.

(s) cEsL, t. v, n" 1899.

(.) H^LKr^- et RoLAliD' Chortes de I'abbave de Statelot-Mstfredr, t' l,
p. r7g.
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loup (') . l On veut reconnaître ce refuge dans 7a nni-
son. de Stalelot qui fut vendue en rzg2, au chanoine
Waiter, par lIenri de Stavelot (').

S'il en a été ainsi, I'hôtel rentra peu de temps après
aux mains de I'abbaye. I,e refuge eut une très longue
existence. Ir'on savait qu'i1 se dressait en Basse Sau-
venière, comme en témoignent d'anciens actes (').
M. Yernaux qui vient de produire une notice très étudiée
sur Les frofriétés d,e I'abbaye de Staoelot et de Mal-
m.edy dans Ia t:ille de Liége (n), est parvenu à situer
exactement le refuge susdit. En se londant sur la capi-
tation paroissiale de Saint-Michel de l'an 1689, il lui
donne pour emplacement le lieu où sont 1es bureaux et
ateliers du journal La Meuse, C'est en face de l'ancienne
ruelle d'Aix, mais à gauche de la rue Basse Sauvcnière
que I'hôtel était dressé. 11 se trouvait donc entre la voie
clite et I'ancien bras de la Meuse ("). Le bien avait beau-
coup d'ampleur et joignait un autre refugc, cclui de
I'abbaye de llalmedy, très vieux également (u). N'est-ce
pas assez dire que, dans ces conclitions, les tânneurs
n'ont jamais pu aller développer leur industrie mal odo-
rantc en Basse Sauvenière, où d'ailleurs ces refuges
ne leur laissaient pas l'espace suffisant ltour se livrer
à leurs travaux?

Les abbés de Stavelot logeaient dans leur hôtel un
receveur pour leurs biens de la banlieue de Liége ou
situés en lfesba5re. I-I. Yernaux, dans sa notice, suit les
vicissitudes des deux refuges à travers les siècles, leur
clestruction par Charles lc Téméraire en 1468, puis leur
réédification. Finalement, 1e 8 octobre 1744, les deux
monastères cédèrent en accense perpétuelle à N.-P. De-
visé, ancien bourgmestre de Liége leurs hôtels respec-
tifs qui tombaient en ruines. Sécularisés de la sorte,
les anciens refuges échappèrent à l'aliénation et à la
vente comme biens nationaux sous la Révolution fran-
çaise. C'est pourquoi leur souvenir était généralement
perclu dans la mémoire cles fiégeois du XIX" sièc1e et
même de la seconde moitié du XVIII'.

Conrme il est exposé à 1a rubrique Saunenière,le bourg
de ce nom était distinct de la cité. Son administra-
tion relevait du prévôt de Saint-Lambert. Néanmoins,
même dans le principe, son territoire n'était point ha-
bité uniquement par des chanoines et autres suppôts
soit de la cathédrale, soit de collégiales, etc. Il abritait
beaucoup de laïcs aux professions les plus variées.

Jean d'Outremeuse encore donne comme habitant
principal de la Basse Sauvenière au X" siècle, le fameux

(1) îS, p. 282.

(2\ CES.L, t. II, p. 492.
(3) r44o : Maison d€ Staxelot eî la Basse Sauvenière. (Cotw. tt tcst.,

68r. - XV' siècle : l\{aison qui fut [rnus de Nette en le Basse-Sal-
vcnir, droit devant l'hosrci, d.e Stavelot. (Obit. de la bdr. Saint-tlichel,
f. 16.)

(.) asrl, t. xI.
(5) Un relcvê des biens de l'église Saint-Michel, dc rl5.l, porte que le

tefuge r joindait par derrière à Mouse, devant le préau dc l'hôtc1 d'Aix r.
(Paî. Saint-Mi.hel, t. 14s4, f. 32 v".) - Un acte postérieur, de rS72, porte
autorisation de r maisonner et ediffier par deseur une rualle et allêe à
Moese, joind. lad. ruelle vers saint-I.ambert à Georges Goesrvin, vers
la Fontailre Saint-I,ambert, à une vuyde place de l'abbé dc Staveleux.
(CF, r. zso, 1. 66.J

(G) Pat. Sairt-Xfichel, t. t494, f.. 3z v' - CESL, t. V, n" 33ro.

Colin \Iaillart, dont la conduite valeureuse sur les
champs cle bataille, alors qu'il était clevenu victime de
la cécité, aurait fait passer le nom au jeu dit Colin LIatI-
Iart. C.e n'est point s'avancer u à I'aveuglette )), qu'af-
firmer que ce personnage aussi est le fruit uniquement
de I'imagination inventive du légendaire du XIVU siècle.
Certes, les Maillart ont vécu en la Sauvenière ('), mais
ce ne fut pas antérieurement au XIII" siècle. En ce
siècle, avait été fondé en la cathédrale Saint-I,ambert,
Lul alrniversaire dont la redevance était perçue 

- nous
citons l'actc de fon<lation -, 

(( sur une maison en la
Sauvenière qui fut C)livier, brasseur, qui est I présent
à Colin Maillart ("). >

Voilà le nloment de I'arrivée en la Basse Sauvenière,
clu véritable Colin Maillart rêvê par Jearr d'Outremeuse.
C'est au XIII" siècle et non au X" qu'il vit le jour. De
plus, il n'a nullement été lc héros des prouesses narrées
1;ar le grancl conteur. La Paix des Clercs, cle l'an 1287,
laisse compreudre - d'autres tcxtes le confirment - que
I'emplacement qu'occupait le principal hôtel des i\{aillart
avait son siège au pied de ce que nous appelons mainte-
nant rue Haute Sautsenière. I1 faut noter que jadis, les
dénominations n'ayant rien cl'officiel, n'avaient non plus
rien clc fixe. C'cst ainsi r1rre, clurant le moyen âge, on
compreuait souvent clans la Basse Sauvenière, ce qui
forme maintenant la partie ltasse cle la Haute Sauvenière.
Cette ancienne compréhensiorl des choses provoque de
graves difficultés dans f iclentification cles vieilles dé-
signations de demeures en cette localité.

Jean d'Outremeuse, qui vivait il y a plus de cinq
siècles à côté de I'hôtel du chef des llaillart s'est complu
à exposer très louangeusement l'existence de cette famille
en la Sauvenière.

Lui aussi a raconté, d'après des chroniques de Ifugues
cle Pierpont, dit-il, les guerres du commencement du
XIII" siècle soutenues par notre principauté contre le
duc clc Brabant et dont ce prince-évêque fut 1'un des
héros. C'est pendant ces luttes et clans la maison de I'un
d'eux, dans celle cl'Aruoulcl Maillart rr noble chevalier
qtri eut six chevaliers frères tous esquerins (échevins)l

- ose tlire sérieusement l'historien ci-clessus, - que
s'est cléroulé un terrible drame. La dame d'Arnould
l\Iaillart eu fut 1'héroïne.

C'était e17 r2r2. Le cluc Jean cle Brabant, accompagrré
de Guillaume Longue-Epée et d'une forte armée, venait
tl'envahir la ville et de la ravager cl'une cruelle façon.
Arnould Maillart, parti pour le service du ptince, la
dame était restée seule au logis c1e la Basse Sarrvenière.
Tandis qu'elle se lamentait sur la gravité de la situation
et sur les dangers que courait son mari, entra dans le
manoir un chevalier ivre de vin, de vengeance et
d'oclieux clésir. La jeune et noble dame était de tous
points charmante : il exigea d'elle, sous menace de mort
immédiate, qu'elle se prêtât à ses coupables desseins.

La vertueuse damoiselle ne perdit pas son sang-froid.
Feignant d'acquiescer aux intentions criminelles du

( I ) V. H(ùtc Saur(nii're.
(2) VIII k. nov. Com. Goblionis canonici sancti ]Uatefni pro quô

habcmus trcs marchas et quindecim solidos supra domum ifl Sabuleto
qrrc fuit Clliveri braxatoris, que nutrc est colrNr MÂTLEART, etc, (Libet
Cotnntcffi. Ecclesie Leod,.l
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