
BEAZ RUWE

Beaz Ruue

On trouvc une rue ainsi désignée dans une charte du
XVI' siècle ('). C'était ulre rue de I'ancienne paroisse
Saint-Thoruas. La voie incliquée dans ce documelrt por-
tait certainement un autre vocable. Il faut Tire Bayar-
rue et non Beaz llr.le. Nous avons, en effet, signalé une
Bayarrue dans la paroisse susdite.

Bêche

EN - Grand est le nombre d'archéologues liégeois qui
se sont rebutés à la découverte de l'étymologie du nom
de cette localité. La ptupart la trouvcnt dans la confi-
guration ancienne du terrain de Bêche qui se terminait
en pointe, en bec. LIne charte de I'abbaye Saint-Jacques,
de l'an 1343, semble clonner raison à cette interpré-
tation. On sait qu'en rvallon, le mot bec se prononce
bètch, comme le nom Bêche (bàlclz'). Il s'orthographiait
à peu prà de même autrefois chez nous ('). I1 est donc
probable que I'appellation Bêche signifiait primitivement
bec ("1. \otons en passant que clans certaines régions
flamancles, on désigne sous le nom Snep (bécasse), une
langue cle terre qui empiète sur un cours d'eau.

L;ne localité du nom de Beche (Becha) se trouve in-
diquée dans un polyptyque de I'an 847, de l'abbaye
Saint-Remy à Reims, polyptyque ori est transcrite la
liste des localités sur lesquelles ce monastère touchait le
cens et d'autres revenus. Quoique An'gleur tllnglidura)
soit daus la même liste que Beche (Becha), il ne s'en-
suit pas que ce Beche est celui de Liége. Comment ad-
mettre que cet enclroit était habité et avait une appella-
tion spéciale à cette date reculée, alors que Liége lui-
même ne formait qu'un centre peu peuplé et fort res-

treint ?

Jean d'Outremeuse, si prodigue d'histoires touchant
la formation des moindres bourgades, n'essaie pas d'ex-
pliquer l'origine du Bêche cle notre ville. Il en parle
cepenclant comme cl'un lieu fréquenté et très connu en

rrz8. fl doit avoir raison sans le savoir.

De I'examen attentif fait de la question, conviction
nous cst acquise que, darrs le principe, le terme Bêche
s'appliquait seulement au terrain maintenant compris
entre la première partie du quai de la Boverie et le
quai cle la Grande-Bretagne. Une partie cle ce terrain
<levint ultérieurement une île. I1 formait, en effet, en

face de l'emplacement du pont Orban un angle obtus,
une pcinte de terre. Du côté oppo# il se prolongeait en

s'élargissant, vers ce qui est devenu quai de I'Ourthe
et quai des Pêcheurs.

La charte de 1'abbaye Saint-Jacques, de I'an r343, con-
firme pleinement notre jugement. Elle porte textuelle-
ment que I'abbaye Saint-Jacques doit avoir la pêcherie

en Meuse depuis le lieu qu'on dit t, le Beiche, qui state
(sied) alle Boverie, ainsi que droite ligne se porte de

(I) r58r : RP, r. 3, f. ro5.

(!) Qui le vât à son beche, (Jean D'OUTREMMrSE, vers 3029.) - De
piés et de beches. llbid., t. III, D. 48.) Dans ces citations beche=bec.

(3) Il faudrait donc écrire Bèche et îon Bêche.

- BECHE ftg

cel beiche encontre llaurepaire (maintenaut sémi_
naire) l (').

Attaché primitivement à la partie amont de ce ter_
ritoire, le nom Bèche s'êtendit à tout le quartier for-
mant un vaste triangle. fl renfermait, pour prendre des
points cle repaire modernes, toute la superficie comprise
entre les quais cle la Grande-Bretagne, cles pêcheurs
(jusqu'à la passereile de la Régence), le boulevard
Saucy, place de I'Yser, d'une part, les quais cle la Bo-
verie et de l'Ourthe, de I'autre (').

En se généralisant toutefois, le terme Bêch,e s,accou-
plait d'une autre désignation qui détcrminait l,lrn ou
l'autre endroit du quartier. Ainsi apparut cl'abord le
nom liennonbêche (") <lont la compositiorl nous reporte
à sept ou huit siècles en arrière. Postérieurement, quand
le territoire fut plus morcelé et que <les voies nouvelles
se formèrent, d'autres dénominations se produisirent
dans lesquelles le terme Bêche formait le radical. Ainsi
surgirent les noms Grande Bêche, Petite Bêche, fré ile
Bêche. Il y eut aussi les terres en Bêche, 7a ltorte de
Bêche, le bont de Bêche,7a tour en Bêche,7'îIe de
Bêche. Il n'est pas jusqu'au quai de I'()urthe qui n'ait
été gratifié du nom de Bêche : quai de Bêche, au XIXU
siècle.

L'antique quartier de Bêche, aujourd'hui métamor-
phosé, offrait un aspect pittoresque et récréatif. Si sa
situation ne dominait pas les environs, on n'y jouissait
pas moins, en bien des points, d'assez riantes perspec-
tives. Abstraction faite des voies mêmes et des impasses
s'y ouvrant, on respirait, à coup sûr, de toutes parts,
un air salubre, ce qui n'était pas à dédaigner. Quelques
Liégeois de la vieille génération peuvent se rappeler le
temps ori ce quartier se composait presque exclusive-
ment tle vastes terrains à végétation exubérante, cle ver-
gers à I'herbe tendre et cle jardins aux fleurs les plrrs
harmonieusement variées, le tout coupé, de-ci de-là,
par cle sinueux cours d'eau. Et ce n'était pas du XIX'
siècle seulement que datait la culture sur cette plaine
large et féconde. Au début clu XIII' siècle, diverses es-
pèces de végétaux y croissaient librement et le sol se

répartissait entre de nombreux propriétaires, parmi les-
quels les abbay-es du Val Benoit et du \,'al Saint-Lam-
bert ('). Cet état cle choses se continua durant les siècles
suivants (t).

(t) Chart( .lrt r" léarier I3$, I|IAL, l. l){.
(2) 1116 : Entrée de tt..h daleis le pont saint-Nicolas (cour léodale,

r. 37, 1. 4 v".) - r59r : llaison qui fait 1e tournâflt d.e Bêchc ct de pont
,l'Ààer"aur. (RP, r. 4, f. sa.) - r5o?: Cortil eî Bermorlbèche, joind.
derr. alc rivière d'Ourthe. (EL, 1. 66, f. z5o v'.)

(3) Voir cet intitulé.
(a) tzzt : Coltit en llermonbêchc. (CVB, lt. 3o.) r3ro : Brassirre ct

f /l €risnt en Bermonbêche. (Cour léodalc.) - 13z6 : J. Hoict (le Chok
a trânsporté à Gilons Loppineau, bourgeois dc Liége,la moitié d'un
jardirl !,olagcr et ciilq ltclites tcrges cle terre situées ea bech. (CVSL,
n" 465.) - 13.56: Gilons Surles dit Loppif,eas, demeurant cn Chok, éche-
çin de la Cour de Jupillc, a transporté au ,ill-scitrt-Lombert, dts biens
situés en Beich. (Ibid., n" 572.1 - 1356 : Nicolas, fils de Rcnir delle
speike et mari d'Oudclette, fille de Lambert le Maraicher déclarc que
cilons Surles dit Loppineaz, échevin de la Cour dc Jupille, avant relclé
une maison etc., située et Bech,1'a transportée à I'abbaye drr Val-Saint-
Lambert. (Ibid-, 574.1 - 1353 : Terre gisaîte en Beche, sor le forier ke
on dist sol Ourle. (Cour des Ten., r. z,1- 26.\

(5\ t4zq : Renchon de tloletrache et J. le Polen de Hologne relèvent
une rente sur une pièce de tere de cortelaige (cotillage) située dedens
les terrcs, dans les ærtelaighes de Beche entre lcs deux rowallcs qui
traversent de by de molin de Briston ale eaiwe de Cautren. (ÊL, r. 3,
f. :oo.) - 14s4 | Terle en lieu condit en Belch?, joindant ale rualle qui
tend de une eau ale autre. (Cl.)
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Ce n'est pas à dire que Bêche ftt dépourvue de cons-
tructions. Presque tout autour de cette ample solitude,
se dressaient plusieurs longues enfilacles d'habita-
tions ('), habitations ouvrières typiques en majeure par-
tie. Elles formaient les rucs Grancle Bêche, Petite
Bêche, Roture, Derrière les Potiers, etc. ()n rencontrait
là beaucoup de demeures, à l'aube du XIV" siècle (').
Ces maisons se multiplièrerrt rapidcment, et une popu'
lation laborieuse très densc et très variée vint les oc-
cuper.

Pour avoir la raison de cette transformation topo-
graphique et sociale, il suffit de se rappeler le c1éve-

loppement et f importance qu'avait anciennem,ent I'in=
dustrio drapière Outre-Meuse. Aucun document connu
ne permet de préciser la uaissance cle cette fabrication
en l'endroit. Si I'on interprète exactement un dire, fort
sujet à caution, de Jean d'Outremeuse, on aurait tissé
le lin dans ce quartier au XII" siècle. Le chroniqueur
légendaire, après avoir signalé un violent tremblement
de terre qu'il prétend s'être produit, en notre ville, l'an
rr78, ajoute qu'en même temps, il régna un ouragan si

impétueux que tt les toiles qui curerent (étaient mises
au vert) as Preis (aux
prés) en Bermonbech l
furent emportées Par le
vent et poussées tr jus-
ques as champs d'Ar'
chises, oultre Sainte-

IValbeur (Sainte-Wal-
burge) r. Quoique le
récit de Jean d'C)utre-
meuse n'ait rien de

fondé, on n'en peut Pas
moins couclttre que lcs
tisseurs résidaient de

son temps, c'est-à-dire
vers le miiieu du XIV"
siècle, dans la paroisse
Saint-Nicolas. L'i<1ée

fût-elle venue au chro-
niqueur de parler des
ru toiles mises au vert u

si des tisserands
n'avaient été fixés de ce

Liége, puis à Adam de Chokier, aussi chevalier. La cor-
poration des Drapiers I'acheta en 1365, alors qu'il était
en ia possession du chevalier Raes de llaccourt, éche-
vin de I,iége. On ne peut douter que les drapiers uti-
lisaient ce moulin à titre d,e rendage, longtemps avant
de l'acquérir, car dans la charte <l'achat, il est dénommé
mollin lollereiche ('), preuve qu'il servait auparavant
à des foulons.

Dès I'aube clu XIV" siècle, la plupart des foulons
étaient installés non loin dcs teinturiers, aux quartiers
de Saint-Georges et de Saint-Jean-Baptiste. Un grand
nombre d'autres drapiers résidèrent Outre-Meuse.

Vers la fin du XVI" siècle, la population drapière,
très considérable, se logeait comme aux siècles suivants,
dans 1es rues Grande Bêche, Roture, Petite Bêche, etc.

L'industrie lainière formait la caractéristique de la
paroisse Saint-r-icolas. Elle lui appartenait si exclusi-
vement que le peuple désignait les habitants de cette pa-
roisse, Iès pingneûs ('), par opposition aux paroissiens
de Saint-Pholien surnommés les couûris ('). Qu'on par-
coure, au reste, les capitations de Saint-Nicolas, des

XVII" et XVIII" siècles,
les seuls tableaux de
recensement des siècles
passés, I'on ne rencon-
trera guère datrs toutes
les rues ou à peu près
dans toutes, qrle des

ltingneûs ("), des slo14-
Ieûs ('), des boubi-
nefis (o), des /ileds ou
rles lîleresses (') , des
tisseurs (') et cles fres-
seu.rs (n ) .

Bormans, dans son
mémoire sur les clrapiers
liégeois, fait la descrip-
tion de I'habitation d'un
de ces anciens artisans
clc Ilêche. Presque toutes
leurs clemcurcs avaient
la même clistribution in-
térieure : rr Le rez-de-

BECHE

Balloir de Bêche en 186o
Ctiché Béthune

côté, soit à la date incliquée par lui, soit de son vivant?
fl n'est pas impossible, au surplus, que, par ces mots,
Jean d'Outremeuse ait voulu nrentionner les ii'cires (")
qui s'étalèrent durant des centaines d'années sur des
terrains de Bêche.

A l'époque à laquelle Jean d'Outremeuse écrivait, des
membres du métier des Drapiers se servaieut d'un mou-
lin à fouler, situé sur la l\Ieuse, non loin cle Bêche, en
face du séminaire actuel et du commencement de 1a

Boverie. C'était r1éjà un vieux moulin. Il avait appar-
tenu d'abord à Jean cle Lardier, chevalier et échevin de

(t) Commc exemplc, notons qu'en t58o, la famille dc Genefre (ot l)i-
gneffe), rendit unc ruaison en Bêche à P. de Polleur et à O. de I-ai-
resse. (RP, r. r.575.1593, f. r5r.)

(2) 1316 : Maison èt l'entrée de Bech daleis le port Saint-\icolas. (Cotr
Jéod., r. s7, f. zq v".) - r33o : Gilles Lopineaus bourgeois a repris à cens
vne naison située en Bech. - r3.5r : Maison située en Bermonbciche et
ontigue à celle de sire Jean congul. (CIrSL, n'51-1.)

(3) Voir Woines.

chaussée et le premier étage étaient réservés à la famille;
on communiquait de l'une à l'autre et aux autres étages
par une espèce de large échelle Gne halète) qai
n'occupait que fort peu dc place. Le second était

(r) Charte du rr nov. 465. (Mémoire sur les Drafiers, aSLll', 9" année.)
(z) Peigreurs : section de travaillcurs tlu métier des drapiers,
(3) on les appelait co@ris à causc rlcs tarrneurs qui habitaient prcsque

cxclusivement la paroisse Saint-Pholicn et qui avaicnt (l'al)ord reçrr ce
sobriquet. Li cou|i, c'est la chair qui cst contenue dans [a <]ucue du
bæuf ou de la vache et que lcs tânneurs açaient le droit (l'cml)ortcr
arec quelques autres débris de viandc rcstés attachés à la neau. lls
vendaient cette viande à leur profit orr la consommaient cn famille.

(4) lravailleurs qui aDprêtaient la laine .\ l'aide d'un tcigilc.
(i) I,es slror'ilcrîs av.rient pour mission de former les éDoulcs et d'at

rangcr lcs fils des trames pour le tissage dcs étoffes.
(6) Ouvriers chargés dc mettre le fil de la chalne en écheveaux sur

des bobincs avant d'ourdir.
(i) lletteurs en fils.
(8) Tisscrands.
(e) Cerrx qui tr.ssdient [e drap pour lui donner toute son éléganee,
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pris par cinq slrîs ou métiers et le grenier par quatre
autres auxquels travaillaient les plus jeunes ou-
vricrs; le peigneur se tenait debout à la fenêtre du gre-
nier. I,a fumée produite par les cinq lampes (crassetsl
du second étage, s'ajoutant à celle des quatre lampes
du grenier, rendait celui-ci très incommode en hiver. l

Quelques-uns de nos contemporains ont pu voir la
fabrication du tissu s'opérer chez les humbles tisseurs
d'Outre-Nleuse. Mais elle avait perdu beaucoup de son
importance d'autrefois.

L'introduction des machines, à I'aube du XIX" siècle,
a porté à la petite fabrication drapière, celle qui se fai-
sait à domicile, un coup terrible. Tout au plus rencon-
trait-on à la fin de ce XIX" siècle au quartier d'Outre'
I\'[euse, de rares artisans de l'industrie locale. C'étaient
de pauvres travailleurs qui tissaient chez eux de gros-
siers ouvrages en llorrlonne ort d'autres en laine. Nous
faisons abstraction évidemment des grands industriels
qui, jusqu'au dernier quart du XIXU siècle, fabriquèrent
à l'aide de machines puissantes et avec un personnel
plus ou moins nombreux, les uns, des quantités énormes
de drap, des tissus les plus soyeux jusqu'aux plus com-
muns; les autres, des couvertures et diverses étoffes de
laine.

Ce n'est pas seulement sous le rapport industriel que
Bêche a changé. La transformation s'est opérée égale-
ment, au point de vue topoXlraphique. Iæs vastes ter-
rains que clôturaient les longues rangées de maisons
de Grande Bêche, de Puits en Sock, de Roture, de Pe-
tite Bêche, etc. ont fait place à de belles et larges voies.
Le percement de la rue Grétry, vers 1834, s'était déjà
fait au détriment des terrains de Bêche. La création de
la rue Surlet, en 1842, fit la première brèche dans
l'épaisse ligne de maisons de la rue Grande Bêche, qui
s'étendait jusqu'en Puits en Sock. Bientôt, à f intérieur
du quartier, sur le sol resté jusque-là à peu près vierge
de constructions, on vit s'élever une double file pres-
que ininterrompue de hautes et confortables clemeures,
qui se développa depuis la rue Puits en Sock jusqu'au
centre même de la solitude, où I'on allait tracer la place
Delcour. Après un intervalle de quelques années, on
créa successivement d'autres artères, suivant un plan
d'ensemble. De prés verdoyants plantés d'arbres frui-
tiers, ou de champs en culture, sortirent les rues l\{éan,
de Pitteurs, Jean d'Outremeuse, Louis Jamme, Strailhe,
etc., qui toutes ont pour point de convergence la place
Delcour. Vers rE-s8, on commença à canaliser les cours
d'eau qui, durant de longs siècles, avaient arrosé le
quartier de Bêche.

Bêche

euAr DE - Ainsi a été dénommé parfois, au com-
mencement du XIX" siècle, le qrrai ile I'Ourthe actuel.

Bêche

REMPARTS DE - Les remparts de Bêche commen-
çaient à la porte d'Amercceur, longeaient le quai de
I'Ourthe actuel, et s'étentlaient, en formant une courbe,
jusqu'à la tour en Bêche,élevée près de la rue actuelle
de ce nom, au bord de la Meuse.

Bêche

rr,E DE - C'est le nom qu'on donnait de temps à
autre, il y a plusieurs siècles, à I'ex-impasse Sauc5,.
Cette impasse se trouvait sur la rive droite de la Meusl,
immédiatement en amont de I'emplacement actuel de la
passerelle de la Régence.

Bêche

PORTE ET RTVAGE DE - Ce rivage, et la porte par
laquelle on y arrivait, étaient en amont du couvent
des Récollectines de Bêche, et presque en face de ce
qui forme la rue Tour en Bêche. Le rivage, qui a dis-
paru en 1864, servait au passage d'eau établi entre le
rivage de Beaurepart et la tour er1 Bêche, avant la cons-
truction du pont de la Boverie.

La porte de Bêche existait antérieurement à I'an 1657.
Elle se dressait à proximité tlu rivage.

Bêche

poNT DE - Un petit pont de deux arches, attenant à
la tour en Bêche, portait le nom d.e f ont de Bêche. Il en-
jambait un bras de rivière disparu aujourd'hui. Cons-
truit pour le service de la tour qui fut bâtie au XVI'
siècle, il tombait en ruines en 1658. Cette année-là même,
la Cité orclonna à la compagnie des Marchands de démo-
lir le pont qui se trouvait un peu en amont de la rue
Tour en Bêche actuelle, pour en affecter les matériaux
notamment à l'érection d' rr un cortegard (corps-de-
garde) à la pointe du rempart (') r.

Plus tard, cependant, on édifia un autre pout, ett bois
celui-ci, un peu en aval du précédent. Ce nouveau pont
était affecté à la circulation publique. On 1'appela aussi
pont de Bêche, en même temps que l>ont de Bois. Il
avait deux travées. Son existence se prolongea jusqu'en
1864, jusgu'au comblement du cours d'eau que ce pont
traversait (').

Bêche

RUELLE DE - La rue Petite Bêche a portê aussi le
nom ruelle de Bêche clans les siècles passés. De nos
jours encore, le peuple lui donne très souvent pareille
appellation. Nous revienclrons sur cette étroite et popu-
leuse artère sous la rubrique Petite Bêche.

Bêche

EN - Le quartier du Nord avait à son tour, un cn-
droit dit en Beche, près le prieuré de Saint-Léonard'

Cette dénomination remontait au XIV" siècle au

moins, mais ne paralt pas avoir survécu à ce sièc1e (")'

(rl RCC zz juillet 1658.

(21 !. Ponl d.e Bols.
(3) 1337: Tere ki geist en Floz, consuet dire cû Bciche deleis Saint

Lienart, ertre lUarkeal tere et Otreleit. lPI, r. t6, f. 47 v..)
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Bèchefier

BN - Ce lieu-dit existait au XVI" siècle dans le quar-
tier du Bois d'Avroy. I1 aura donné son nom à une veine
houillère, s'ii ne I'a pas reçu cl'ellc (').

Beeckman

RUE - part de la rue d'Archis. aboutit rue du Jardin Bo-
tanique.

Iin 1837, les possesseurs c1e la propriété de l'ancien
couvent cles Augustins, sur Avroy, offrirent à la Ville
la ccssion gratuite du terrain nécessaire à la création
de trois rues. Le Conseil communal agréa ieur propo-
sition et I'année suivante, le plan de ces trois rues
était approuvé. Ce plan ne tarda pas à être mis à exé-
cution. Les nouvelles artères furent appelées rue des
Augustins, rue du Jardin Botanique et rue Beeckman.
Cctte dernière, qui aboutit d'un côté rue du Jardin Bo-
tanique, s'arrêtait, de l'autre, à la rue dcs Augtls-
tins. En rE46, la société des Verreries d'At'ror',
Ch. <lc Brotlckere, ancien bourgmcstre de Bruxelles,
Pierre-Fréd. l\Iouton et Jean-Jos. Pieitain manifestèrent
à la Ville I'intention dc 1ui céder, gratuitement aussi,
le tcrrain nécessaire au prolongement cle la rue Beeck-
man jusqu'à la rue d'Archis, à condition que la voie
fût pavée aux frais cle la commune. C'était r44o mètres
qu'ils voulaient abandonner à 1a Ville. L'année suivante,
la même société et II. iMouton s'engagèrent, en outre,
à avancer, moyennant 4 p. c. d'intérêt, la somme exigée
pour travaux de pavage et al'établissement d'égout.

Le mètre carré de terraiu fut payé 16 fr. en 1846.
Une vingtaine cl'années auparavâllt, le sol sur leqrrel on
devait plus tard tracer l'artère, se vendait moins de

3 fr. le mètre. Aujourcl'hui il vaut cletlx centaiues cle

francs au bas mot.
Dans cette rue, reiativement réceute, il serait diffi-

cile de découvrir quelque maison historique. Notons
seulement pour mémoire I'ancien hôtel de 1a comtesse
l\{.-A. de Liedekerke-Beaufort, douairière de Napoléon
comte c1e Lannoy-Clervaux, princc de Rheina-Wolbeck.
Il portait \e no 42. Le jardin qui s'étenclait jusqu'à la rue
du Jardin Botanique a servi, au clernier quart du XIX'
siècle, à 1'érection d'une série d'élégantes demeures.

La dénomination de la rue Beeckman rappelle un an=

cien bourgmestre clont 1a famille habitait, au XVf" siècle,
en Vinâve d'Ile, la maison ertseignée Au Tonnelet
d,'Or ('). fl avait nom Guillaume de Beeckman, seigneur
de Vieux Sart ('). Tout au début clu XVII" siècle, il
remplit diverses missions diplomatiques en Allemagne,
près dcs Etats Généraux de Hollancle et à 1a cour de
Henri fV, en France. L'an 16o8, il fut élu bourgmestre.
Il 1e devint encore en 1613, en 1616, en 1618, eî 1623
et enfin en 163o.

(r) rS35: Grancle |eine dc Btchelt'er en lieu clit à Becheffir, au Bois
d'Avroy. (V. Jurts des Charb., r. ro, f. ro8 v".)

(2) C. DE IloRNrAN, Les Echeriils, t. II, p. 289.

(n) Il eut Dour rrère Jcan, tige des Bceckman de Vieux-Sart qui se

fixèrcnt définitivemcnt en Brabant. Ce Jean avait été gratifié par dona-
tion entrc vifs (1563) de to[s les biens d'un oncle maternel, le P. do-
minicain Sylvius, srrffragalt dc I-iége. (I,t Itor, Bioqraùhie natiotlole,
t. II, p.86.)

La famille de Fabribeckcrs se rattache à la famille de Beeckman.

Par l'étendue de ses connaissances, par sa parole fa-
cile, il prit un véritable ascendant sur le peuple. Rien
d'étonnant dès lors qu'il ait été choisi comme chef du
parti qui devait bientôt être dénommê des Grignoux,
parti hostile à l'autorité princière. Ce tribun y eut comme
successeur le bourgmestre Sébastien La Ruelle.

Certains historiens assurent que de Beeckman pen-
chait vers lc calvinisme ('). En tout cas il s'efforça de
substituer son influence au pouvoir du prince. Vers la
fin de sa carrière, en r6e8, il fut décrétê al>préhensibte
par le sous-mayeur Rossius et la cour des Echevins : on
l'accusait d'avoir cherché à se faire nommer bourg-
mestre, bien qu'il ne fût pas éligible cette année-là ('),
d'avoir fomenté la rébellion aux ordrcs du prince ;
d'ar.oir produit des requêtes à I'empereur d'Allemagne,
faites prétendument au nom de hauts dignitaires de
la principauté, pour décrier le prince-évêque. Il fut
même prér'enu de fabrication d'une faussc ordonnance
princière ('). De Begckman chercha et parviui à ollte-
nir de I'Official un décret inhi.bitoire en sa faveur, décret
contre lequel s'éleva la cour des Echevins. I,e Cha-
pitre de Saint-Lambert, en lieu et place du prince absent,
refusa plus tard de recevoir Beeckman au tribunal des
XXII, dont il avait été élu membre par les Métiers. Cet
homme dont la vie fut si agitée, mourut le zg janvier
163r. Depuis 16z9, sa santé était chancelante. Néan-
moins ses partisans ont pensé qu'il avait été empoisonné
par ses adversaires, ce qui n'est nullement établi.

De Beeckman fut enterré dans l'église paroissiale de
Saint-Martin-en-I1e, en la chapelle de Saint-Roch, sur
les verrières de laquelle on lisait cette épitaphe :

t l)eo, l'rincilti, Patrict

u Cy gist noble et honoré seigneur Cuillawne de
Beeckntan , seigneur de Ilieuxsart, M ontrerille et Oi-
gnies, six fois bourguemaitre de Ia cité d.e Liége, con-
seiller de S. ^1. S. en son conseil ordinaire, etc., d.écédé

Ie zq jan'"-ier 163r. Et X[ademoiselle Marguerite de I]au,
sa compagne,Ie 3 de fhrier r63o. Leurs enlants et héri-
tiers ont fait faire Ia présente... ,r (').

A peine de Beeckman mort, les Trente-Deux l\Iétiers
se cotisèrent pour faire couler, en bronze, la statue de
l'ancien bourgmestre tenânt d'une main le blason sur
lequel étaient représentées les armoiries des métiers (')
et de I'autre main, le bâton magistral. Ce travail se fit
à Dinant. Le poids de la statue était de r8oo livres et son
prix s'élevait à r:o7 florins et demi cle Bral'rant. Ùn la
plaça d'abord, en 163r même, dans le vestibule de la
l''iolette (l'Hôte1-de-ville d'alors). En mars r638, la sta-
tue de Beeckman fut transférée à l'extrémité du grand
Marché, entre la rue du Pont et la rue des Mineurs.
Elle était installée sur ia petite fontaine.

(r) NrcÉnox, .lftrrnoire' ttortr scruir ù la Rébublique des Lettr,:s,
t. XXI:III, p. .i6.

f2) f'n Danuscrit de l'époque rapporte que le jour précédent il
s'était emparé des portes de I,iége en même temDs que de l'Hôtel-de-
villc orj il plaça rrne garde dc plus de cent hommes. (VILr.ENFÂGNE,
Rcchelch(s, t. Il, p. ql.)

\3\ BIAL, t. XIII, rr. 67.

(r) RH, p. 36o. Pour généalosie, V. 357.
(5) "Srilc d.il Martyr d.c ls Ncutralitf, Liége 1618,9.9. - Métier des

char,cntiars, RCC, r3 déc. 1633. - BSLll,, t. V, p. 13.
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(r) Sui I'oric;ne des Bégafd.s, voir DÂRrs, Hist. du Diocèse (XIII. et
,\ f y' s.), p. 2t7 i - SrMÉNoN, Bégaû"s d.e Saint-Trond, dats Leod"ium,
t.yo7, p. r23. - HAUpa, Wallonio, r9o3, p. 45. - V. aussi uotre notice
l'olièrc.

(2) ERNsl, ?'.S, p. r3E.

(3) 1384 : Frèrcs de la maison du Tiers Ordre située ea la chausséc
Sailtt-Lfoflîtd. (CESL). - rt37 i l{aisor del Ticrchc Ord.c, delout's le
boûe Sainl-Léoltard. (llarL. du lenbs.l

({) Ce sont eux vraisemblablement qu'indique une charte du couvent
des Dominicains de 1'an r.j36, sons I'appellation r frères beghias del
citeit de l.iege r. (Caûulaire, f . v98.\

(5) r33r : Cortis sor Rolandgofe, joind. al thour d.cs Beg@/s, vers le
Savenier. lPar. Saint-Rem!, Stoch, l. 39.)

(6) Citée par StÉrnexr, Mafl., r9. 4t4t.
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En 1649, le prince Ferclinand de Bavièrc envoya des
troupes allemandes commandées par le général Othon
de Spaar, sous la direction du prince }laximiiien-Henri
de Bavière, neveu de Ferdinand et son coadjuteur, pour
vaincre la résistance des Liégeois, rebelles à l'autorité
princière. La statue de Beeckman fut enlevée cle son
piédestal en pierre. Plusieurs historiens clisent qu'elle
a été mise en pièces ('), d'autres qu'otl la clé1tosa à
l'église Saint-IVlartin-en-Ile et que peu de temps après
elle fut donnée rr au fils du bourgntestre Ileeckman r.
Ce qui est certain, c'est que le 3, septembre 1649, 1a

stâtue se dressait toujours place du Marché. A cette
date seulement, ( sur \e némorial de II. le baron Othon
de Spaar r, généra1 allemancl, le Conseil cle la Cité dé-
clara rr être content - nous citons un Recès de l'époque

- 
que la statue de métal qui est au lVfarché soit oté

et mise ès mains des enfants de feu l\,{. le bourgmaitre
Beeckman pour en clisposer, ainsy qu'ils trouveront con-
venir et... le s' grand greffiff Beeckman at déclaré tant
en son nom que de ses frères et sceurs et aultres paretlts
d'en estre contents )). La statue fut déboulonnée le 8
septembre. On ne sait ce qu'elle est devenue depuis
cette époque.

Quant au socle sur lequel cette stâtue reposait, il est
au }Iusée archéologique auquel il a été offert par lI. de
Fabribeckers de Cortils.

Les amis de ce magistrat ne se bornèrent pas à lui
élever une statue. Selon de vieux chroniqueurs, ils firent
peindre clans la rue qu'il habitait, en Vinâve d'Ile, par
Alexandre l{orion, le portrait du persotttrage où étâient
tracés ces mots

Soupirés, ô Bottrgeois
Granils et Petits,
Beecknnn est l>assé

Qui était rotre appui.
Le zz juillet 1650, le Conseil de la Cité fut saisi

d'un état de réclamations des héritiers du bourgmestre
de Beeckmarl, ar1 sujet des dommages soufferts par ce-
lui-ci ; mais il n'y fut clonné aucune suite favorable.

Bégards

RUE DES - commence boulevartl de la Sauvenière, débouche
rue Mont Saint-Martin.

Au XIII" siècle, se forma une secte d'hérétiques qui
professaient sur le libre arbitre, la perfection chrétienne,
le sacrement de I'Eucharistie et sur la morale, des doc-
trines grossières, subversives de toute vertu et de tout
ordre social. Ces sectaires eurent nom bégards ou bé-
gui.ns. Parmi eux, a-t-on prétendu, se trouvaient beau-
coup de lrères lais qu'on nommait en France béguirt.s
et en Allemagne beggards. Par suite, les partisans de
cette hérésie auraient reçu pareille dénomination d'une
façon générale. Leurs funestes opinions furent con-
damnées par le concile général cle Vienne, convoqué en
r3rrr sous Clément V. Cependant, au XW siècle, des
adeptes de cette secte se rencontraient encore en Alle-
magne, en Bohême et en France. Ils portaient alors dif-
férents noms, mais celui de bégarils prédominait.

Sous la qualification de Bégards, on connaissait aussi,

vers le même temps, des religieux pénitents du Tiers_()rdre. Il paraît que, dès rezg, des religieux Bégards
s'établirent à Anvers et que, pour subvenir à leuÀ be-
soins, ils travaillaient particulièrernent à la tissera'clerie.
Ç'ftait, par conséquent, un ordre pauvre. N'a_t-on pas
été jusqu'à dire que son nom bégard pourrait bien déri-
ver de l'ancien verbe anglo-saxon bàghan, qui se tra_
cluit par mendier? Des érudits, Du Cange entre autres,
signalent cette étymologie. Du Cangé ajoute qu,au
moyen âge, le mot begard désignait un mencliant, même
cians notrc pays. De nos jours encore, en langue an-
glaisc, le verbe to beg exprime I'action d,e mend,ier et le
ntot beggar signifie mendiant. Il est vrai que to b"g
indique égalentent I'action de prier. C,est ce que dei
écrivains sérieux, qui se sont beaucoup occupés de l'ori_
girre des Bégards et des Béguines, Warnkænig notam_
ment, font remarquer à propos du verbe beghai. Notons
en pâssant que le nom Bogaeds, donné à un établisse_
nrent hospitalier de Bruges, n'a aucutl lien de parer.rté
avec le nom de I'ancien Ordre religieux.

La similitude entre la dénomination des frères Bé-
gard,s el celle des hérétiques occasionna cles difficultés
aux premiers. Pour dissiper tout soupçon sur leur ortho-
doxie, le Saint-Siège publia un décret proclamant ces
religieux en parfait accord avec I'Eglise (').

Liége a possédé des religieux Bégarcls. Une charte
de l'évêque Jean d'Arckel, datée de 1372, mentionne
rr les frères du Tiers-Ordre de Saint-François dits cle
la pérritence et Begards (') r établis chez nous. Le siège
cle lctrr couvent êtait rue Saint-Léonard (") à l,entrée,
à gauche. Leur maison joignait celle des Carmélites qui
formait I'angle cle la rue. En la seconde moitié clu XV"
siècle, les Bégarcls abanclonnèrent leur monastère. Le
prirrce-évêque Jean de lfornes, en r4g3, le réunit et
en attribua les revenus au couvent voisin des Carmé_
lites.

Les Bégards, lorsqu'ils quittèrent la rue Saint-Léo-
nard, vinrent-ils se réfugier à l,intérieur de la Cité?
Nous pouvons, en tout cas, affirmer que depuis long-
temps, depuis le XfV'siècle au moins (n), une commu-
nauté de ces religieux résidait dans l,entlroit qui clès
lors en prit le norn : rue des Bégards, Thier des Bégards,
Degrés d,es Bégards, etc. (').

Peu de renseignements sont parvenus sur le séjour
que firent 1à les Bégards. C'est ce qui explique que
1'auteur d'une vieille chronique vulgaire ait pu ad-
mettre que le nom local viendrait cle celui de Lambert
le Bègue (u).

Selon une tradition transmise dans la localité depuis
un siècle et demi au moins, le vaste bâtiment, clont
une partie a été longtemps I'habitation de II. de
Locht-Labye, et dont I'autre partie a servi d'ateliers à la

(tl lrlanuscrit r7l, RIII,
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fabrique d'armes Francotte, aurait été le couvent des
Bégards. Sans doute, il y a, à la voie même, des restes
de maçonneries extrêmement anciennes. Tels les sou-
bassements en pierre à chanfrein uni, les quelques fe-
nêtres en style ogival. Ces maçonneries avaient une tout
autre clestination. Elles servâient de limite au cimetière
Saint-Remacle-en-Mont auquel une porte, maintenant
bouchée, donnait accès. D'ailleurs elles se trouvaient à
f intérieur des remparts. La propriété des Bégards, au
contraire, se dévcloppait en dehors de I'enceinte forti-
fiée. Un acte de l'an r'436 le certifie;il mentionne ( un
cortiT delours de (au delà de la) porte des Beghars, join-
dans az Beghars (') >.

Nous pouvons ainsi préciser la place que l'établisse-
ment religieux occupait. Il était en dehors de la porte,
près de Rolandgoffe ('), au bas de la colline, non loit1
du canal de la Sauvenière, en face de l'église Saint-
Jean. Il existait encore à la fin du XV" siècle ('). Néan-
moins, nul ne peut déterminer quand la localité a été
abandonnée par ces religieux. Quoi qu'il en soit, même
à cette époque, la porte des Bégards était fréquemment
appelée postice Saint-M,artin, parce que les degrés de la
voie adjacente conduisaient directement à l'églisc Saint-
Martin (').

Si les archives locales sont sobres de renseignements
sur le couvent des Bégards, nous ne sommes guère
mieux éclairés sur I'cxistence cl'une autre communauté
religieuse qui a reçu abri aussi aux degrés des Bégards,
celle des Jésuitesses anglaises ("). Selon l'Abrégé ctt-
ri,eux et noureau de I'histoire tle Liége, paru en 6Zl (\
les Jésuitesses anglaises se seraient installées à leur ar-
rivée à Liége, en 1616, au }Iont Saint-Martin rt dans la
maison de 1\{. le chanoine Thenis r. IJn manuscrit clu
milicu du XVII" siècle précise. fl expose qu'elles u firent
leur couvent à grand Saint-ùIartin, en devallan.f (des-
cendant) les Degrés de Bega (') ,. Evitons de croire,
avec le chanoine Ernst, que toutes ces religieuses al-
lèrent se fixer, l'an 1618, dans la rue Pierreuse. IJne
communauté continua de résider sur les hauteurs de
Saint-Martin. Elle s'y trouvait encore en 16z4 ('). En
face de la propriété cle Locht-Labye dans la paroi
extérieure du mur cle clôture, on retrouve tracé sur une
pierre le millésime 1616, qui correspond parfaitement
à la date d'installation des Jésuitesses anglaises. I1 y
a quelques années, en faisant des fouilles dans le jardin
de I'immeuble faisant I'angle gauche on découvrit des
squelettes, qui selon toutes probabilités étaient cles restes
des Jésuitesses anglaises. Nous reviendrons sur ce sujet
à la rubrique Coquins.

Après ces détails, est-il nécessaire d'insister pour dé-
montrer I'ancienneté de la voie. Sans doute, c'lifiérentes

(r\ Cour allodiale, r. n' 24.

(2) r4r8 : Cortll s'cxtendant sour Rolandgoffe, joindant d'on costé
à..., près del maison de Bécha|s. (Pautres de Soint-Reni, Stoch,48r-
1416, f. rzo v".)

(3) 148.5: Mâison ortil dclours dc postiæ de Begaires, à Gteit vers
I'couc (eau, rivière) joind. d'amont alle rualle qui deskend à Rolan-
gofre, d'aval az mures delle zoisoz des dits Bechdires, par denière alle
rivicre de Mouse. (Ddmes Blanches de Huy , Stoch Liége, r. r48o-r@r,
f. rq:.)

(a) rq54 : Cortil defour le lrostice Saint-Msrtifl-en-lrIont, a dessous de-
queil cortil est joind. à une petite rurvallc qui tent lers Rolangoffe. 1Por.
Saiût-Michel, r. r1.s4, f. 3q v'.)

{5) I'our détails g{'nêraux voir article Coolir?s (rue des).
(6) ImD. Hoyoux, !r. r4.5.

(7) IlRNsT, TS, p. 2r2, î. 3.
(8) Call.. DO, ry avril 1624.

parties en ont été modernisées, mais telle qu'elle est,
elle conserve un aspect sévère et particulier qui dé-
note une haute origine. Nous ne parlons pas des de-
grés qui facilitent I'accès de la rue par le boulevard de
la Sauvenière. Jusqu'en 186o, il y âvait à cette place,
une étroite ruelle débouchant quai d.e la Sauvenière.
Après avoir franchi ces marches, avânçons d'une cin-
quantaine de pas; nous trouverons à notre gauche une
porte qui restait ouverte pendant le jour. lVlontons ce
raide escalier à grossières pierres de taille qui se dresse
devant nous. Nous aboutirons non loin des degrés des
Bégards proprement dits, qu'on retrouve sous ce nom
dans les plus anciennes vues de Liége à vol d'oiseau.
Escaladons encore ces degrés irréguliers et à pente
raide ('). Ils nous conduisent près d'une seconde porte
de même dimension que la première. Elle clôture cette
partie de la rue. Rencontrerait-on en notre ville plusieurs
exemples de voies publiques fermées à ses deux extré-
mités, système assez généralisé dans les siècles passés?

Depuis un temps immémorial les portes de la rue des
Bégards ont été fermées à la tombée de la nuit et ou-
vertes au point du jour. De temps immémorial aussi, ce
service se faisait en raison d'une servitucle qui grève
une propriété de la rue. Cette charge a incombé en der-
nier lieu à M'u veuve Orban-de }Ienten, qui l'a confiée
au locataire de la maison no rz. llais pourquoi cette voie
demeure-t-elle fermée jour et nuit depuis que les Alle-
mands I'eurent close au moyen de barrières pendant la
guerre r9r4-r9r8, imposant ainsi aux usagers de cette
ruelle un détour qui fait plus que doubler le parcours?

A cause de la solitude qui y règne, cette voie avait,
au commencement du XIX' siècle, un triste privilège.
Comme le rempart des Anglais, la rue des Bégards cons-
tituait le Pré aux Clercs de Liége. C'étaient surtout les
fils de llars qui, prétendument pour laver leur houneur
outragé, se livraient 1à à des combats singuliers. Il y a
longtemps, heureusement, que ces scènes de sauvagerie
n'ont plus cet endroit pour théâtre.

Autrefois, la rue cles Bégards était bordée à gauche
sur la moitié inférieure de son parcours, par des remparts
munis de tours et de parapets. Ces remparts, réédifiés
en 1483, limitaient la cité de ce côté. Construits très so-
lidement en pierres de grès, ces murs, parvenus à la pro-
priété Delocht-Lab1.e, abandonnaient la rue des Bégards,
obliquaient à gauche, longeaient toute la partie extrême
de cette propriété, puis allaient rejoindre, par une série
d.e zigzags, la porte Saint-]Iartin. Cette clernière section
de l'enceinte fortifiée est encore intacte. On l'aperçoit
de la rue Thier de la Fontaine.

Dans les terrains adjacents à cette fortification et si-
tués en dehors cle la cité, on ne voyait, sous l'ancien
régime, à I'exception de rares bâtisses, que des fossés,
des jardins et des pièces de vigne (') qu'on cultivait en-

(r) Ccs (legrés semblent n'avoir êté entretenus avcc soln cn aucun
teEps. On trouve dans les Recès de la Cité, qu'en 1749, une supplique
fut âdressée au Consil, tendatrt à 1a restauration de cet escalier, Le
Conscil consent à ce que < la réparation soit faite aux moindrcs frais
posibles r. (RecÈs du 16 janrier 1749.)

l?) 1506: ilaren emprès le postice des Bégards dehors I,iége, joindart
d'aval à une pisent, au présent 

"igû? 
teûdante de postice Saint-Martin

ri Rolandgoffe;d'âmont à werixhas, tendant ale fotrtaine Saint-LaEbert.
(.8L, r. 65, f. rs8.) - I,aNGrus, dans son Rccttcil des Ebitsbhcs du Pays
de Lifsc, dit quc de son tcmps les collines de Saint-lUartin avaient des
vignoblcs qui rapDGtaient auantitê de lins nrclaeilleuscrnent bons.
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core dans la première moitié du XIX" siècle' Les mili-
taires circulaient sur le chemin de ronde tracé le long
des murailles. En temps ordinaire, les simples citoyens
avaient le droit de se promener sur les remparts qui
constituaient w bouleoard dans la vraie acception du
mot. Des gens du peuple abusaient même de ce clroit,
tout au moins du côté des Bégards. I{ontés au-dessus

des murailles, ils y tenaient des n conventicules )) noc-

turnes ; ils insultaient les paisibles habitants qui fran-
chissaient les degrés des Bégards ; ils leur larrçaient
même des pierres. Les possesseurs des jardins situés en

dessous des remparts n'avaient pas moins à souffrir des

malveillants. En r7t4,la Cité, propriétaire des remparts,
prit une décision qui devait mettre fin à ces abus. Elle
accorda à certains propriétaires la jouissance' moyennant
accense, de la partie du rempart qui faispit face à leur
propriété. Ainsi en fut-il de la portion du chemin de

ion<le comprise jadis dans la propriété De Locht-Labye'
qui appartenait et r7r4, au chanoine de Harzé (')
e1 en la seconde moitié <1u même siècle' au chanoine Ren-

sonnet. Le posseseur est présentement M. Chaudoir-
Lechat.

Dans le mur de cet immeuble avait été pratiquée une

porte qui donnait accès au rempart et à la tour }loxhon'
bette porte était désaffectée depuis quelque temps quand

te S juitlet q56, le Conseil de la Cité, par mesure de

proid"n." la fit démolir ('), après. la restauration du

iempart ('). Peu à peu la Ville elle-même se relâchait

<le sa sévérité quant au maintien en état des remparts'

L'an i77g,le Conseil faisait démolir en partie le parapet

derrière'ia maison du chanoine Rensonnet (')'

En accordant l'usage du rempart à des particuliers,

la Cité ne se dessaisissait pas d'une façon absolue de

la propriété de I'enceinte militaire. Ces murailles lui
appartànaient encore dans le XIX" siècle' En r8r8, le

gàrru"rn"rn.nt tles Pays-Bas désirait mettre Liége à

l'abri <l'une attaque de vive force. La Ville consentit

à lui transmettre la possession de ses portes et de ses

remparts, pour les faire entrer dans le système de dé'

fensl que I'Et"t avait en vue. Les fortifications com-

prises entre I'ancienne porte Saint-Ilartin-et le bouleoaritr

(alors quai) de la Sauvenière, furent cédées au gouver-

n"-"tt, le rz octobre r8r8, sous la condition que leur

"rrtreti"tt 
et leurs futures réparations seraient aux frais

du département de la guerre.

Dès le 8 mai r8zg, 1'Etat restituait à la commune quel-

qo"rl"iai"t faisani.partie des temparts, afin qu'elle les

i""ât'a son profit ou qu'elle s'en servlt elle-même'

Âprès les événements de r83o, la Ville ne tint plus

guère compte des concessions faites précédemment par

Ëll" ",, Gouvernement. Elle loua ou vendit les terrains

bordant les remparts, ên stipulant seulement que les

acquéreurs ne pourraient pas y bâtir' Elle permit ce-

p"n.l"nt d'édifièr sur les fossés ou sur les terres adja-

centes, pourvu que ce ftt à la distance c1'un mètre 8o c'

des miriailles. La Ville abantlonnait donc ses <lroits sur

( I ) Titres de propriété <ie la famille de I.æbt'Labve.
(2) RCC, r. r755-17.;6, I. rg3 v'.
(3) Ibirl., r. r753-r755, f. l9 v'.
(1) Ibid., r. r;;i-r7i1, f. ro v'; - r. r778-r78o, f. r55.

les terrains, mais elle ne pouvait vendre les murailles
qui restaient en la possession du ministère de la guerre.

Ce fut seulement en 1846 que se fit la rétrocession
des murs à la Ville. Celle-ci était mise ainsi dans une
singulière situation. Elle détenait un bien qui ne pou-
vait lui rapporter que des déboires et... des procès.
C'était un éléphant gagné à la loterie.

L'administration communale chercha à se défaire de
ce lot. Elle adressa en 1868 une circulaire aux riverains
pour leur abandonner les murs (') .

Cette section du rempart a été remplacée par une mu-
raille en briques beaucoup moins élevée et moins épaisse
que la précédente, suivant la forme et les dimensions
prescrites par le règlement communal. Les bâtiments
de la rue des Bégards ont presque tous un aspect véné-
rable. La demeure de l\{. Chaucloir-Lechat, no 27, acquise
en ce vingtième siècle de NI. I,éon Delocht, professeur
à 1'université, appartenait précédemment au beau-frère
de ce dernier, II. Labye, ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées. Elle lui avait été léguée en 1833, par son
oncle, II. le chanoinc Ransonuet, avec la famille du-
quel il vivait. Dès le rg mai rEz6, cet ecclésiastique
avait donné entre vifs à son neveu Jacques Labye les
différents effets mobiliers qui garnissaient son hôtel et
le garnissent encore. Ransonnet avait reçu l'habitation
par testament clu chanoine }{athias de lfarlez. Le cha-
noine Ransonnet avait fait réédifier le bâtiment vers
t762. On peut se rendre compte en visitant les salons
qui ont été scrupuleusement maintenus dans leur état
primitif, des goûts vraiment artistiques du propriétaire
ancien. Ces salons, aux ornements de style Louis XV
et Louis XVI, méritent d'être rangés parmi les mieux
réussis de ceux de l'époque, conservés à I,iége. Le pe-
tit salon blanc, tout décoré cle sculptures liégeoises en
plein bois, est de tout prcmier ortlre. Le manteau de la
cheminée du plus grand est rempli par un tableau de

fleurs, peint par J.-B. Coclers. Ricn cle surprenant à ce

que la Commission royale des trIonuments ait rangé cette
habitation dans la troisième classe des édifices civils
privés.

La demeure adjacente (no 6zz ancien) appartenait
aussi au chanoine Ransonnet. Elle fut léguée en 1833 à

un autre neveu (( Charles Ransonuet né Foullon rr (').
Depuis r85o la fabrique d'armes de la maison Fran-

cotte s'étend sur I'ancien mur qui clôturait le cimetière
de la paroisse Saint-Remacle-en-Mont. L'habitation de
IVladame veuve Orban de Menten de l{orne, située en

face de la fabrique, constituait au siècle dernier le refuge
de l'Abbaye Saint-Laurent. Nous en parlotls à I'article
Mont-Sai.nt-Martin. IJne passerelle en fer fut établie
en 1848, au travers de la rue des Bégards, à 6 mètres
de hauteur pour relier les deux propriétés Orban et
Francotte. Elle a disparu depuis la fin du XIX" siècle.

Le croirait-on? Cette rue a été I'objet d'un plan d'ali'
gnement. Son adoption a donné lieu à une très sérieuse

discussion ("). Le plan a été approur'é par cles arrêtés

royaux des ro janvier et 3 aott rS.sq' Sa réalisation a

(r) n-.1,1868, rg jrrin. - v. notre ouvr., t. I", t).22{, r" c.

Pl Pftcis lour lcs époux Labvc conlrc la !ùûille Collardiil, etc', 1835'

(3) 8,,1, 18.58, p.479.
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nécessité des travaux qui
ment les années suivautes
venière.

ont été exécutés successrve-
vers le boulevard de la Sau-

Bégards

poRTE ET TouR DES - Les vues détaillées cle Liége
clcs clcrniers siècles de la principauté montrent, en des-
sous des degrés des Bégards, en tête de la ligne de for-
tification s'étenclant du canal de la Sauvenière à la porte
Saint-Martin, une tour carrée, haute et massive, clont
le sommet est orné de crénelures. C'est la tour dite des

Bégards disparue depuis longtcmps. Une porte solide-
ment emmuraillée la rcliait au rempart, à travcrs la voie
rle Basse Sauvenière.

De quancl r:lataient la
porte et la tour? Elles
durent être élevées lors
du premier établissemert
de la partie de l'enceinte
fortifiée allant de Saint.
Ilartin au cours cl'eau
de la Sauvenière. De sé-

rieuses raisons straté-
giques exigeaient que
les murs de la crête de

Publémont descentlissettt
jusqu'au bas de la col-
line à cet endroit. Là,
nrême dans la vallée, le
mur avait un rôle im-
portant à remplir pour
la cléfense. I1 avait pour
objcctif principal de-

permettre 1es rapports
constants des vigies de
la poterne avec le gros
des gardiens postés sur
les hauterrrs. Placée vis-
à-vis de 1'ég1ise Saint-
Jean, cette poterne cst
montrée clebout clans les
archives locales les plus

anciennes. Jusqu'at.r
XIV' siècle, or"r la dési-
gna l>osticlte de Ia Sau-
z,enière ('). la commu-

nanté cles Bé gards
n'ayant pas encore fait
son apparition de ce
côté. Aussitôt après I'ar-
rivée de ces religieux,
dès le début du XV"

BEGARDS

I-s pott} Lles Bésards en 1886

fortifié qui I'entourait, devait empêcher I'entrée rue
Basse Sauveuière d'un ennemi arrivaut du faubourg
de la Fontaine, car il y avait jadis commuuication
directe entre la rue Basse Sauvenière et la rue Sur la
Fontaine (') . Refouler les envahisscurs du faubourg
voisin, telle était aussi la tâche qui incombait à la tour
des Bégards. Les gardiens de cette excellente position
stratégique étâient, de plus, tenus d'interdire à toute
troupe adverse d'utiliser d'uue façon quelconque la
rivière de la Sauvenière. Dans ce but, à la même place,
aux moments cle danger, on jetait une solide chaine à
travers le bras de la Meuse. Sans I'ouvrage militaire des
Bégards, le rôle défensif que Notger avait assigné à la
collégiale Saint-Jean n'ett pu être rempli d'une façon
efficace. L'un dépenclait de l'autre. Au surplus, I'exis-

tence de cette portion
cle rempart et de sa porte
fortifiée avait 1rlus de
raison d'être sous Not-
ger qu'après 1'érection
de la seconcle enceinte.

La porte des Bégards
périt-e1le lors dcs évé.
nements désastreux de
r468? Si oui, elle ne
tarda guère à être re-
levée. On voit, en effet,
la porte mcntionnée

quelques années après
dans des actes du

temps (').
En r5:5, la porte des

Bégards, selon un do-
cument officiel, fut re-
mise à un entrepreneur
( pour la réparer et y
placer url poste, de ma-
nière que les hommes de
service aient un corps
clc garde jusqu'à ce que
la Cité \.euille retirer
son adhésion. Dans ce
cas elle devait pa1'er les
débours occasionnés par
ccs modifications ('),r.

Les détails que I'ott
possède sur la porte des
Bégards sont vagues et
confus. Cela s'explique
par le rôle effacé qu'elle
a joué dans I'histoire

iiégcoise. Ellc était
néanmoins sérieusement
En r5g5 notamment, onsiècle, la tour et la porte en prirent le

La porte et la tour avaient chacune
importante mais distincte. La première,

Cliché Béthune

fortifiée avec pièces d'artillerie.
y plaça deux canons (').

nom (').
une missiou

grâce au mur

{t) \'oir à ccttc rubrique.
(21 r4zq-r43t : cortil defours le borte des Beghaïtls. \Corr allod. r. 24 -Carrnes er Ile, Stock, rqal, f, 58,) - \442 | \rers lc tostict des Begars.

(Charte d,u ChaD. LIt' Saint-Lantbert, du z6 nov.) - rl.l9 ; Joindant vers
le bosticc (le Beghair. (Iôrd. du 14 mai.) - r-15o : I'osti.-e des Bcghards.
(EL, r. .1., f. rr7 t'.)

(r) XIII'siècle: llaison defrrrs le postiche ki tat ù Ssint-Lambcrt lon-
tsine. (Prurles-en-IIc, r. rr, f.9r v'.)

(2) r-ior : llai$n séant dcfours le bostice des B(ghdrds, a costé vers
lcauu'c, joindaut d'amont alc ruallc qûi deskent ù Rolangoffe. (EL, r, 57,
f. ?rs v".) - 15o6 : ]taien emDrès le fostice des Bcgards dehors I.iége.
lIbi,1., r. 65, f. I58.)

(3) RARTOLLET, Cottsiliuni ir,7is, acte du 12 sept. 1525.

(a) RCC, 1595, f. r99.



Dcs gardiens étaicnt chargés de fermer ct d'ouvrir
les portes. Le z4 juillet 1752, t le Conseil de la Cité
ayant appris - nous citons un Recès de cetie date -que la porte du rivage des Bega du côté du pont
d'Avroy restait souvent ouverte par le cléfaut de An-
cion, gardien de la clef u, ordonna la remise de cette
clef u aux employés dc la porte d'Avroy, lesquels r,
ajoute le Recès, tt seront obligés de 1'ouvrir à la dcmande
des particuliers qui en auront besoin pour le transport
de leurs denrées et ensuite de la refermer r,.

Plus tard, il y eut trois clefs (') et en t774, le Conseil
de la cité supprima la charge rr de portier dc la porte
des Bégarcls r (').

Par cette porte - uous I'avons clit - on communi-
quait dc la rue Basse Sauvenière avec lc piecl clu Thier
de la Fontaine. Celui-ci était seulemcnt séparé de la
porte des Bégards par une ruellc formant le prolouge-
ment à peu près clirect de la rue Basse Sauvenière. Une
partic de l'artère cn question fut réunic en 182.5 par
décision de I'administration comnrurrale, à l'établisse-
ment des bains Philipps dont I'emplacenretrt est aujour-
cl'hni occupé par les habitations portaut au boulcvard
de la Sauvenière les uo" 9: à roz inclusivemeut.

Jusqu'au début clu XIX" siècle, la tour, le corps de
garde et le postis restèrent intacts. Le .s juillet r8r3,
le préfet de I'Ourthe approtlva le cahicr cles charges
dressé par I'architecte de la Ville en vue de la démolition
de ces ouvrages fortifiés. fl se passa quelques années
avant la suppression de la tour. En r8r8, la Ville la
remit au gotlvernement hollandais. Elle ne tarda pas
â êtrc renversée.

Quant à la porte proprement clite, les traces de l'ar-
cade qu'elle formait sont parfaitement distinctes dans
le vieux bâtiment situé au pied des degrés des Bégarrls.
Elle a été murée depuis trois quarts de siècle clrviron.

Bégards

Rr\rAGE DEs - Ce rivage servait particulièrement à

la traversée du canal entre les Degrés cles Bégar<ls et la
petite rue qui, de derrière l'église Saint-Jean, aboutis-
sait au cânal.

Le rivage étâit très ancien ; il existait, à coup str,
dès le commencement clu XV" siècle. f)urant t1n cer-
tain temps il fut question <le jeter un pont à cet endroit
de la rivière de la Sauvenière (').

Béguinages

Peut-être n'est-il pas cle problème historique aussi
longuement et aussi diversement controversé que celui
de la genèse des béguinaÉes (n).

(t) Rcc, r. n68-r77r, f. zz9 v".
(21 lbid., r. t77q-t775, f. 46.

En r;87, le Conseil loua un souterrain en dessous de cctte porte.
lRCC, r. r785-1788, f. :$ v", r99 v'.)

(3) li. Potrt de la 5q1.7'eiiî:re.
({l Nous ne potr\'ons songer à donner ici la t>ibliographie tlu sujet.

Élle a été fournie, partiellement il est vrai, dans des travaux récents'
Il nous sufrira donc de citer quelquæ-uns des derniers :

DARts, Origif,e des béguines et d.es bésuônsges, Notices sut les églisas
,d.r diocèse, t. xII. - NrlrÂL, Les béguinages ; - DE RIDDnR ' QrelQucs
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L'Académie royale de Belgique a jugé ce problème
digne d'intérêt au point de le mettre au concours pour
le prix Stassart, d'abord en r8g5, ensuite en rgoo.

fa divergence des opinions a porté tant sur l'étymo-
logie clu mot béguine que sur I'origine cle f institution.
Un philologue téméraire ne s'est-il pas complu à re-
monter jusqu'au celtique pour faire rlériver béguine de
begga? Il perdait de vue que le celtique était une langue
morte lorsque parurent les premières béguines, Pour cer-
tains chercheurs non moins fantaisistes, ce mot vien-
drait cle béguin (bonnet) de jeune enfant. I,'on pour-
rait mrrltiplier les thèses extravagantes émises sur le
même sujet.

C'est aussi cn argumerltant de la similitucle de noms
que cles historiens tiennent à voir dans 1a fille de Pepin
de Landen, sainte Begge, qui vivait au VII" siècle, la
fondatrice de I'ceuvre des béguines. Sainte Begge a ef-
fectivcment établi une maison religieuse, mais cette
maison cst sans rapport avec les béguinages. Les bé-
guines, il est vrai, vénèrent sainte Begge comme leur
patronne. Il faut en découvrir le motif en ce que leur vie
pren<l plus ou moins modèle sur celle de la noble fille
cle Pepirr. Au reste, c'est seulement, en 1626, que l'ar-
chevêque de llalines, Jacques Boonen, et le légat apos-
tolique, comte Jean-François cle Gui<liis a Balneo, ont
assigné le patronage de sainte Begge aux béguines (').

Les auteurs qui admettent une origine aussi reculée
des béguinages étayent leur opinion sur trois actes qtt'ils
disent dater de ro65, de rrzg et de rr.5r, et dans les-
qrrels il est fait mention des béguines de Vilvorde (').
Déjà un écrivain vieux de deux siècles mettait en cloute
I'authenticité cle ces documents ("). La fausseté en a été
démontrée, <l'une façon péremptoire, par Hallmann en
rE43 et par Piot en 1874 (t). tt ressort de leur exâmen
que les diplômes susdits n'avaient rielr du XI" ou du
XII' siècle, qu'ils appartenaient au XIII" ; au
surphls, le couvent même de Vilvorde n'a été fondé
qu'en r z3g.

Ar.r fond, si I'on se reportait au premier âge du chris-
tianisme, il ne serait nullcment malaisé de découvrir
nomlrrc cle femmes pieuses, vivant dans le célibat, et
s'adonnant à cles ccuvres de foi et cle charité. Ce genre
de vie était fréquemment pratiqué alors ; mais il s'agit
de savoir quand et ot\ ces femmes ont été réunies en
comnlunautés, quand leurs habitations formèrent tlne
enceinte bien fermée, et qui en prit f initiative.

fl est une chose qu'on peut affirmer sans la voir
mettre en suspicion : I'institution des béguinages est
essentiellement lié$eoise. Qu'on nie - et l'on aura rai-
soll - 

qu'une sainte du pays de Liége, sainte Begge,

mols sur I'orlgine des béguines, AHEB, l. XII; -IIA(rPT, Lambert le
Bègue et I'origine des btiguinages, lltalloflia, r9o3 ; - GREI'EN, Die An-
ld,nge d.er Beginer, Ilunster tg\2 i - KURTE, De I'origine liégeolse des
Béguin(s, BARB, tgt2; - ScHoor.MEEs\ÉRa, Lambert le Bègue et I'ori-
gifle ile s Bégulnes, Lt:odium, tgrz, p. v6; - GRE!'EN, Der Aisoruflg des
Beginenueseis - Eine Auseiffiftdersetzutg mit God. Kulth, Munich
r9r4 ; - 

SIMIINoN, où en est Ia Question de l'Originc des béguhtes? -
Leod.iun, rgr9, P. 89.

(r) lvrcElrÂNs, Blabantia \loriafla, 9. 5r7.
(2) PrrrIiANUs (van Putte), I)e Beginarum afild Belgas institttlo et no'

mine suflragium. I.ourain r63o.

(3) Lettre de Ir1, t'abbé 5..., à Mlle de G..., bésrine d'Anaers, Patis
r73t, 9. 6.

(4) HALLTIÂNN, Dit Gesch. dcs Ursprl.ng de| bclzischen Beghittefi,
Berlin. - Plor, Cailul. de I'abbaye de Saint-Trofld, t. ff, p. XCV et s.
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ait provoqué cette innovation religieuse; qu'on refuse
le même honneur, si l'on veut, à un prêtre liégeois, à
I,ambert le Bègue, tout le monde devra admettre, en
présence des pièces authentiques qui I'attestent que c'est
au diocèse de Liége que I'ceuvre a germé et s,est dêve-
loppée avant de s'implanter autre part. < Ce qui est
certain r, écrivait Piot, approuvé en cela par les érudits
modernes, de n'importe quelle nation, rr ce qui est cer-
tain, c'est que nous voyons apparaltre les premières bé-
guines au pays de Liége >.

On aurait tort, en effet, de vouloir découvrir la nais-
sance de f institution à Nivelles. En cette ville, au dire
de Thomas de Cantimpré qui écrivait vers l'an 1256, les
Mguines auraient commencé à s'établir en rzoT envi-
ron. Vilvorde, c'est entendu - 1'4 eu son béguinage
qu'en rz3g ; Anvers n'en a possédé qu'en r24o, et Bru-
xelles en rz5o. Cambrai n'a connu de béguines qu'en
1235 i I,ouvain en rz3?, Cologne en r23o. A Liége, on
trouvait des béguines réunies en commun, au XII"
siècle, quoiqu'elles n'en portassent pas encore le nom
officiellement. Dans une notice l)arue au Bulletin de la
classe des Lettres d,e I'Académie royale d.e Belgique,
en r9r2, G. Kurth a établi par de solides démonstrations

- nous même I'avancions dans les Raes de Liége dès
I'année 1886 - que le berceau des béguines est la ville
de Liége :

tt Une dizaine d'années avant Thomas de Cantimpré r,
dit Kurth, u deux écrivains qui avaient sur lui l'avan-
tage d'être des chroniqueurs de profession (Gilles d'Or-
val et Alberic de Troisfontaines), et de connaltre I'his-
toire de leur pays aussi bien qu'on pouvait la connaitre
de Ieur temps, ont affirmé avec une netteté qui ne laisse
rien à désirer, que I'institution des béguines est née à
Liége, et qu'elle doit son origine et son nom à Lambert
le Bègue r.

Or, le témoignage d'Alberic est indépendant de celui
de Gilles d'Orval, ce qui donne une force plus graude
à leurs déclarations (').

Ces attestations contemporaines, pour ainsi dire, ne
suffiraient-elles pas à faire reconnaltre I'origine liégeoise
des béguines, à faire reconnaltre aussi. en Lambert le
Bègue, mort vers 7'an rr77,lc créateur rles béguinages?

Il y a mieux, cependant. On peut mettre en avant le
témoignage irrécusable produit en 1266 par l'évêque
même de Liége, Henri de Guelclre. En un diplôme de
cette année-là, il déclare solennellement que c'est dans
son diocèse, dans sa ville épiscopale, que les béguinages
sont nés (').

Préciser la date exacte offre certes des difficultés,
mais elle est indubitablement antérieure au XIII" siècle.
Un passage du I/ita Odiliæ signale l'arrivée à Liége, vers
l'an r2oo, d'un étranger qui voulait se rendre compte

(r) Notons, à I'appui de ctte thèse, la découverte faite dans un ma_nusrit du British luuseum, d'une image que l,on croit remonter auXIII'siècle. Sur cette image, on lit ces quatre vers dont les deu
demiers, tout au Eoins, doivent être postérieurs.

ce sui ichis Lambert, lel tenz los ù lableKi luid.o sain Chrlstoùhe, ht iucri ceste tobte (t)
Cist brud.on Jist ?rumlers I'ord,re de besanoge
Les elisltcs Salnt-Poul frist en nostre longage.

(') Table des dates de la fête de Pâques pour S32 ans.
(2) Cet acte a été publié DotaEment d,ans Leod.ium, r9o3, D.60.

si un nouvel institut pieux tr y avait jeté de solides fon-
dements u, iequel institut, à ce temps, ne pouvait être
que celui des béguines.

Une génération avant I'auteur da ltita Oititiæ, !ac-ques de Vitry, qui avait constaté de oisu les heurlux
effets de cette nouveauté religieuse, la dépeint en
termes les plus laudatifs, dans sa lettre à Foulques,
évêque cle Toulouse. Après avoir ren<lu hommage'aux
vertus des femmes liégeoises, de ces vierges, diùI, qui
n'ont voulu d'autre époux que le Christ, de "", uéori",
adonnées désormais à la prière, à la mortification et
au travail, il stigmatise ces rr hommes sans mceurs et
ennemis de toute religion r qui diffament ces saintes
femmes et, ne sachant comment leur nuire davantage( ont imaginé d'inventer contre elles des sobri-
quets (') l.

C'est évidemment des béguines que Jacques de Vi-
try. fait un tel éloge. S,il tait le nom, nlest_ce pas
qu'elles n'en avaient pas encore et qu'ii ne veut point
se servir du surnom railleur que les ennemis leui lan-
çaient?

Le même Jacques de Vitry nous initie à un autre in-
cident très caractéristique en l'occurrence. I1 a trait à
maitre Jean de Nivelles, dont la présence à Liége, est
constatée de I'an rrgg à l'an rz3r. Jacques de Vitry ex-
pose combien cet homme de bien fut profondémeut
attristé en apprenant, I'an rzx2, le r"" d" 1a ville de
Liége par les soldats du duc de Brabant. fl craignait,
rapporte Jacques de Vitry, que les vierges saintes qu'il
avait vouées au seigneur ne fussent devenues les vic-
times de la soldatesque. Ici encore rr ces vierges saintes ))

ne peuvent être que les béguines groupées en premier
lieu par Lambert le Bègue, dont Jean de Nivelles con-
tinuait le ministère auprès d'elles (").

Remarquons que la plupart des historiens cles derniers
siècles, ceux-là mêmes qui n'admettent pas Lambert
le Bègue comme fondateur, se plaisent à constater qu'il
s'est intéressé beaucoup à l'institution des béguines,
soit qu'il leur ait tracé un règlement de vie, soit qu'il
leur ait élevé des asiles où elles pouvaient se retirer.

Parmi ces historiens, dès l'an 1629, l'érudit chanoine
anversois Pierre Coens, exposait d'une manière con-
vaincante, que la fondation des béguinages est due au
prêtre séculier u'allon Lambert le Bègue ('). C'est aussi
la conclusion d'une dissertation très nourrie publiée en
ces dernières années par un savant allemand, le profes-
seur lfaupt. Sa conviction est pleinement partagée et
défendue, on I'a vu, par God. Kurth. Celui-ci invoque
à I'appui le témoignage de Lambert le Bègue même,
dans sa troisième lettre au pape Calixte III ('), où il
fait allusion aux vierges pour lesquelles il écrit. Certes,
nous le répétons, avant T,ambert le Bègue, un certain
nombre de pieuses femmes habitaient isolément, épar-

(r) CEAPEÂUVILLE, t. lI, D. 255. - FrsËN, Flo/cs, p. 54r.
(2) Il est permis de croire que Jean de Nivellæ a introdtrit à Nivelles

I'cuvre qu'il aura vn en activité à Liége. -.1,insi stxplique que la ville
biabançonne aurait eu sorr béguinage dans les proiæ l6tr€s du XIU.
siècle.

l3l Disauisitio de origirl. beghinarutt et beghituEimm Bclgii- Liêge
fia9.

(4) Cité de Liôgc au nroycn dgt, t. II, p. 3qi.
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pillées dans le quartier Saint-Christophe, en dehors de la
cité. Mais I,ambert le Bègue les aura partiellement grou-
pées, réunies en communauté dans des propriétés clô-
turées, fermées, aux environs de l'église Saint-Chris-
tophe même. C'est pour ces vierges qu'i1 a traduit en
langue romane la vie de sainte Agnès. Or, comme le
rappelle un érudit, cette sainte fut avec sainte Cathe-
rine 1a principale patronne des béguines et, à lire la lettre
de l,ambert le Bègue, on a I'impression qu'elle a trait
à la première agglomération de béguines, formée à Saint-
Christophe, vers rrTo ('). Ces vierges ne peuvent être
que celles qui, pour s'être conformées aux instructions
du prêtre liégeois, allaient recevoir le sobriquet bé-
guines ('\ .

Des philologues ont montré I'impossibilité de dériver
le terme du germanique beggen, to beg: rr prier, de-
mander r. C'est ce que reconnaît aussi Henri Pirenne,
dans son Histoire d,e Belgique, quoiqu'il ne croie pas
pouvoir rapporter à Lambert le Bègue la création des
béguinages : rr Le mot r, dit-il, rr doit avoir une origine
romane et non germanique r>.

Cependant, Pirenne pense que si les béguines avaient
pris le nom du réformateur liégeois, elles se seraient
appelées Lambertines et non béguines r rt Cela serait
vrai rr, riposte Kurth, rr si elles avaient elles-mêmes
choisi leur nom ; mais, tout au contraire, il leur a été
infligé comme un sobriquet par ceux qui n'aimaient pas
leur institution r. Et il invoque à I'appui le témoignage
de Jacques de Vitry où il donne les béguines pour les
disciples du bègue, comme les chrétiens sont les dis-
ciples du Galiléen. I,e surnom béguine vit le jour, non
à raison directe du nom de l,ambert le Bègue ('), mais
par dérision, par allusion aux beguins, secte hérétique
du même temps. Le sobriquet, pour tes bégui.nes paralt
ne leur avoir été lancé qu'aux approches du XIII"
sièc1e.

Leur institution se justifiait pleinement. I1 n'existait
à cette époque à Liége, en dehors de quelques commu-
nautés riches, aucun établissement religieux, où les
filles cle la bourgeoisie et du peuple pussent trouver un
abri assuré pour leur vertu et pour leurs infortunes.
C'est cette lacune sociale importante que Lambert le
Bègue s'attacha tout spécialement à combler.

<r La propagande de Lambert le Bègue, et de ses

émules l - dit, en bons termes, Henri Pirenfl€, -a caractérise cette période de troubles et de confusion
qui accompagna la formation des villes. Les béguinages
apparaissent comme les manifestations, par excellence,
de la religiosité urbaine assagie et revenue à I'orthodo-
xie. Les premières béguines furent des veuves ou des
filles qui, sans entrer en religion, se consacrèrent à la
prière, aux macérations et au soulagement des malades...
Le béguinage répondait parfaitement aux nécessités de
la vie bourgeoise. Ce fut pour les villes belges du moyen
âge, une manière de résoudre la ( question fémi-
nine r (n).

(1) SrtrrÉNoN, Leodium, r9r9, P. 93-

(2) Cette thèse n'est nullement renvetsée par les demiers travaux
parus sur I'origine des béguinages: GRtvEN (abbê\' Die antangen der
Beginen (r9r2); - PETT,TPPEN (abbé), Dc Begiinhoten (Anvers rgrS);
* IIooRNAERT, Le beguinase de Bruges (tg22l.

(3) Dans les Lettres à Mue de G-.., bechine d.'A&ers, I'auteur joue
hurnoristiquement sur ce mot qu'il attribue au bégaiement prétendu du
Drêtre Lambert. nom imposé ensuite aux bêguines, dit-il, ( quoique ce
n,ait iamais eslé le défaut de votre sexe, qui, d'ordinaire, a la langue
bien déliée, (p. 5).

(4) Hist. de Betsique, t. I, pp. g8'gq.

IIaupt, sans donner raison à ceux qui expliquent la
uaissance des communautés de béguines par le besoin
qu'avait le moyen âge de fonder des ceuvres de secours
pour les femmes pauvres, a soin d'ajouter, qu'ils < ont
méconnu la nature originaire de f institution, dont d'ail-
leurs personne ne songera à nier le caractère écono-
mique l.

Nous I'avons vu, les titulaires des béguinages furent
d'abord critiquées ; on crut les avoir ridiculisées à ja-
mais en les qualifiant de béguines. Aussi, pendant quel-
que temps, les défenseurs de ces asiles s'abstinrent-ils de

se servir du surnom, que ces femmes finirent par rendre
respectable. Dans une charte du 4 juin rzz4, du lêgat
Conrard, évêque de Porto, elles sont encore désignées
sous le nom ( sorores r (sæurs) , mais 1e moment appro-
chait où l'appellation béguine aurait perdu son caractère
injurieux et où elle serait acceptée par tout le monde
sans arrière-pensée ('). Ce fut un fait accompli au mi-
lieu du XIII'siècle.

C'est pour les béguines de l,iége, - lieu originaire
de la cong'régation, - eu€, entre les années tz4o et 1246,

Jacques de Troye, alors archidiacre de Liége, formula
un règlement de vie qu'approuva l'évêque Robert de
Torote. Le même Jacques de Troye, devenu pape sous
le nom Urbain fV, ne les oublia pas et les protégea
tout particulièrement.

L'idée de réunir les béguines, en dehors des villes
sans supprimer entièrement leur vie isolée, avait assez
promptement été réalisée. On construisit pour elles des
maisonnettes renfermées dans une enceinte clôturée, au
milieu de laquelle était bâtie la chapelle. Chaque bé-
guine y avait sa demeure dans laquelle elle se livrait
aux soins de son ménage. Une ou plusieurs maîtresses,
élues, veillaient à I'observation de la règle. Les bé-
guines faisaient le væu de chasteté pour le temps qu'elles
resteraient dans l'établissement, car elles pouvaient libre-
ment renoncer à leur état et rentrer clans le monde. Leur
journée était partagée entre les exercices de piété et les
ouvrages manuels ou f instruction cles enfants. Les ou-
vrages manuels consistaient à tricoter ou à coudre,
ainsi qu'à filer et tisser le lin et la laine. Elles s'ins-
tallaient de préférence près d'un cours d'eau pour blan-
chir leurs toiles ('). Leurs travaux manuels et surtout
leur commerce de toiles leur fournissaient cles moyens
de subsistance. Elles ne faisaient point væu de pauvreté,
elles pouvaient conserver leur patrimoine personnel, et
I'augmenter même par leurs petites économies. Le cos-
tume qui leur fut prescrit par la règle était simple, cle

couleur noire ou grise.

Les béguines malades étaient soignées dans une in-
firmerie. Les novices et les jeunes béguines demeuraient
avec d'autres plus âgées qui remplissaient à leur égard
les fonctions de maîtresse de novices. Le prêtre qui leur
était préposé avait sur elles les pouvoirs cle curé. Leur
genre d'existence tenait un certain milieu entre la vie
religieuse proprement dite et la vie séculière (").

(r) Fait étrange, un acte de l'an 1336 signale textuellement les r frères
beghins del citeit de r,iége et les pouwes daoe*lles que on appelle
les filhes-Dieu >. (Cartulaire des Domif,lcains d.e Liége, f. t2g8.l

(2) V. notice rue dè Curèdie.
(3) DARrs, Hist. du dioc. (XIII. et XIV' s.), p. :o4.
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C'étâit si l'on veut, un couvent dont la porte restait ou-
verte ('). Attssi bien, les béguines n'avaient pas à pro-
noncer de vceux ; elles formulaient de simples promesses
au confessionnal ou devant le curé de la paroisse, siège
du béguinage. Ces promesses ne concernaient que I'obéis-
sance et la chasteté; elles n'engageaient les béguines
qu'autant qu'elles séjournaient au béguinagc.

On ne comptait à Liége qu'un grand béguinage. I1
y avait au milieu du XIII" siècle, dans tlivers quartiers
de la ville, une série d'asiles secondaires qui abritaient
5, ro, 20 béguines, suivant les actes de fondation.

I1 est certain qu'à Liége, à la fin du XIfI" siècle, on
connaissait encore des béguines isolées. Les statuts sy-
nodaux publiés par Jean cle Flandre ('), le 16 février
re88, ne laissent aucun doute à cet égard.

rt Nous ordonnons r, portent-ils, < que les béguines
qui veulent jouir de leurs privilèges aillent demeurer
dans l'enceinte des béguinages ; nous voulons que celles
qui habitent hors de cette enceinte revêtent un costume
distinct de celui des béguines qui vivent dans f inté-
rieur du béguinage. l

Et ils ajoutent :

rr Nous excluons cles privilèges des béguines toutes
celles qui sout manifcstement marchancles ou commer-

çantes, du moment qu'elles ont plus cle dix marcs en-

gagés dans leur commerce. rr

Les béguinages étaient nombreux au moyen âge dans

le quartier Saint-Christophe, indépenclamment <lu bé-

guinage principal. Nous en incliquons quelques-uns à

La rubrique l:tlace iles Béguinages (") .

L'auteur de l'Abrégé de I'Estat de la très lameuse
cité. de Liége n'êrrumère que onze béguinages existant
en 16rz en notre ville, mais lui-même avoue ne pas les

âvoir mentionnés totls, loin de là. Depuis lors i1 s'en

forma <le nouveaux sur différents points. En revanche,
quelques-uns c1e ces asiles périrent par manque de res'
sources ou pour cl'atttres motifs.

Nous avons pu clresser une liste des principaux bé-

guinages clisséminés alors dans Liêge, avec le nombre
cles titulaires, pour la majeure partie cl'entre eux, entre
parenthèses ; mais le chiffre a parfois varié. Voici, par

àrclre alphabétique, les appellations et les emplacements

de ces béguina$es :

Saint-Abraham, .irte cle la Casquette (16 titulaires) -
Sainte-Agnès orr l/ert Bonnet, rue des Croisiers (?) -
Saint-Aialbert, dit dv Faucon, rue de la Casquette et

rue Saint-Adalbert (S); - Sainte-Aldegonde et Sainte'

Claire, rue de I'Btuve (.s); 
- Saint'Ant'brofse, rue du

Vertbois (s); - Id., rue de l'Etuve, (+); 
- Saint-André

ou Trulhebout, rue Hors-Château, à l'angle de la rue

des Airs (s); 
- 

Sainte-Anne, rue l{ors-Château; -
Saint-Antoine, à l'extrémité de la rue de Bruxelles, près

de la rue des Bons Enfants (rr).
Sainte-Barbe, rue de Bruxelles (+); 

- de Bermon-
bêch.e, Outre-Meuse (9).

Sainte-Catherine ou da Létrier, dans I'ancienne rue

(r) Kunrs, Lo Côté de Li(sa, t. II, D. 2s6.

(2) scEoolrrEEsrERs, Les statuts st'noitauu de Iean d.e Fland.rc, p, t76.
(r) Voir cet intitulé.

des Tourneurs, près de la rue de la },Iadeleine (7); -du Cheral llai, en Féronstrée (tS); 
- Sainte-Claire,

place Sainte-Claire (S); 
- Cour ilu Lion, rte Roture.

Saint-Denis, englobé dans I'hôtel de la Pommelette,
rue Souverain-Pont ; - De.uillers, rue Hocheporte (z).

De 7'Ecole ilominicale dit l'ertbonnet, r:ue des Croi-
siers (7) ; - Sainte-Elisabeth dit Mostardy, rue Fond
de I'Bmpereur, proche le local du cercle Saint-Hu-
bert (9); 

- Saint-Esfrit, au haut de la rue des Ursu-
lines (Hors-Château) ; - Saint-Etienne, rue Souverain-
Pont, où étaient les locaux des messageries Van Gend.

Du Fattcon, dans I'ancienne paroisse Saint-Adalbert;

- fl'Hsuys, rue Saint-Adalbert ' - fl'l[su7e, rue Ché-
ravoie (S); de Hollogne, près celui de Saint-Christophe.

Saint-Jacques, au commencement de |a rue l\font
Saint-nlartin (+) ; - S,aint-Julien, rue Entre-deux-Ponts,
à gauche (r7).

Maxhnrée, rue des Dominicains (S); 
- Sainte-]Iarie-

Magdeleine ou Warzé, rue du Casqrre (+);- Saint-Mar-
tin, <7it Hermée, derrière le chceur Saint-Paul (6); 

-Saint-Martin, rue Mont Saint-Martin, vers le milieu à
gauche (16).

S,aint-Pholien, rue Saint-Pholien, à gauche (.5).

Risée, rue Bergerue (+).
Saint-Thomas de la Trinité, ancienne rue Salamandre.

De \a Vierge-Marie, rue des Dominicains (4).

Nous nous bornons ici à une simple et incomplète
énumération des béguinages de Liége ; il est traité en
détail de chacun d'eux, à mesure qu'ils se présentent
dans le cours de notre étude. Nous aurons à en citer
beaucoup d'autres, notamment à propos du quartier de
la Fontaine, de Saint-Jean et clc la rue du Itertbois. (Jn

en créa même au XVIII" siècle. Tel est le cas pour le
béguinage Sainte-Anne, installé 7'an 1759 en Roture.

Dans les siècles plus rapprochés de nous, la plupart
des béguines, conformément aux volontés des fonda-
teurs ou des bienfaiteurs de I'ceuvre, étaient de vieilles
femmes, impotentes ou indigentes. Elles recevaient dans
les béguinages une hospitalité honorable et tranquille.
Elles y vivaient dans une aisance relative. On les
soustrayait ainsi à la mendicité et à la misère. Bien
plus, il n'étâit pas rare, même dans les derniers temps,
de voir des béguines tenir des écoles, tandis que d'autres
de leurs consceurs s'adonnaient au soulagement des in-
firmes à domicile.

La révolution française, à la fin du XVIIF siècle,
porta un coup mortel aux béguinages. Combien de ces
asiles, leurs sources de revenus s'étant taries par le fait
de la situation troublée de l'époque, périrent d'eux-
mêmes !

Le r"' septembre 1796 parut la loi supprimant les
maisons monâstiques. f)'après le ministre des finances
de la République française, les béguinages devaient être
rangés parmi les institutions abolies. L'administration
clu département de l'Ourthe, elle, les considérait comme
cles établissements de bienfaisance, cl'accord en cela
avec le ministre de f intérieur. Dès 1797, e77e empêcha
la vente des immeubles des béguinages. Enfin, 1e 3 sep-
tembre r8oo, le Premier Consul arrêta que tous les biens
des béguinages continueraient cl'être a<lministrés selon
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les lois, par la Conrmission des Hospices. Vingt-huit lÉ-
guinages de notre ville passèrent ainsi d'une façon défi-
nitive aux mains de I'administration des llospices civils.

Peu après la remise de ces établissements bienfaisants,
le ministre de f intérieur de la République souhaita la
restauration et le développement de ces asiles que la
Révolution avait désorganisés :

rr Il serait à désirer rr, clisait-il clans un rapport du 18
mai r8oo, rr que des associations cle cette nature pussent
se former dans les principales villcs de la République.
Elles seraient, à mon avis, un des moyens les plus
propres à bannir la mendicité. L'artisan y trouverait
pour sâ vieillesse une retraitc assurée et les secours que
pourraient réclamer ses infirmités. l

Le ministre eût sans doute accentué ses vceux en fa-
veur des béguinages, s'il avait écrit son rapport trente
ans plus tard. A cette clate, de pauvres béguines se por-
tèrent par centaines dans la capitale de la France où
le choléra faisait de terribles ravages, et exposèrent gé-
néreusement leur vie dans les hôpitaux, en soignant les
cholériques.

Quand ils passèrent sous la dépendance des Hospices,
les béguinages de Liége étaient loin d'être confortable-
ment installés et d'avoir une brillante situation finan-
cière, à cause tout d'abord <le la nationalisation des
biens appartenant à des corporations religieuses. Ceux-
1à mêmes qui, autrefois, faisaient largemcut face à leurs
dépenses, furent réduits bientôt à la plus triste condi-
tion, et les malheureuses qu'ils abritaicnt encore s'en
ressentirent considérablement.

Par uue délibération du z3 février r8o9, la Commis-
sion des hospices réunit tous les revenus des bégui-
nages en une seule caisse. Les béguines de Saint-Chris-
tophe réduites alors au chiffre de 39 reçurent annuelle-
ment une somme de 16o francs.

Suivant la délibération, il fallait, pour I'admission dans
les béguinages, être fille ou veuve, âgée d'au moins
6o ans, ou être atteinte d'infirmités. Les titulaires ob-
tenaient, outre le logement, une rétribution mensuelle
de 5 francs seulement. La même année, on limita le
nombre des béguines à z5o; en r8rz, à e78. Ce chiffre
fut porté à 3oo en r83z ; mais, en réalité, les logements
des béguinages maintenus - une douzaine avaient été
vendus à 1a date de r8e6, - ne permettaient guère
d'héberger plus de z5o titulaires.

La Commission des Hospices ne continua pas moins
à mettre successivement les béguinages aux enchères
publiques. Leurs locaux étant dans un délabrement
complet, la Commission considérait que leur conservation
aurait été trop coûteuse. Plusieurs même furent clémolis
par crainte d'accident.

En 1837, il ne restait plus que quatorze établissements
renfermant z7z hospitalisées.

Plusieurs fois la Commission des Hospices projeta la
création d'un vaste béguinage central où les titulaires
de tous les béguinages âuraient pu être hébergées ; mais
ces tentatives échouèrent successivement.

En 1856, il ne restait que neuf béguinages. Celui
d'I{eure, de la rue Chéravoie, supprimé vers r89o, était

le demier rejeton de cette institution au moins sept fois
séculaire.

Notons, pour être exact, qu'à Liége, trois à quatre
centaines de vieilles filles ou veuves pauvres conti-
nuent à percevoir 6o francs antruellement, d'après une
délibération d'octobre 1868 de la Commission des IIos-
pices. C'est ce qu'on appelle recevoir vn béguinage.

Béguinages

PLAcE DEs - vers cette 1>lace con.r.ergent les rues Lam-
bert-le-Bègue, Stéphany, Trappé et Frère I\Iichel.

C'est en rE57 que la place des Bégui.nages reçut son
nom. Elle venait à peine d'être tracée sur une partie
des terrains de I'ancien béguinage Saint-Christophe. Il
avait son entrée principale, formée par un aruau, là ot\
s'élevait naguère la fabrique de clous Jamar et Ci", rue
Sur la Fontaine. Deux autres entrées, en antau êgale-
ment, donnaient I'une rue Carlier actuelle et I'autre rue
des Chapelains, en face du presbytère. I,es rues Lambert
1e Bègue, Stéphany, Trappé, Saint-Christophe et la
place du même nom ont été percées, les unes en partie,
les autres en totalité, à travers les terrains du bégui-
nage.

En Tire-Bourse, on voit I'ancien bâtiment qui servit
autrefois d'infirmerie et de chapelle au béguinage Saint.
Christophe. Ce bâtiment était précédé d'une double ran-
gée de petites habitations qui formaient le béguinage
proprement dit, et qui, sur deux lignes parallèles, sui-
vaient assez bien le tracé indiqué par la façacle de la
Crèche de la place Saint-Christophe.

Le béguinage de ce nom doit être le premier ; il au-
rait servi de moclèle aux béguinages qui furent constitués
dans la suite en d'autres pays. Des historiens sérieux
n'hésitent pas à le donner pour l'æuvre de Lambert le
Bègue lui-même, qui mourut dans la seconde moitié du
XII" siècle. C'est I'avis notamment cle deux annalistes
du siècle suivant, Albéric de Troisforrtaines et Gilles
cl'()rval. Jean d'Outrenleuse, le léger chroniqueur du
XIV" siècle, admit leur assertion et expliqua en dé-
tail, à sa manière et avec son assurance habituelle, I'ori-
gine de cet asile religieux. Reproduisons son récit, à titre
de pure curiosité, après I'avoir transcrit en français mo-
derne :

rr Lambert le Bègue commença vers l'an rr79 à édi-
fier une très belle église en son jardin, et au bout de
celui-ci une grande chapelle. Ce jardin s'éten<lait de la
rioire ile Muese a pont il'Arroit en alant tout oultre
solonc le cachie (chaussée) jusque ale rue con dist main-
tenant Frere Michel et jusques al jardin condist mainte-
nant de Lowe ('). De ce jardin, il prit encore six rerges
pour en faire un cimetière qu'il entoura de solides mu-
railles. Le restant du bien-fonds de Lambert fut affecté
à la construction d'une série de maisons destinées à

( I ) Cette propriété se rctrouve au XvI' siècle. Voici omment elle
est spécifiée dans les anciens dæuments : t5o5 : Ilaisoa d,e Loue, join-
dant damont vers Saint-Gilles alle rualle des Asnes, daval vers le pont
d'Avroi alle Nouvelle Bressine, derrière au royal chemin. (EL, r. 63,
f. 2r9.)
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des religieux et deooutz riches et poetsres beghinnes.
Lambert le Bègue employa tant d'ouvriers à I'exécution
de ce travail qu'il fut achevé en deux ans. L'église, qui
n'était alors qu'une simple chapelle et qui est mainte-
nant l'église Saint-Christophe, fut consacrée à la Sainte-
Trinité, à la Sainte-Vierge et à Saint-Christophe. Un
chapelain spécial eut I'administration de la chapelle,
tandis que I'hôpital des Coquins en eut ie patronage.

r Le fonclateur du béguinage fit don de tous ses biens
à l'église Saint-Christophe et à I'hôpital des Coquins.
Il mit ensuite les habitations qu'il venait d'élever à la
disposition des vierges qui aspiraient à servir Dieu, loin
des bruits du monde. fl se rencoutra 1à des filles de
barons, cle chevaliers, d'écuyers, de bourgeois. Des
prieuses et des archiprieuses furént nommées et les
vierges qu'abritait le béguinage reçurent la dénomination
< beghines rr du surnom de Lambert Ie l)egue. n

Il n'entre nullement dans notre pensée d'examiner ce
qu'il peut y avoir de sérieux ou d'invraisemblable dans
la narration de Jean d'Outremeuse, les moyens de con-
trôle faisant défaut. Constatons seulement que, d'après
lui, Lambert le Bègue aurait construit le béguinage en
lr7g. I1 est vrai que d'autres auteurs assignent I'année
rr73 pour origine du béguinage, et qu'on n'est pas d'ac-
cord sur la date de la mort de Lambert le Bègue, que
la plupart fixent à I'année uZZ. OrL sait d'ailleurs que
Lambert le Bègue vivait près de l'église Saint-Christophe
mentionnée en I'an rr59 ('). C'est pourquoi il était
connu sous le îom La.m.bert de Sainl-Christophe, comme
I'appellent I'auteur d,e la Vie d'Odile et Gilles d'Orval,
deux annalistes presque contemporains de Lambert le
Bègue. I\Iais on peut nier qu'il jouissait de quelque for-
tune ou qu'il était propriétaire de terrains en la localité.
Lors de son installation à Saint-Christophe, il venait de
quitter la cure de Saint-Martin-en-fle, parce qu'il ne
se sentait pas en état de faire face à I'augmentation de
la redevance annuelle qu'on réclamait du pasteur.

L'église Saint-Christophe était paroissiale. D'après une
charte de I'abbaye Saint-Laureut, de I'an rr83, Ie prêtre
desservant ce sanctuaire devait être élu par les frères
de 1'hôpital Saint-Christophe.

On n'a encore rencontré aucune pièce antérieure au
XIII" siècle, dans laquelle le béguinage Saint-Chris-
tophe est nominalement désigné. Serait-il permis d'en
conclure à la non-existence de cet établissement à
l'époque indiquée? Le chanoine Daris, cn émettant l'avis
que le .béguinage Saint-Christophe n'était pas encore
créé en 1253, base son opinion sur une charte de I'ab-
baye Saint-Laurent ('), de cette année-là, charte portant
que les béguines habitaient à cette date tr depuis \a fon-
taine Saint-Lambert (") jusqu'au petit pont clerrière
Saint-Jacques, et depuis le pont d'Avroy jusqu'au
buits (?) r. Des indications fournies par la même pièce,
Daris déduit que le nombre des béguines de ce côté de-
vait s'élever à environ r.5oo. C'est le chiffre qu'avait
déjà procluit de Ryckel ('), mais il n'en résulte pas que

(tl Leod.iuw, rgr2, D. r27.
(2) Noticrs hi.it., t. XII, p. 160.

(3) Cctte fontaine se trouvait au bout de la rue Sur la Fontaine.
(1) Vie d,c Saiiltc-Becge.

le béguinage Saint-Christophe n'était pas établi au rni-
lieu du XIII" siècle.

Ce chiffre considérable de béguines, bien plus que le
silence gardé sur le béguinage par la charte ci-dessus,
n'est-il pas uue révélation? On dit que les béguines se
tenaient vers Saint-Christophe, sur une grande surface
de terrain. Ne faut-il pas en trouver la raison dans ce
que les locaux trop exigus du béguinage lte permettant
pas d'abriter toutes les vierges qui y postulaient une
place, celles-ci désiraient au moins vivre à proximité
cle l'établissement, afin de jouir de certains privilèges
spirituels? Lrne ordonnance de t6E6 du prince l\{axi-
milien-Henri de Bavière atteste qu'à cette date encore,
bien des béguines vivaient isolément, quoique le bégui-
nage principal fût construit depuis des siècles.

On doit remarquer, d'ailleurs, que le béguinage Saint-
Christophe ne fut pas le seul existant de ce côté : les ma-
nuscrits de la première moitié du XVU siècle nous si-
gnalent maints béguinages aux environs de Saint,Chris-
tophc ('). Citons ceux <lits : des Changes, de Corswa-
rem,, d,e Crisnée, d.e Sainle-Croix, totts de la rue Fon-
taine Saint-Lambert ou de la rue Frère Michel, d.e Saint-
Denis ainsi nommé parce qu'il fut fondé par un digni-
taire de cette collégiale près l'hôpital Tirebourse ('),
de Dieu et Sainl-Christolthe, situés à côté de l'église et
d'un autre fondé par une dame dite de Saint-Mart,i.n ("),
cles Co.sselel, de Hante ou de Hene, rue Frère Michel
encore, delle Haxhe, rue Saint-Gilles, du Mautsais Puits,
de Maxhuré et du lllortier, sur la Fontaine, d'Oxhier,
de la Rose, fondé dans le béguinage Saint-Christophe
en 1468, de Souoerain-Pont ('), de Paternotte, en \a
rue Saint-Gilles, de Stalelot. Peut-on affirmer que plu-
sieurs d'entre eux n'étaient pas fondés au XIII" siècle
en même temps que celui de Saint-Christophe?

Nous pouvons irrvoquer d'autres témoignages quant
à l'existence du béguinage Saint-Christophe avant la
seconde moitié du XIII" siècle. Les Archives de I'Etat,
de Liége, renferment une charte des Dominicains de l'an
rz.5o, qui, si elle ne nomme pas le béguinage Saint-
Christophe par le nom qu'il porta durant une série de
siècles, démontre cependant que l'æuvre des ltau.tsres be-
ghines de Saint-Ch.ristophe était parfaitemellt organisée
à cette date, et avait à sa tête une administration : des
mambours et des fountoyeurs. Une autre charte des
Dominicains, de l'an t278, confirme la précédente, et,
en outre, détermine le siège de l'institution. Elle se
trouvait rue Saint-Christophe ('). Cette rue Saint-
Christophe était peu éloignée de l'emplacement qu'oc-
cupe aujour<l'hui la voie de ce nom.

On retrouve le même genre d'expression pour dési-
gner l'æuvre des pautres Béguines de Saint-Christophe
dans une charte des Dominicains encore, cle I'an ng2().

(r) r:5o, février: De predictis videlicet quinque bonuariis confero do-
nationem inter vivos elcmosine Uau,er!fl beghinarum sanctl Chdsto.
,hori I.eodiensis.

(2) t4sg I llaisn et beghinalge de saiflt-Deûit, de costeit vers I'ospital
Tirbourse. (cour d'Aalo!, r. r, f. 6a v'.)

1s7 Hôt, Tlreboursc, r. 5, l. 26.

li\ ibid.., f. rS2.
15) 1278, juitlct : Provisores seu maEburni elemosine pauperuE

glrinarum vici sancti Christoïhotl jrrlc Leodium.
(6) rzqz, aott : I.es mambours et les pourvoyeurs dc l'attnr6ne

iauares beghires de Sûiltl-ChristoPhe delcz-Liége'

be-

des
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Quoique le mot béguinage uc soit pas meutiouné claus

ce <locument, qui oserait préteudre que l'établissement
n'était pas fondé alors?

Le béguinage Saint-Christophe n'aurait êLê érigé
qu'après 1253, selon Daris. Comment, dans ce cas, les

chroniqueurs d'Orval et Albéric cle Troisfontaines, tous

cleux de la seconde moitié du XIII" siècle, ont-ils pu

attribuer cette fondation à Lambert le Bègue? Et si

I'on prétend que l'asile n'était pas établi de leur temps,

est-il possible de croire que Jean d'()utremeuse, au

courant des choses de son sièclc, le XIV', n'aurait pas

appris d'une façon exacte, par lui-même ou par ses con-

temporaitrs, la clate d'un fait important qui s'était pro-

duit clepuis assez peu cle temps clans la ville qu'il habi-
tait : l'éclification d'un vaste béguinage, et comment
a-t-il pu déclarer que l'érection cle celui-ci est due à

Lambert le tsègue?

Il y avait, dans les siècles passés, au béguinage Saint-
Christophe, une contl:sterie avec un rcceveur. On con-

servait là des chartes, des registres et d'autres clocumetrts

relatifs à l'établissement. Si toutes ces pièc:s avaient
survécu aux événemcnts cle la fin cltt XVIII" siècle,
peut-être serions-nous mieux éclairés sur I'origine clu

béguinage Saint-ChristoPhe (') .

Nous voyons, dans une orclonnauce du prince l\{axi'
milien-Henri de Bavière ('), qu'Adolpl.rc de La Marck,
qui occupa le siège épiscopal cle r3r3 à t344, a donné
ou rcnouvelé des règles aux béguiues t.le Saint-Chris-
tophe. La même ordonnance nous apprend que tr de

tont temps immémorial r, rr le béguinage de Saint-
Christophe r était rr sujet aux évêques de Liége et que
les investis ou pasteurs n'ont exercé aucun acte de ju-
ridiction qu'en leur nom et sous leur bon plaisir rr. Aussi
les évêques avaient-ils <r fait, de tout temps immémo'
rial r également, rr des ordonnances salutaires et néces-

saires au bien du béguinage rr.

En effet, une charte du .5 novembrc 12.58, cl'Alexan-
clre IV confirme les privilèges accorclés aux béguines
de Liége et des faubourgs par Henri cle Guel<lre, rela-
tifs à I'cxemption des tailles et des irnpôts cle la ville (').

T.e rz août 1283, le prince-évêque Jeatt c1'Enghien,
établit un conseil, composé du curé et de quatre béguines
pour réprimer les délits qui, éventuellement, seraient
commis dans 1e béguinage ('). Le z4 septemhre 1296,

Ifugues de Châlons confie I'aclnrinistretiolt du béguinege
au recteur ou au curé de la paroisse et à quatrc béguirres
élues. Maints de ses successeurs usèrent de leur juri-
diction sur l'établissement.

La destruction générale de Liége, en 1468, eut une
funeste influence sur les biens et revenus de la maison,
à tel point qu'un nouveau règlement fut nécessaire (').

Au XVII" siècle, cles innovations illicites s'étaient pro-

(r) I.es archives de I'ancien béguinage Saint-Christophe conservées
maintenant au Dépôt de l'Etat comprennent plusieurs centaines de
chartes en parchemin allant de rz58 à 1655 : 533 r. et de nombreuses
liasses de Dræédures.

D'autres archives encore sont conservées dans les archives parois-
siales de Saint-ChristoDhe.

(2) ROP, s.3, t. I, p.82.
(3) nRor-t'ERs, I)ocuntcflts rclatils au bêguiilqge Saint-Christofhe
({) vAN WrNTERssovEN, Nolrs e, documents sur I'ailci(n béguinage

de saint-Christothr, daqs les IHEB, série II, t. vu.
(51 Ibid., p. 22.

bablernent glissées dans le béguinage. Le prince X{axi-
milien-Henri de Bavière finit, le 3o septembre 1686,
par promulguer à son tour une orclonnance destinée à
< corriger et exterminer tous lcs abus r, à en prévenir
le renouvellement, et, r< par ce moyell, faire refleurir la
discipline r. Dans cèt acte princier, est formulé un rè-
glement qui commande aux t:trieu,res et autres sceurs
d'obéir à l'évêque et à ses commis. Les brieures veil-
laient sur 1a conduite des autres s(Eurs. Tour à tour,
elles oisitaiezl chaque semaine I'hôpital de Tire-iJourse.
Elles étaient élues pour six ans.

Le prince exige, par le règlement, que < les places
vacantes ou prébencles du béguinage, lesquelles se tirent
hors de l'aumône contntune (les fonds du béguinage),
soient données gratuitement et pour I'amour cle Dieu r.
Pour mieux faire cxécuter sa décision, Nlaximilien-Heuri
confia au suffragant Jean-Ferdinan<l de I\[éan, écolâtre
et à Jean Boesman, doyen de Saint-Martin, la mission
de lui présenter les nomirrations aux places vacantes,
conformément à la volonté du prince, < fondée, disait-il,
sur les constitutions papales et les sacrés canons r>. I1
fallait que les aspirautes fussent < des filles de bonne vie
et vertueuses l.

Les deux commis de l'évêque ne devaient accepter de
nouvelles postulantes que lorsque le nombre des bé-
guines était réduit à quatre-vingts. Les revenus du bé-
guinage, ou plutôt |'auntône cotnmune, étaient répartis
d'une façon égale entre les sceurs. Seules, les prieures
avaient une double prébende, plus 4o fl. de Brabant.

La tenue des béguines forme aussi l'objet d'un ar-
ticle du règlement du prince l\Iaximilien-I{enri : rr Leurs
habits, selon la couttlme, dit-il, seront de drap noir,
sans soie ou autres superfluités, et d'une même façon,
honnête, avec les manches cl'une largeur convenable,
mais étroites aux poings, leurs gants et autres gardes
des mains de la même couleur. L'usage des heuges (t),
sera continué et celui des failles laissé, ou bien qu'elles
portent le voile noir afin qu'elles soient plus particu-
lièrement distinguées des filles séculières. Leur cou-
terche (") ne sera large, ni leurs cheveux découverts
en aucun endroit, ni épandus dehors par nonchalance,
ni industrieusement arrangés. u

Le mandement, qui vise aussi les béguines vivant en
dehors du bé{uina$e, leur ordonne d'y entrer endéans
les quinze jours.

Non seulement toutes les béguines étaient obligées
rr d'habiter leur local r, mais on leur faisait défense de
tr le louer r. Mesure d'hygiène, il était déferrdu cl'entre-
tenir au béguinage <les animaux rr qui puissent causer
dommage et incommoder les lléguines r. On interdisait
à celles-ci de garder près d'elles des garçons dont l'âge
excédait sept ans. Elles pouvaient cepenCant enseigner
à des filles et même obtenir l'autorisation cl'en conserver
dans la maison. En aucun cas, il n'était pcrnris arrx bé-
guines de loger cles personnes d'un autre sexe, pas
même des ecclésiastiques. Sous ce rapport, la règle
resta stricte. Il fallait qu'une béguine se trouvât <lange-
reusement malade pour que les rt confesseur et pasteur

(l) Mantelets à caDuchons,
(2) caDuchotr.



r8+

acconrpagnés de quelque prieure et autrcs béguines l
fussent aclmis à entrer pour 1'administration cles sacre-
ments. Le prince alla jusqu'à orclonuer rr que la porte
du jardin (clu curé) située dans l'enceinte clu béguinage
soit ôtée et le vicle de 1a muraille rempli et qu'aucune
clef des portes ne soit en sa puissance qui donne l'en-
trée au dit béguinage r.

I,a pltrs auciettnc des prieures devait fermer les portes
du béguinage, en hiver à six heures clu soir, au printemps
à sept et en été à huit. Elle fermait également la porte
du cimetière ct celle de l'église qui ouvrait accès dans
le béguinage.

Ces dernières mesures ne constituaient pas une inno-
vation. En t623, de mauvais garuements des environs
de Saint-Christophe pénétraient la nuit dans les cloltres
ct autres lieux du béguinage et y commettaient des in-
solences et des vilenies, au détriment du repos des bé-
guines. Arnould Lonchin, en ce temps curé de l'église
et du béguinage Saint-Christophe, se plaignit cle ces

actes au Conseil cle la Cité. Celui-ci autorisa le pasteur
à empêcher I'accès clu béguinage au moyen de murailles
ct de trois l)ortes. Ces dernières clevaient être placées
( âu commerlcement des maisons et résidences des bé-
guines r. L'autorisation était donnée rt à condition rr,

lit-on dans le Recès de la Cité, ( que ces portes ne se

tiendront fermées que cle nuit et seront ouvertes depuis
l'aube clu jour jusque à la nuit, pour pouvoir un cha-
cun pâsser aiusi que de toute ancicnneté. A condition
aussi que dc nuit et quand bon semblera pour 1a néces-
sité de 1a cité et du faubourg, notls pourrons faire ou-
vrir les dites portes et, à cet effet, nous aurons en notre
pouvoir les clefs d'icelles qui seront en la garde du
capitaine par llous commis au quartier cl'Avroy (') l.

I\'Ialgré le règlement de 1686, un demi-siècle plus tard,
d'après la Capitation de la paroisse Saint-Christophe de
1736, 7e béguinagc contenait ro7 pensionnaires. Tire'
IlorLrse ('), qui n'était, en somme, qu'une annexe, en

renfermait rr7. Velbruck établit là une école.

La Révolutiotr française fit passer la propriété du bé-
guinage Saint-Christophe dans les maitts de I'adminis-
tration dcs Hospices. Dès lors, les locaux du béguinage
furent abanclonués à leur déplorable sort par la Com-
mission des Hospices qui matrquait de ressources. En
18z6 1'établissenellt renfermait r23 pensionnaires.
S'étant renclu compte de l'état de délabrement des bâ-
timents cle l'asile et de la malpropreté des logements,
I'administration des Hospices désira aliéner successive-
ment divers locaux et ouvrir plusieurs rues à travers
le béguinage Saint-Christophe, afin de créer 1à un nou-
veau quartier. Elle voulut aussi fonder, en un point
éloigné de la ville, un établissement central pour tous
les titulaires des béguinages. Dès r83r, la Commission
vendait à la Ville la chapelle dite Tire-Bourse, uîe al7tre
petite contiguë, ainsi que le terrain environnant qui
faisait partie du béguinage. La Commune devint posses-

seur de ce bien moyennant une rente annuelle et perpé-
tuelle de q6 fl. Z.s c. des Pays-Bas. C'est sur ce fonds de
terre qu'on établit une école primaire de garçons. Elle
a été supprimée vers r87o.

(r) RCC de la Cité du rz juin 1623.

(2\ \'oit Ti/.. Ilourse,

L'année r83z arriva âvânt que le projet d'ériger un
refuge central pour recueiliir tous les tittrlaires des bé-
guinages fût examiné. Cette année-là même, la Com-
mission des Hospices, modifiant sa pensée première, pro-
posa la construction sur les terrains du béguinage Saint-
Christophe, de huit corps de bâtiments semblables, en-
tièrement isolés les uns des autres et groupés en carré
sur cleux lignes parallèles, et le percement de diverses
rues pour aboutir à ce nouveau béguinage. Les Etats-
Députés se montrèrent favorables à l'exécution du pro-
jet. flnc adjudication eut lieu, mais le Collège des
bourgmestre et échevins I'infirma. La questiorr revint
sur le tapis en rE36 et la nouvelle proposition de créa-
tion d'un béguinage central sur les tcrrains du béguinage
Saint-Christophe fut cette fois encore repoussée par le
Conseil communal.

La Commission des Hospices, reprenant sori projet
de 1826, soumit à la Ville, le z7 juillet 1853, un plan
cl'ouverture cle diverses voies de communication à tra-
vers les terrains du béguinage. Elle s'engageait à donner
à la Ville une somme de z5,ooo fr.; à céder, en plus,
gratuitement la superficie de terrain nécessaire à l'éta-
blissement cles voies publiques en projet, et à faire
l'avatrce cl'une somme de 16o,ooo fr. remboursable en
vingt-cinq annuités et productible d'un intérêt de 3 tlz
p. c. l'an. Ces propositions furent acloptées le 9 dé-
cembre 1853 par le Conseil communal, avec quelques
rnoclifications relatives au tracé cles rucs. Des arrêtés
royaux du 3r mai rE.54 et du 3o janvier rE55 approu-
vèrent la délibératiot.r. Le 18 juillet, la Commission des
Hospices invita le Conseil à modifier les plans votés et
à créer au centre du nouveau quartier une place pu-
blique. La place devait se trouver au carrefour formé
par les rucs qu'on appelle maintenant Stéphany, I,am-
bert-1e-Bègue, Frère-Michel et Trappé.

La création de la place, qu'on allait dénommer des
Béguinages, fut cléciclée par le Conseil communal le
6 juin 1856. Entretemps, la Commission des Hospices
vendait par parcclles, les tcrrains qui provenaient cle

I'ancien béguinage Saint-Christophe et sur lesquels
s'élevèrent bientôt cle nombreuses et confortables mai-
sons bordant les nouvellcs rues clécrétécs. La lrrenrière
parcellc vendue, sise rue Trappé, fut cédéc à raison de
18 fr. lc mètre carré. Les derniers lots ont été vcndus
de 8o à 9o fr. le mètre.

Béguinage

RUE DU - Naturellemeut les générations précédentes
avaient devancé les édiles du XIX" siècle, et dénommé
rue d,u Béguinage,l'une des voies qui conduisait au bé-
guinage Saint-Christophe. Plusieurs mêmes durent re-
cevoir pareille désignation, parce qu'on pénétrait dans
le béguinage par plusieurs côtés. La rue des Chapelains
a êtê au nombre de ces rues ( ') .

(r) 160r : Mâison par deriere l'égliæ saint-cbristophe en le rue dc
Bcchinaise. joind. sers le pont d'Averoit à Hubert le Rousseau, par
derier à Jean Senais, brâssur, devant à chemin. (Sto.b Séaerin Lor-
dinois, r. 3, f .r25, de notre collæ. partic.)
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